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A I'aiiaque ! Toutes desireuses de s'approprier un plus grand morceau de la trollle ierresirc, mais qui 
malheureusement doivent se bukr  P uoe  agglomkation des plus tenaces, 1 un bastion rudemeni bien 
garde ..., ' 
'Coderre. Mario. Quelques traits historiques sur Saini-Dominique. Travail de recherche présenté k 
l'occasion d'un cours d'Initiation 2 l'Histoire regionale, p. 1 .  



A ma paroisse 

(( Saint-Dominique, revetue de [on aube, de labeurs et de miséres, 
Tribu en haillons de czndres el de poijssiére, 
LA, dans certe plaine mordor& er embourbée, 3 l'ombre d'un rocher, 
De courageux pionniers, armés de leur volonté tenace, ont ddfrichd. 

De I'effluve écuman te, de leurs entraifles, les colons w t dbvoré la pierre, 
On! laboure pkniblemeni la terre A la sueur de leurs Ames, 
Pour que le grain de froment semé, le Pain de l'&,ltse 
S'6léve en arbre paroissia!, vers les cieux cléments. 

Dans l'espoir que I'kpanouissernzni proMique de leurs f-iles, 
Se remémorent un jour, après cenr cinquanfc années de précieuse IGstoirc 
La semaille et la Fenaison de I'Actegrati~i! de leurs Ancêtres. 1) 



Président 
des 
Fêtes 
du 150e 

Pour les citoyens, 1983 sera mémorable; ioui au cours de l'année des activités 
religieuses ei sociales inarqueront les fêtes du 150e de Saint-Dominique. 

Cet événement nous aura permis d'apprécier le travail de nos fondateiirs laïqucs 
et religieux. 

Ces fêtes ont éié rendues possibles, g S c e  au dévouemeiit d'un grand nonibre de 
personnes travaillant dans difrérents comiiés. A l'encouragement et Li la générosité 
de la population. Merci ?I tous ceux qui de prés OU de loin travailleni pour une bel- 
le réussite !... 

Je lance une cordiale invitation aux anciens de la paroisse venir revoir leur 
chez eux et a Festoyer avec leurs amis. 

C'es1 dans la Joie que nous Fêtons et je souhaiie que c Toul I'monOe embar- 
que ... )> 

Marcel Beauregard 



Message 
de notre curé 

Saint-Doniinique célèbre pri.scntrii~cni le l50e anniversaire de  la paroisse. 

Ces îCies nous donnent Ir goût dc mieux connaître nos origines pour bizii nous  
identifier. savoir d'nii noils venoris ct qui nous sommes. 

Un jeune éiudiant de chez nous. Mario Coderre. aidk ei soutenu par Fleureltc 
Fugére. a voiilu s'imposer un travail de recherclies sérieuses pour nous faire de- 
couvrir nos veriiables origiiizs. 

Ei-i lisani notre hisioirc. noiis nous apercevons que si nous ressrniblons aux au- 
ires paroisses. nous  avons quand riiênic nos différences qui fun1 que In nbire es1 
bien distincte. 

I I  raut avoir 1,kcii ic i  un peu de tempc polir dkcouvrir notre entitÉ personnelle 

Sans voiiloir nous separer des autres. nos yualiics loni que ilous sonimes une 
paroisse fière de ce que iious a\$ons el possidons. 

Eii parcouran1 I'liisioi.ique de Saini-Domiiiique. nous décoiivrirons les moiifs 
de noire firrié ei iious pourrons ainsi mieux nous unir pour continuer les rialisa- 
lions de nos devancicrç. 

Alain Roy, curé 



Message 
du 
Maire 

En tant que maire de la municipalitk de Saint-Dominique, c'est avecjoie que je 
me joins aux paroissiens pour célébrer 150 années de labeur. 

Du plus profond des &es de la paroisse, des vaillants hommes ont consacré 
leurs énergies A défricher et bAtir les lieux oh nous nous épanouissons actuelle- 
ment. Rendons hommage & ces di.iriclieurs qui ont lutté pour sauvegarder l'ardeur 
vigilante de noire paroisse er de notre municipalité. 

Plusieurs maires se sont succédts avant moi et ont tous contribut h transmettre 
A ceux q u i  détiennent prksentement les brides de la destinée de la paroisse, un sens 
accd des responsabdirés et du dévouement. C'est A eux que nous le devons. 

Celte année, à l'occasion de la Iêie de  l'érection de la paroisse, je souliaite qu'u- 
ne fois de plus. nos rkjouissances, tout au long de l'année 1983, témoignent notre 
vitaliié collective et noire volonté. au-dela de nos divergences d'opjnioils quant 3 
la manière de demeurer une conimuoauié heureuse de vivre dans le partage rnu- 
tue1 de nos aptiiudes A Saint-Dominique. 

SincPres remerciements et clialeureuse~ félicitations au Comité organisateur du 
150e et toiis les paroissiens qui se sont impliqués faire revivre l'histoire de nos 
aïeuls. 

Heureux de contribuer par mes Ionclions au bien-ttre et h la prospérité de tous 
les paroissiens. 

Henri Longpre, maire 



Prkf ace 

En m'invitant A prélacer son Histoire de  Saint-Dominique. l'auteur me Tait 
beaucoup d'honneur. Aussi, après avoir lu son manuscrit, c'est avec plaisir que j'ai 
accepté de vous le prisenter. 

A travers les 428 pages de son livre, divise en onze cbapiires, l'auteur nous ra- 
w n t e  dans son style propre la trame historique des cent cinquante anntes d'exis- 
tence de sa paroisse. 

Les nombreux sujeis traités, avec force renseignements, font preuve d 'une 
consultation &large et  sérieuse. puisée abondamment aux sources historiques et 
archivistiques comme en fait foi l'imposante bibliographie présentte. 

Chaque thtme est aussi intéressant que le suivant soit que I'on lise sur le mouve- 
meni de la colonisation, la fondation de  la paroisse. l'importance des moulùls, les 
gens du pays, l'origine et le foncrionnemenl du système scolaire, les aciivitks éco- 
nomiques, la généalogie de quelques familles ou l'agriculture et les mouvements 
qui s'y rattachent. 

Pour ma part, j'ai lu entre autres, avec grand iniérêt, le rappel historique d'un 
personnage fort sympathique du sikcle dernier et qui lut cultivateur, capitaine de 
milice, cornmissaire à l'école du village durant seke ans, juge de paix et cornmis- 
saire des petites causes, conseiller municipal, conférencier, dépuié de 188 1. à 1886. 
L'auteur rendra sa vraie dimension A M. Antoine Casavant pour le plaisir de  ses 
nombreux descendants. 

Sans doute, certaines imperfections auraient pu tire évitées. certains chapitres, 
&ire moias longs, si I'auteur avait eu plus de temps 5i sa disposition pour revoir son 
manuscrit. Mais presst par les études, par la recherche qui gruge des jouxntes en- 
tières et par l'échéance A respecter, il n'a pu profiter d'une vue d'ensemble suffi- 
sante puisque les chapitres sitbt finis devaient 2tre remis. 

II n'est pas si facile que cela d'analyser le passé, pour le décrire et  le projeter 
dans le présent ou de ne retenir que les kvenemenis dignes de mention, négliger les 
uns pour s'attarder aux autres, supprimer des tableaux importants ou quelques 
biographies, surtout quand les informations s'amoncellent et que le temps presse. 

Maigre ces contraintes, je pense que Mano Coderre. qui vient tout juste d'avoir 
dix-huit ans ei de terminer sa dernitre année d'etudcs collégiales, s'en esi riré avec 
succés pour une prerniere expérience et, faui-il le mentionner, réalisée btntvole- 
ment. 

Il serait heureux que toutes les familles de  la paroisse. qui par un sentiment de  
fierté dtsirent actuellement revivre un retour aux sources, se procurent leur "His- 
toire de Saint-Dominiqrie". Elle sera, j'en suis convaincue, pour de  longues années 
A venir le prolongement de la Iête des Retrouvailles. 

Claire Lachance 
Membre de la Société d'Histoire 
-%onale de Saint-Hyacinthe 



AVANT-PROPOS 

&rue I'bistoirc d'une paroisse. c 'sr  plus complique qw d'&niiiriém ainplemeni des noms. des data. des tvtnemenm 
divers, c'ai de les faire renvre adroitement sous ta pluinr comrnc 9 cliaque iiisiaoi sans profantr la naiur: profonde des 
chases. 

Écnre l'histoire de Saini-Dominjque, c'et mCme plus qu'un lravait de btn8diclh a u m i  daos la forme que dans la 
çubsiance, c'est essentiellement la mi* en oeuvre de la résurrwiion de tout un monde qui don enterré sin pieds sous 
terre; c'gi peut-éüe enlin le "r~mue-menages des canwrenczs". Ic depoussiiragc d'une mosaïque d'ecnts oubliés A I'orn- 
bre dm dmoins giorurs qui sommeillent dans I'iporanee ci auxquels il f;iui se vouer wrps ct bme pour m e r  avec jus- 
iw 1'empteinie d'un pasd saas cesse fugila, mais qui auj~ur<t'hui, expliqur infaillib!emeni ua prtsent 

La wmmunauik "cveillbe" i!r pcui rester aveugle ei iiiueite devani cent onquanie ans d'aroonccllernent de paperasses. 
ou de prolifiration de commtrages d'un tout 1 chacun: d e  sait que le temps n i  venu de percer h jour ;es niysibres de s a  
originn, de  tourner la pagc noire du "Grand Livre", wrnrne pour y vorr plus clairement au iravers de c r s  longues annees 
de lutirs perpetuelles, où la colleciiwiC s'enqutraii d'unc coiil6 bien ontinale ei d'uoe expfnriiw rouie éprcuve. 

Tel le inut arrivk B malurirk. je pressentais que Saint-Dominique dans son grand hranle-bas inginu iapprL'ia!t A i'at- 
tente inowe de la cueiiieite, a la réi.6latio' ou grand jour de son histoire. et c'est ce qui me perciiit d'avincer, non sule- 
meni de rêvasser. mais de dkouvrir cc que fii l  le Saint-Dominique d'antan. 

A l'aube d'un jour nouveau. j'ai envepns d'écrire ce hvre non pas dans I'iniérêi égorsie de miisfaire mrin plaisir per- 
sonacl en y raconiani I'hisioire de çeite peliie pairie dans IaqucUc je i7s depuis que je siiis haut wmmc irais pcimnies. 
loin de là. mais dans ce souci cansiani de rendre un fier :ribut posthume ou un temoignage de rmnnrlssmce sincère A 
ceux qui inslaurcrwi avec d'autani plus nobles sacdices les h m  de ceiie communautC humaine. Puisse alun I'Çmergen- 
ce d'une prise de wnscizoce collzciive de la populaiicin eniièrc de Saint-Dominique coiiihler cette aspiraiion le$iiime 6 
I'occasion de celle cilebraiicn des ceni cinquante ans de labcun qui surenr lkgua un si bel hcniag A la posienti. 

Cest dans cetie optique. conscleui de la ncbes,~ de notre painmoine familial ei communaumire. de IF. préservation de 
nos dwuments h l s  ou iradiiiora orales (quoique œl lû t i  ne sont pas ioujours ires conciliabla). ci dans ce miment  
d'appartenaoœ aux rriurws et d'aiiachement filiai aux origines que je me suis lancé dans la IoUe aventure mes risques 
ei p!rils, non sans aineriurne et dhuragement drvanr I'arnplsur dl..: diificultb ennemies à vaincre tout comme I'hc6rre 
sr. heunaai A la "mime noue* quotidicrinr. en icrivanl avec tcmkritk simpliste I'hisioire de ces bornrnes ct de ces lemmes 
qui dklncbèreni ce coin de pays dans lequel je vis, je pense er je mois comprendre. 

En arnaiw ldru d'iustoirc. je ne pouvais résister A cetie étrange soi[ iosaiiable de curimii& de tout connaîire, qui m'a- 
nima tout le long de mes recherches en qutte de ce réveil d ~ !  wnmencc5. Connaître sa provenance. déterrrr la rabne 
nourricitre qui nous relie au coeur méme de la vie de nos Fera,  c'at ce uire que ma main s'st posée en iniermkdiairt 
enire l'esprit ei le papier pour relater l'histoire de ce mnnde. L'appel au sang. l'appel !I la race rne hiinii: si me ttnalllaii 
la "tripes" wnme les cris du colon accule' P la famine. dans I'aliznte d'une miche de p m  saluuire. 

Avec le pcu de temps alloué il la réaliration de cetie oeuvre. gr'iffomant le papier au q h e  de quate saisons wule- 
mcnC ei n'ayaoi point de formation acadcniique universitaire i mon cornpie. encore mohs celie de I'hirionen. je ne fus 
absolurneni pas en mesure d'accomplir des exploiis. méme si dans ma coiivicilinn personnelle. quoique coostarnmeni ap- 
puyk par I'aide de  prkelu uillaboraleurs. l'ai accouchti d'un w ~ c ; e  wkra l .  C'esi donc avec une exvéme humiliit que 
je  demande au peuple de Saini-Domhuque paniculitrement, ainsi qu'a tous ceux des paroisses avoisinantes qui auront la 
possibilité ou l'audace de lire cetiz oeuvre. de bien i,ouIoir ienir compte de ma flagrante inexpérience duis la redaciion 
de ce volume. ayant empninie le siyle d'auieun ?roliliques. iantOi celui du curE des plis cmdiis. ianrbt wlui du bienveil- 
lani pmiesseur. nntiii celui du i rCs ordinaire Crudiani. S'il est vrai que l'on pardorioc aisemeni I'innwencq j'implore 
donc I'indulgcnce du lecteur. 

Eo vain. quaof h ma personne, dans mon for inteneur. j'ai \,olli au p i n . . .  II ne me reste plu  maintenani qu'i vous 
convaincre de rccolier ce que cenains paroisrisns ont biei: ,roulu semer en prfsentani ce projet d'kriture qui SC roulait 
une uinquéte spintuslle et sensibilisairice 4 la conscrvaiion de noire pairimuine mus qui 

Trèves de paraboles. iran~)rrms-nous dans ce glsritu* passé ou le tdLeur de piene &oie le sngficur. ou !'agicul- 
teur-colon assiste le cure du villnge, afin d'y decouvrir uri passe qui explique ni p l u  ni moins aveï one vcritt m e ,  un 
prtsen i paniculiêremeni vccu 

Lrs evdmmm~s sont présentes, iel un proplikre siir ceire terrc mon devoir a eif accomp!i. je n'ai plus qri'h m'aiomper. 
ei comme le stipule I'hisioire. qu'k laisser !'observalion er la conclusion la libené et 1 la capaciié dc jugement de cha- 
cun. 

Mano Codene 

P.S. : Cet avaoi-propos se voir personnel er n'engage cn nen. d'aucune façon que se soir, mes coiIabri- 
rateurs ou autres. 



CHAPITRE PREMIER 

À I'esploration de notre milieu de vie 

Pour savourer avec le plus grand inlérêt l'Histoire de la paroisse de Saint-Dorni- 
nique, il nous faut, avant d'aborder les différentes étapes historiques de son déve- 
loppement, au moins connaître sommairemeni sa description générale avec sa si- 
tuation géographique et ses caractkristiques physiques et humaines. Grace A celte 
approche suscitée par le gofit d'approfondir nos liens d'appartenance A notre mi- 
heu de vie, pourrons-nous être en mesure conséquemment de mieux comprendre 
notre (( terre humaine >i dans laquelle chacun de nous évolue et prospère. 

1. Situation géographique 

Sise sur un plateau intermkdiaire entre la vdlke du Richelieu et les Cantons de 
!'Est, la paroisse de Saint-Dominique es1 située A l'exh&mitk ouest du comté de 
Bagot. Par la présence de sa colline (la Cate), elle surplombe cette charmante dé- 
pression qu'est la ville de Saint-Hyacinthe. 

Déjh, cela ne ressemble plus tout fait A la vaste plaine, la plate &tendue ... mais 
cda devient plutbt i'kllvarion vers une terre un peu plus inclinée, un peu plus on- 
duleuse et rocailleuse aussi; ce qui n'enlhve rien h son sol de tris grande qualilk. 
Puissions-nous même nous enorgueillir de nos terres noires au bas des CBtes et des 
parcelles qui s'éparpillent par la suite un peu partout aux 7e et 9e rangs, au Brûlé, 
de même qu'au village; et qui s'ktalent entre les champs de terre franche et de glai- 
se, toutes des terres apparentees qui constituent l'un des sols les plus riches et les 
plus fertiles en importance du QuÉbec ! En effet, qui ne connaît pas les terres noi- 
res de Saint-Dominique ? Ces terres de savane, qui avec leurs marais ioiirbeux el  
acides, réjouissent plus d'un maraîcher par leur composition trks propice ;I l'agri- 
culture. 

A l'ouest, c'est Saint-Hyacinihe, Ia ville, le noyau embryonnaire d'oh irradient 
toutes ses consoeurs, elle dont on aime tant se moquer et s'tionner d e  son bas ni- 
veau gkographique. Un peu plus au nord, toujoiirs vers l'ouest, Sainte-Rosalie, 
quasi une jumelle, née cependant une année précédant noire baptkme, une parois- 
se qui a eu vraiment de la veine d'être traversée par le chemin de fer des son en- 
fance, qui a fait son chemin, qui s'est urbanisée. Cap au nord. Saint-Liboire qui 
nous borde Je front, la coquine qui nous a pillé injustement un morceau de terri- 
toire en 1856 ... (mais on ne lui garde plus rancune pour cela). Au nord-esi, Saini- 
Valtrien. celle qui counut la frasque des Anglais d'être découpbe en morceaux de 
dix milles carrés par I'implaniation des cr Eastern Townships J) (cantons esiriens) 
et celle qui connut l'avantage d'être sillonnée par la riviere Noire. Au sud-est 
maintenant, Sainte-Cécile-de-Milion, celle qui nous touche un  peu le flanc, ei qui 
a connu un développemeni un peu diffkrent du natre puisqu'enclavée d a n s  un 
canton. Et finalement au sud, Saint-Pie. loogiemps notre parlenaire, mais aussi 



notre rivale de longue date ... Une certaine convoitise réciproque, non ? Quoique 
de notre dit, l'on ne l'envie certes pas d'9tre traversée par deux polluées, la Noire 
et la Yamaska ... 

Saint-Dominique, la paroisse la plus originale, la plus contrastée et la plus ani- 
mée de la region rnaskoutaine avec sa Côte, ses cartikes, ses ruisseaux tortueux, 
ses chemins de (i ventres-deboeufs a, ses bancs de sable, ses élangs el même ses 
habitants dynamiques sympathiques et accueillants. 

Vue aérienne du dlage  Saint-Doninique dli nord au sud : pboio prise vers 1931). 

1. Les limbes de la paroisse 

Lors de l'érection de la paroisse, les limites primitives s'eiendaient ainsi : 

Au nord : le rang Sainte-Madeleine appartenant A la seigneurie de  Ramesay. qui 
bordait la paroisse Saint-Liboire actuelle avec une ligne droite allant 
du nord-0ues.t au nord-est limitant les terres du rang Sainte-Madeleine, 
coupant la route du 7e Rang actuel A Britannia Mills puis allant se ter- 
miner A proximité de la rivière Noire. Cette ligne passait prts de la 
courbe que décrivait la route du 9e Rang. C'est à cet endroit que l'on 
retrouvait la ligne de démarcation des seigneuries de Saint-Hyacinthe 
ei de Ramesay (ou Langan). 

A I'est : le canton de Milton (aujourd'hui, la limite du cornté de Shelford). 

Au sud : la ligne séparani le rang double de Saiiit-Dominique (aciuellement, la 
rue Principale comprenant les Côtes et le Brûlé) du rang Saint-François 

Saint-Pie, A un mille et demi environ de t'église. 



Lirniies terrirotiales, actuelles de la municipalité de Saint-Dorniniqire. 
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Au nord-ouest : Sainte-Rosalie telle qu'elle aval t &té érigée en 1832 (1) 

Aujourd'hui, Saint-Dominique est bornée A l'ouest par  Saint-Hyacinthe-le- 
Confesseur, avec une frontière passant sur les ierres de messieurs Marcel Roy et 
Denis Bar t ,  situées de part et d'autre de la rue Principale aux Cbtes; cette ligie 
pointe vers le nord en diagonale, parallélement au 7e Rang, et se rend jusqu'h la 
Ligne de transport d'énergie oh elle fait une incursion de terrain vers l'est d'une 
longueur d'environ 1,5 kilomètre. De cet endroit. la limite monie de  nouveau vers 
le nord, toujours en diagonale. traversant la route Guy au petit 6e Rang aux cnvi- 
rons du poste du champ de Lir; plus loin dépassant la voie de chemin de  fer du 
Canadien National au-dela de Britannia Mills. Au-delA de cette viiie ferrée, un 
triangle de terrain d'une superficie approximarive de 3,5 kilomètres carres, limite 
les terres avoisjnantes apparienant h la paroisse de Saint-Liboire. ,A l'extrémité 
nord-ouest de  ce trimgle, la limite descend en diagonale vers l'est jusqu'au mis- 
seau du Cordon et A partir de ce ruisseau, elle fait une incursion dans les ierres 
vers le sud sur une longueur dz 6 kilomttres environ. De ce point, la frontière lirni- 
tant les ierrcs de Saint-Li boire traverse ohliquement le territoire j usqii'ii la route 
Martel A la jonction du chemin du 1 le Rang de Saint-Valérien. A cet endroit. la 
limile pique vers le sud-est, suit la ligne d e  démarcation du comté de Shefford, 
coupe la route Phaneuf à la jonction du 10e Rang, coupe la route Mairin à la jonc- 
rion du chemin Saint-Dominique et coupe finalement la route 137 au pont du ruis- 
seau des Aulnages pour rerminer à proximité de  la rivière Noire. De cet endroit, la 
ljmite remonte en direction nord-ouest, traverse la  rouie se rendant à Saint-Pie A 
la hauteur de la cabane A sucre de  monsieiir Gérard Fugére. puis elle continue son 
chemin en suivant le cordon des terres A bois entre le rang Saint-François et le 
rang Saint-Dominique jusqu'à la limite de  Saint-Hyacinthe-le-Confesseur telle 
que f kée prkckdernmen t. 

3. Les rangs 

Lors de sa fondation en 1833. Saint-Dominique faisait partie de l'ancienne sei- 
gneurie de Saint-Hyacinthe. La paroisse se composait alors d e  trois concessions 
doubles, formée de  cinq rangs. Premièrement, le rang double de Saini-Dominique 
d'une longueur de six milles, bâii de chaque d i é  du chemin el le cheniin de fron- 
tiére allant d u  nord-ouest au sud-est. Deuxiémemeni. les 6e er 7e rangs, consrruils 
de chaque côte du chemin, longs de  six milles et un quart, el le chemin royal allani 
du sud-ouesi au  nord-est. Troisièmemenr, les 8e et 9e rangs, édifies de chaque ~ G t é  
de la route, de m&me longueur ci paralltles aux 6e et 7e rangs, mais dont la partie 

fi Partie au chcmin de fronr qur sCp;ire le cinqui6mt: rang du sixréme cir i -  de ladire Sc~gneurie de 
Saini-Hyacinihr. prrrf;cd la Ilgoe qui 5l:pare le NO 1836 dii No. 1837chni Icriing Nord-81 deSi-  
Dominiqua k premier NO. pofskdp (>sr If Skur Joscph Poulin er 1-ïonorc Hrnoii. le secorid pofsue 
par Lou)> Pouliri ci Louis Blanchard ECU-yer. er parfrc d h ligne qui sdpare Ir N o .  1707 du No. 170.9 
dans ic rang Sud-ouest de Sr-Duminiquc. IL. premier pofside par Eust'bc Carrier ECU-ver er kc Sieur 
Mdsier di: SI-Frariçois cc Ir second prif.~edC par le Sieur François Delandc dit Chnrnpip.~. J - Cor- 
deau Pierre. H i~mire  de Sin te -Radie  18.32 - 1982. Impriiiicnr Coninicrcia k Le Ccurricr de .Sain i -  
Hyacinihe. Sain[-Hyacrnthe. 1987. p. 53 



nord-est. d'une longueur d'une demi-lieue, a et6 détach& pour faire partie de la 
nouvelle paroisse de Saint-Liboire érigée le 4 avril 1856.2 

4. Geornorphologie, sol et env4romement 

Pour connaître la première activité de façonnement de la croûte terrestre qui 
aurait affecté en particulier 1'i.ventuelle naissance de Saint-Dominique et de ses 
terres, il faut remonter au plus profond des âges, 21 des iemps géologiques plus que 
primitifs. 

C'est ainsi qu'on estime qu'il y a au-delh de 400 000 000 d'années, I'emplace- 
meni futur de Saint-Dominique connut une série de changemenis au point de vue 
relief stmctural. A noire connaissance, un de ces premiers et grands changements 
fu t  un énorme boulei~ersernent de l a  surface, provoqut par le vaste plissement ap- 
palachien qui s'était étendu de la d i e  orieniale du continent américain en allant 
vers l'ouest jusqu'aux abords de la plaine intkrieure. Imaginez-vous Saint-Domini- 
que, notre chére petite contrée. toute pierreuse, où gisaient des terres inertes et si&- 
riles qui venaient d e  se Iragrnenier. eiicore insouciantes de ce qui  allait se produire 
ul tkrieu remen t avec I'implan ta tion massive, bourdonnanre, et laborieuse de cet te 
poignée d'ardents defricheurs morcelant A coup de  pic cette bande d'affleurements 
calcaires3 (de Trenton) qui allait devenir une source de richesse incomparable. 

Ainsi Saint-Dominique, juchke A l'extrémité de la poussée appalachienne, situte 
sur cette zone de transition, entre la plaine et la colline, s'est w décemt l'appella- 
tion géograpliique de fi lieu situé au piedmon( des Appalaches (Les Appalaches 
constiiuant cette chaîne de collines dont sont issus nombre de minéraux et, en par- 
ticulier, notre pierre de taille). 

Sous l'effet de l'activité teHurique permanente, il y rut  dislocation marquée de 
la plaine avec le flanc des Appalaches. Un effondrement ou un soulévernent de 
terrain occasionna une espéce d'entaille dans le roc; en termes gkomorphologi- 
ques, une faille (cassure de l'écorce terrestre accompagnée d'une dknivellation ré- 
su1 tant de la rksistance des terrains). C'est de cet te façon qu'apparaissait dans la 
plaine du Saint-Laurent la série de failles Cliamplain ou faille de  Logan. En fait, 
elle se révkle comme la ligne de division naturelle entre la plaine de  Montréal et 
les Cantons de I'Esi. Or, Saini-Dominique en plus d'être Fixée aux contreforts des 
Appalaches a l'honneur de reposer pleinement sur cette faille; en effet, la CBte en 
saillie ikrnoigne dignemeni de cet ancien accident géographique. e Le regard est 
tout A coup atrir6 par la vue de quelqiic cap, c'est-&dire d'une bosse arrondie de 
roche en place Emergeant précautionneuse des alluvions. Marchant de Saint-Hya- 
cinthe vers le sud-est, au rravers d'une plaine magiifique, on es1 tout surpris de 
buter B Saint-Dominique de Bagot sur une longue traînée rocheuse de direction 

La fronliére délimrran( Ic territoire appartenant i3 Saini-Libo~re parssi! sur le$ [erres dc Narcksc BE- 
ddrd el François .blaricl 3u 9e Rarig ei sur 1i.s rerres dc Pierre Chrcoine cl Charles Renaud au Xe 
Rang. 

' CCIIC for~nairon de ierr3111 da te de l'Ordovicien ~nfL'rieur et moyen. 



appalachienne, a vm quelq~ies escarpements minuscules et des cam'kres de calcaire 
@ massif. 4" 

Esquisse géologique dc la région du 
lac Saint-Pierre (d'aprés Snider el fi- 
nst) Rlsnchard, Raoul. Le Centre di] 
Canada-français Province dc Québec. 
Librain'e Beauchemin 1947, p. 26. 

Voici comment s'exprime Monseigneur Choquerte A propos de celte évolution 
du relief qu'il avait égaiement constatée : 

r PIus colossale encore est ta force qui a cause. 4 noire porre la Faille continenta- 
le, er parragea en deux portions le territoire alors apparent de I 'Amir ique du 
Nord. Ceci s'est prodoii prés de Smnt -Hyacinlhe; on en voit les traces eatre Saint- 
Dominique et Saint- Valérien (. . .) Er pour ajourer A la connaissance géologique de 
notre iemitoire, disons que le cBtcau de Saint-Dominique est une anficlina!e ap-  

' Blanchard. Raoul. Le Cenirc du Canada frirnçais - Province de Qucbcc. Librairie Rclruclicnirn. 
1947. p. 210. 



partenani 1 cctte forriiation de Lorraines et que sori arête se monire ,A découvert 
en plus d ' i ~ n  poiiir depuis Bedford j u syu ' i  Deschaniliiiult sur la rive nord du Sain- 
1-Laurent. Sa composition es1 sensiblemeni la niême en ces divers lieux. Partoilr 
son calcaire, plus ou moins ferrugineux. fouri-tjt la pierre de raille ei la cha UA. 
Longtenips Io chaiix de Sainc-Dominique fur ripurée sans égala pour la prépara- 
[ion des enduits. On I'exporfair au loin par voilures et par chemin de fer. Alors les 
fours d chaux éfsieni nombreux sur le côteau. De i;, fenc'ire dti 3e étage du Col!&- 
ge, mon vieux professeur mc fii coriipter 14 feux u n  soir de 1872. o 6  

A la période du Pléistocène durant I'ére Quaiernaire, il y a environ 1 200 000 
ans, de vastes glaciers d'une hauleur de plus de  6 000 pieds provenani du pBle 
nord sont venus raboier et aplanir nos terres. Ce lut la glaciation du Wisconsin. 
Dans leur marche traînante er lourde. des glaciers ont répandu touies sorles de 
matériaux qu'ils avaienr raclés sur leur passage : ce sont les dépbts morainiques 
constitues d'agglorntrations de cailloux ei de sables; ces sables accroches eii baiics 
aux terrasses. 1i I'exirtmité de  la plaine. on les retrouve ii Saint-Dominique. La 
cr Plage au Sable ii dans le Brûle n'esi en  fait qu'un de ces vestiges glaciaires. Les 
glaciers ont aussi laissé des depôts de gravier et de pierre de champs (blocs errati- 
ques), matériaux qui se sont avérés si indispensaliles à notre peuple. Ils ont 
construit maintes et maintes maisons qukbécoises en pierre avec ce niortier rnélan- 
gé de sables et de cliaux, que ces mains habiles ont lié la pierraille pour les dres- 
ser en murs ei charpentes. Et que dire du  gravier en plus des sables qu'on a tôt fait 
d'exploiter pour le pavage des routes. 

Plus rkcemment. à la période de I'l-lnlocene. I I  y a une vingtaine de  mille ans, 
l'eau envahissait ioute la région laurenrieniie à la suiie d'un rtchaulfcrnent du 
contineni. Cr fui la Mer Cliamplnin qui avec ses 600 pieds d'eau. a balayé le sol e i  
surioui l'a enrichi des dépôis marins : algues, plantes sous-marines. débris de vie 
animale. etc ... Lorsyiie cetce mer s'cst retirée. il y a 12 000 ans, cette plaie tien- 
due, cetie plaine neuve a surgi avec ses ÉIcmenis si précieux : depôis linioiiziix. 
boue, argile, glaise et ichernozium (ierre noire Cormee de la décon~posiiion des r i -  
sidus végéial et animal). 

Saint-Dominique s'appropriait ainsi des terres parmi Ics meilleures avec ce sol 
bien varié; (( partie en rochers. partie eii terre hsure. rrrre de montagne. el partie 
en rerre grise sur de b glaise er pariie zii rerre noire. {erre de savane. ,i ? 

De ces terres extrémement fëcondes sont nées de nouvelles for&is sur le plateaii 
laurenrien. Chénes, peupliers, bouleaux, ormes, hêtres, frênes. érables el toute la 
famille des leuillus en plus de ces coniferes : sapins. pmches, ctdres, pins et epi- 

C'mi d la formaiion Uiiiyi-Lorr.fioe COrdii,icirn supcricur) q u t  iious tfcvons h pre~,encz de xliisiris 
gris c( de pris sur Ic .<cil clc ?;.iini-Bom;n;quc 

Clioqucric, C.P.. H~sinirr dr IJ i,ille de Sosnr-Hyzcinrhe. Dwumcriis rn..iskouiarn.s nri. 8. R~cher cr 
Fils. Sani-Hyacinihe. 1930. p 6-7 

' Ohsen,lition.~ gL:niralrs du recaisc<ir Tochc R~crnsenienf du Canada-est IR5 1. ii4icrtilrllii C- 1142. 
Archives publiques du Cdnada. 1975 



nettes; tous des arbres qui se sont dressts fierement en aitendant patiernrncnt ces 
quelques mains ttmkraires et surtout scieuses de troncs, de branches et de souches 
pour couronner ainsi l'heure de gloire de ces arbres plus que centenaires. Une vie 
d'arbre utile en bois de chaullage, de construction, de  déplacement (moyens de 
transport), d'alimentation (les baies et fruits, rksine de pin, le sucre de l'érable ...) 
el de gut'rison par leur skve. leurs bouillies de feuilles et racines; secrets inaccessi- 
bles que les 6 Sauvages hi ont bien voulu devoiler a ces Européens inimigrés et 
pionniers étrangers sur ces terres. De braves pionniers qui, en apprentis sur cette 
terre québécoise, oni déboisé, dibroussaillé, labourt; lent rravail de prkparation. 
La culture. I'Clevage, la production maraîchére, allaient s'établir ici B Sa.int-Domi- 
nique il y a 200 ans. Champs ensemench de blé. d'orge, d'avoine, dc foin vrr- 
doyants pliant l'échine de leur frele tige sous ces vents d e  moisson généreuse q u i  
ont apporté vivres, avoirs et argents Q ces indigents colons. Blés aoûtes, cuivrts 
sous le soleil briilant, que  l'on a moulus en farine pour en faire du pain, cette 
noumture terrestre, symbole de  subsistance, que aos arriére-arrière-grands-pères 
ont avalée pour survivre. SuMvance qui a permis d'établir dans cs coin de pays, A 
Saint-Dominique, de nobles familles en gknéraiions successives où le dernier des- 
cendant se remémore fihement aujourd'liui le nom de celui qui a contribuk par 
ses labeurs à ln colonisarion de notre village, de la région et par le fait  même. de 
l'ensemble du pays. 

S. Hydrographie 

Saint-Dominique n'a pas la veine d'être traversée par des affluenis considéra- 
bles comme la riviete Noire ou la fameuse rivikre Yamaska. Toutes les deux sont 
moindrement navigables et surrout eues ont &té source de  pouvoirs d'eau pr0fit.a- 
bles A ces quelques colons am'vant en quete de subsistance. Maintenant, la parois- 
se ne s'en chagrine certes pas. au coniraue, elle ne peur que s'en réjouir car il es1 
loin d'être agréable pour une ville ou un village d'abriter des cours d'eau ou la pol- 
lution y a malheureusement installt son nid. 

Saint-Dominique avait eu la chCanuice d'&tre parcourue du nord au sud, de l'est A 
l'ouest, par une multitude de cours d'eau de moindre envergure : les ruisseaux, ri- 
goles et décharges qui, bien souvent, se retrouvent à sec. suriout en ptriode de  ca- 
nicule, l'été. 

Des cours d'eau, comme le ruisseau des Côtes, ainsi nommt parce qu'il traverse 
effectivement les terres au haut des Chtes. Un autre, un peu plus loin sur le che- 
min de l'ancien rang Saint-Dominique, croupissani sous le pont it l'orke du village, 
la Sende )>, cet illustre ruisseau serpentant du nord au sud, où le seigneur Jean 
Dessaulles avait fait amknager un premier moulin (A scie) vers 1830. lx ruisseau 
de la e Senelle 1) a probablement kte désigné ainsi en l'honneur de ces nombreux 
arbres accrochés aux pentes du ruisseau, les senelliers ou aubkpines; ws arbustes 
kpinewc à fleurs odorantes, blanches ou roses A Cloraison prkoce et dorit le fruit ?i 

maturité est une baie rouge qui peut être comestible; une minuscule poinmette dé- 
licieuse doni on peut se régaler. 



+ Prise de iwe du cuisseau (r la Senelle ii 
8 I'cnrrCs nor<i du villugr 

Sur les ierres du rang dii BrCiI.4. ce sont les ruisseaux Larocque-Ménard. Du- 
breuil, Vincent-Roy, Galien-Goderre. appelis ainsi du nomdes  anciens ou actiiels 
propriétaires des terrains su r  lesquels passaieiii ici ei la, ces filets d'eau. Cepen- 
dant, toujours dans le BrEiIé. d'autres cours d'eau oni hérité d'une appellation dii- 
Ierente, un  peu plus originale, tels que le ruisseau des Glaises situ6 a u  boui des ier- 
res en se dirigeant vers Saini-Pie. le ruisseau des Douze et le ruisseau des Aulnagcs 
d'un débit assez important. à la frontière de Saint-Dominique ei de Sainte-Cécile- 
de-Milion. cr Aulnages » est fort probablement un néologisme par deformarion du 
mol r aulnare )) signifiant lieii plante d'aulnes. ce qui est trks sensé: puisque cet ar- 
bre. l'aulne, croît dans Ics lieux humides et plutôi inarécageux: pareille denomixia- 
lion ne pouvait coiivenir niieux i i  un misseau bordé des arbrisseaux en quesiion. 

Au bout des terres du Brîilk, situt entre le rang egyple et le 8e rang de Saini- 
Valtrien, coule le ruisseau Vachon. de faible débit. En remon innt les terres au 
nord, en dkbouchant sur le 9e rang. on retrouve quelques ruisseaux, jadis du côté 
du 8e rang,a tel qu'il avaii été désigné lors de la division du terriloire en conces- 
sions. Sillonneni dans ce secteur les ruisseaux Beauregard. Rivard-Gaudreault. 
Bmnelle, des Ormes; celui-ci a probablemeni été nomme ainsi A cause de la pré- 
sence de ces arbres géants h ieui.lles dentelées, maîtres et rois de la lorêt qui pre- 
sentement doivent subir le fléau de  la maladie hollandais qui  s'attaque A leiir rna- 
gnifique parure ... 

Le 8c. Rang. d'~illrum r,umnit Ir be Ra11s. V4?JCIit malhciirt.r~si.rneni leuri appt.ll!irions ini~rl1;sécs üu- 
jourd'hui par les gens dc la pbce. On c.orii i r w i  tout .\rriipirnirnr pour s*enlçridre 9 ne partsr qu.? de 7e 
rr 9e rangs 



Pn'se de vue d u  ruisseau v dcs ~Aulilnges M en &té. situé d )a liniite enirc Sairit-Do- 
minique et Sainte-Cécile-de-Milron. 

Sur les terres dii 7e Rang. mais pliis priciskment du coté du 6e Rang, on retrou- 
ve le ruisseau Cliicoine, les décharges des Q u i n z  ei des Dix et le iortueux ruisseau 
Ferré au bout des terres du 6e rang. à la limite entre Sainie-Rosalie et Saint-Domi- 
nique. Le ruisseau Ferré f i i i  jadis un endroii prospecli vers 1825. sur l'iiiiiiaiive du 
clergé pour établir l'église paroissi;ile et. de ce fait menie. le lieu où se serait irii- 

planté éveniuellement le l~illagr. fi Ferré ii vieni peut-être du noni d'un habiiani 
qui aurait pris possession de  quelques ierres 18 ou le ruisseau suivit son cours: il 
est possible aussi qu'il ait érk iiomniÉ de cette maniére parce qu'il aurait contenu 
quelques douteux résidus ferreux. Dans cette perspective. o n  ne peut qii'Cmeitre 
des hypotheses plus ou moins banales. 

AU bout des ierres du 6e Rang se faufile la  petiie rivikre François-Briére. qui 
avec le ruisseau La Coulée, va rejoindre l a  rivière McKa (ou petite rivière Delor- 
me), passani prés de la voie Eerrk. Et du coté des [erres du véritable 72 Rang. les 
ruisseaux Duchesneau-Lussier, UoiitIiillettc-Denis, Diicliesneüii-Croieau, duiit on 
peut s'émerveiller des crues au printemps. À la îroniikre enire Saini-Liboire e i  
Saint-Dominique. h I'exirirniié des rems di] l e  Rang d u  chié esi, circule l e  riiis- 
seau du Cordon. 

II ne faudrait pas oublier non plus les décharges des Neuf. des Vingt, des Tren- 
te, au bas des Chies, creusées de mains d'hommes. 3. la pelle A rigole. un de ces 
beaux étés des annies 1930. pour permettre de mieux égouiter ces terres encore 
marécageuses. e Neuf, vingt, trente )) parce qu'il était coutume d'employer ces 



nombres qui désigiiaieni la disiance en arpents enire I'endroii où le Fossk était 
creusé e i  la principale voie de communicaiion. 

Certains ruisseaux ont peut-tire t i é  oubliés ou oniis. fautt de renseignements ou 
faute d'excursion sur le terrain nieme: d'auires son1 peul-tire connus sous diffe- 
renis noms. rebaptises autrement par des traditions populaires. laissani alors en 
désuéiude leurs désignations officielles: ~riiiis noire objectif éiait de vous faire 
prendre conscience de ioute I'ételidue de noire rCseau Iiyclrographique drainan1 les 
terres de notre chére paroisse. 

6. Toponymie 

Parmi les us ci couiumcs du clergé Iranqais de l'époque, une habitude qui étaii 
commune et d'usage était d'aifri,buer le vocable d 'un  saint larsqu'une certaine 
communauté dc pionniers Condaisni une paroisse ou uii village. Comme le peuple 
quebecois étaii respecilieux du ca~holicisiiiii, de sçs rites ei praiiques religieuses. In 
fierté d'ttrz sous le patronage d'un élu r~jouissaii ainsi la masse de colons fervents 
desireux d'ériger uiie paroisse cailioliqiie. Eii ce ieiiips-là. i l  n'y avait poini de 
rnonoiooie pour les croyants q u i  ne demandaient qui- l'assurance d'klre abrités 
sous le nom d 'un  sain1 protecieur. 

Saini-Dominique dit le Confesseur. le patron de noire paroisse. naqiiit en Espa- 
gne le 4 août 1 170/ fi Sa mère I'avaii iw en songe sous la forn~e d'un cliien q i i i  te- 
nait dans sa giiec.ile un Ilambeau. el qui s 'échappait de son sein pour embraser ioid- 

re Ia terre. A son baprême, un rayon luniine~jx comme la splendeur d'iine éroile 

Sraiue d u  bieriht.ureux patron d e  13 
paroisse placée dans unc niclle le- 
glise Noire-Danie-du-Kosaire (Pkres 
Dominicains) 



apparu1 sur son front. i}g À l'époque de I'lieresie des Albigeois. Saint-Dominique 
entreprir une grande croisade de prédicalion. Fondateur de la communauté des 
Frères Pricheurs, appelés péres Dominicains. Saint-Domiiiique éprouvait une 
grande dévoiion envers la Vierge Marie. II prêcha beaucoup le Rosaire jusqu'i sa 
mort survenue le 26 aolii 122 1.  

Détachéc de la paroisse de Noire-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe, la pa- 
roisse de Saint-Dominique serait née du rang double du rnErne nom, Saini-Domi- 
nique. À ce comptç, elle aurait éié connue sous cerie dénomination, eiiviron vingt 
ans avant la fondation de la paroisse. 

Le nom de Saini-Dotninique. poiir ce rang B peine kbauché, aurait éti clioisi par 
Hyacinthe-Marie Delorme. seigneur de Saint-Hyacinthe, sans doute eii ménioire 
de son beau-frère Dominique Debartzch et en l'honneur de son neveu. le seigneur 
Pierre Domiiiique Debartzch qui reçut une part de la seigneurie de Saiiit-Hyacin- 
ihe en 18 1 1; cependant cette portion dc ierritoire n'a jamais enclavé d'aucune ma- 
nière Saint-Dominique ni niême son rang primiiif. puisque cctte partie de la sei- 
gneurie se trouvait du cbte du fief de Saint-Charles, au nord de I'Yamaska. 

À une requéte d'ereclion de la paroisse eii 1825, on f i t  mention de Saint-Donii- 
nique pour patron, lequel n'était eiicore titulaire d'aucune église du  diocèse: mais 
ce n'est qu'en 1833 que la paroisse tu t  enfin trigée sous l'invocation de Saint-Do- 
minique, iioin sous lequel l'endroit principal ktaii généraleineni connu. 

Y Le Courrier de Salnr-Hyaciiilhz, 27 ocrobre 1873 



Mouvement de colonisation et 

le défrichement de ta seigneurie 

La naissance de notre paroisse ne résulte pas de l'effet du hasard, de I'interven- 
tion de l'esprit sa int  ou d'un phénomène extra-terrestre. Saint-Dominique a été 
conçue au sein d'un cadre qu'une poignke d'hommes a bien voulu ériger et exploi- 
ter. Ce cadre représente la subdivision en parcelles du tenitoire québécois : les sei- 
gneuries que des seigneurs, bien entendu" ont veille B exploiter. Ei c'est cerie oeu- 
vre de dkfrichement qui allait permettre l'installation de colons sur les [erres, et 
conséquemment la fondation de paroisses. 

C'est donc & chacun de nous qu'il relève mainienant de  decouvrir et de connaî- 
tre l'implantation du régime seigneurial, sa raison d'étre ei l'evolurion des paysa- 
ges seigneuriaux dont a &té témoin notre paroisse. ou du moins noire bloc de terre 
avant sa fondation. 

1. Quelques bribes de la prbhistoire de la région 

Si l'on remonie dans le temps. aux origines des preniiers êtres humains qui ont 
habit2 el  foulé le sol de ces bonnes vieilles ierres chevauchant la faille de Logan, 
soi1 celles dont le territoire aciuel esi occupé par Saini-Dominique, on ne peut que 
s'imaginer qu'avant l'arrivée des Blancs, les seuls êtres susceptibles d'y demeurer 
devaient être 1es Amérindiens: en particulier dans le sud-es1 québécois, les Hu- 
rons, !es Abénakis (amis des Français), mais surioiit ... les terribles Iroquois. répu- 
iés par leurs ruses ei iactiques belliqueuses, mais aussi par leur savoir-faire agrico- 
le. 

En rssie-t-il, dans cetie plaine de la Yamaska et du Richelieu, des traces ou des 
vestiges d u  passage dc ces derniers ? Malheureusement trGs tres peu. .. Peut-être 
cr une pierre taillée ec polie. ayan r la forme d'une iete de lance (. ..) venue d'une 
plage d'alluvion a deirx ~nilles plus hau! que la ville. Mais cela ne servirait h rieii 
d'enireprendre des fouilles archéologiqiies sous votre potager dans le fol espoir de 
retracer les décombres d'une ancienne cabane indienne ou des fragmenis de pote- 
ries, etc. ! ! ! Ces indighes avaient préfer5 se loger en bordure des grandes artères 
navigables (tels le Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre et le Richelieu, connu jadis 
sous le nom de  rivière aux Iroquois) au  lieu de  se perdre au fond des bois a 
concasser la pierre et A bûcher les arbres ... Dans ces circonstances, il serait très 
surprenani d'y trouver, A la suite de quelque simple exploration de curiosité, des 
outils en pierre, des haches ou quelque objei que ce soit appartenant B ces Arnérin- 

' Choquziie. C.P.. Hisioire dc In ville de Sainr-~vnc;nrhe Documenrs maskautans no S. Richer ri 
fils. Sarni-Hyacinrhe. 1930. p 7 



diens. Cela serai1 toujours possible. ri la rigueur, puisque la région 6tait un terrain 
de cliasse et, bien souvent, de chasse A l'homme ... par ces expédiiions guerrières et 
mcuririéres. 6 J'irnagine que les guerriers de ces grandes tribus indiennes. (filurons 
et Iroquois) presque tou~oiirs enneniies. se rencontrérenf el1 armes, plus d'one fo~s 
dans nos parages. i)! 

Découvrir un objet témoignant du  passé aniérindien serait plutôt inusité ei for- 
tuit en un pareil lieu. Alors A qui aurons-nous A devoir la premitre pièce historique 
trouvée sur le sol de Saint-Dominique ? Le défi ne peul Cire que lancé ... 

Bref, toute la région environnanie d e  Saint-Hyacinthe ttait inhabitée. Ces terres 
oh nos racines dorment ne servaient que de terrain de circulation pour ces Amé- 
rindiens, une zone de va-et-vient continuel dans un panorama de vkgéhtion luxu- 
riante et sauvage 18 où ces quelques auroclitones prksents pouvaient s'adonner li- 
brement A la chasse, A la pêche, A la cueillette des baies el Inlits et ... ii la guerre. 
U n  de ces paradis terrestres que les Eutopkens en quête de richesses sont venus 
saccager pour défricher les terres en a barbares ... c;'vilisés. 9 

2. Le régime seigneurial 

Si nous pouvons nous considtrer clianceux, A l 'heure actuelle, d'habiter et de vi- 
vre ici, dans ce petii coin de villtgiature, A Saint-Dominique, il faut pour cela en 
remercier du plus profond de nos coeurs nos valeureux pkres et surtoui. ceux, qui 
en particulier, les ont amenés à s'ktablir ici su t  Iss terres de la Yamaska, A se bstir, 
A défricber, A semer et A récolter : les seigneurs. 

C'est pourquoi, il n'est pas hors de propos de donner ici un certain précis hsto- 
rique sur l'établissement des seigneuries, sur la vie de ces seigneurs, puisque la vie 
des colons elle-même (nos anceires a~-~-Ïvés en ces lieux), ét.ait intimemeiit Ijke aux 
seigneurs, B leurs aciions ou réalisations, à leur esprit de dkbrouillardise, A leurs 
déboires financiers, A leurs états d'Arne, à leurs opiiiions politiques et religieuses, A 
leur volontk secrkte de  fonder un pays, d'apporter un héritage culturel et surtout, à 
laisser subsister un pat nmoine des plus remarquables. 

Comme la masse de  paysans venus d'Europe s'établissaient sur les terres de  
NouvelleFrance, il fallait bien en fabe  le partage et les divisions nécessziies et of- 
ficielles pour ne pas que les colons s'instaileni A l'aveuglette, au bon rrouloir de 
chacun; ce qui aurait pu crker de graves malentendus dans l'élabo~aiion de cette 
oeuvre de colonisation. Alors, la distribution des terres demandait un systérne ad- 
ministraiif pourvu d'un service (( d'agents de supervision et de peuplemcni local )> 

pour accueillir et inciter les colons A prendre des terres aux endroits choisis par les 
planificateurs du Roi afin de perpttuer de la sone l'oeuvre gandiose d'instaura- 
tion de colonies, d'kvangklisation et de civilisation des « sauvages. i) 

C'est ce que prit très iôt en charge l'&ta1 français par la mise en place du systè- 
me seigneurial avec la concession des seigneuries au fiefs, dès le début du dix-sep- 

Ibid 



tième sikcle. Ce sysiéme de proprikté du sol qui, (( comme tout l e  rkseau des insii- 
rviions de l'Ancien régime - y compri,~ la dîme, - est iin systéme de répartition 
du revenu d e  la terre qui favorise certains groupes privilégiés : le clergé el la no- 
blesse. Cetie noblesse avaii hkrïte de ces seigneuries limjtées en portions de ter- 
ritoire, et du fait même d'un nouveau titre : celui de seigneur (( (du latin sénior = 
vieillard, homme respecrable) r , 3  R Seigneur i> pour tour simplement inspirer le 
respect dQ aux intermkdiaires obliges entre le roi et son peuple. Les seigneurs qui 
déienaieni ces terres etaieni de proches collaborateurs du roi ou de ses ministres; 
des reprksenrants des hautes instances françaises (par exemple. les officiers civils 
et militaires), d'habiles bras droits, des personnes intelligentes, dignes de confian- 
ce dont le roi voulait honorer les mérites. Bref, des gens qui reprksentaient la copie 
conforme de la nouvelle éliie de Nouvelle-France. 

Ce seigneur qui possédait droits et devoirs était sous l'adroite surveil.lance de Sa 
MajestC omnipotente, soucieuse de ses intérits, qui Crait la seule proprietaire de 
tout le pays et de ses richesses ( le vaste domaine du Rni). 

Ces personnes étaient donc habilitées A distribuer les terres, soit eii arrière-liefs 
à des sous-seigneurs qui, A leur tour, devaient les distribuer aux colons, soit direc- 
tement A ces derniers qui devenaient par le fait même concessionnaires ou  censi- 
taires. rt Censitaires n, en cc sens que les liabitants possesseurs d'un morceau de 
terrain devaient payer une redevance fixe en argent A leur seigneur, un genre de 
taxe appelé cr cens i, rc (du latin census = tribut}. i}5 Le cens &tait 18 pour exprimer 
le symbole de leur dépendance, de leur soumissjon et de leur idkriorité; mais c'esl 
cependant une fausse servitude qui s'oubliait ... Car le colon aimait gtnéralement 
le seigneur, qui était loin d'être son ennemi, au contraire. c'était bien souvent un 
sage conseiller, un compatriote rempli de bontk e i  de simplicitk. 

cv Les porres du Manoir s'ouvraient B toute heure pour quiconqiie avait besoin 
d'aide. On causait famiii&rement, on s'asseyait A la même table, on prenait part A 
des repas pantagmkliqiies, et l'on buvait sec. O n  s'eritretenai~ des affaires publi- 
q u a  el des travaux de la saison prochaine. »6 

Un seigneur doté d'une influence considérable, qui représentait fikrement les 
moeurs, I'esprii et les idées de la colonie naissanie. Un gentilhomme Zn qui s'in- 
carnait le caractère national. 

En dernier lieu. il faut préciser aussi q u e  le seigneur prenaii des terres a des lins 
de peuplemeni. d'évangélisation, de conrributivn à l'essor du pays ei non pas seu- 

' Ouellet, Fernand. Propn'iie' seipeunale ci groupr-., .i<niaiir dans le iallie du Sü~nt-Laureni (1663- 
1840) In M4langes d'hisivires du Canada franfais ofterr uu professeur Marcel Trudel. Cd'dr~~ons de 
I'Uiiii,eniié d40tiawa. 1978. p. 183. 

Mann. Vicïor. Seigneurs er censiraire.<. castes dispanier Les &iiions dc Dm, kfonirkal. 1941. p 17 

' lbid 

iC10rgan Jules En rnargr do teirips i i ~  Sarni-i-iyacinthc sur Yamaska. Archives de Ir SmiCiC d'llisroi- 
re rc'gionale de Saini-1-lyacinihe. p 406. 



Exrrair de la carte de Joseph IIouclierte. arpenteur, 1815. indiquant une pariie des 
seigneuries de Saint-Hyacinrlic. Boiirgchemin ainsi qu'une partie des ciin tons de 
Milton, Roxton et Granby. Les terres ddfrjchées sont représentées en foncé, alors 
que les kélendues non défrichri-es sorit recouvertes de forêrs. Remarquez que seul le 
rang double de Saint-Dorniniqi~e étai1 défriché A l'époque. 



lement, comme certains l'ont laissé souvent entendre, avec I'interet mesquin d'a- 
vantages financiers et d~ spéculaiion, même si  certains éprouvaieni quelquefois 
des inieniions pas ires fl catholiques ... ~i 

3. L'enracinement des scigneurieç 

Dans la région. c'est apres la seconde nioiiié du dix-septibnle siècle que s'est cl- 
fectué Ic morcellement des terres en seigneuries, soit avec la concession de la sei- 
gneurie de Yamaska en 1683, de Bourgcliemin, de Cournoyer, de Saint-Charles- 
sur-bchelieu en 1695. de Ramezay en 1713, etc ... et celle qui iious inttresse parti- 
culieremeni, la seigneurie de Saini-Hyacinilie, en 1748. 

Comme la paroisse de Saini-Dominique faisait partie de la seigneurie de Saint- 
Hyacinthe, c'est un devoir. dans un tel ouvrage, de faite connaitre l'evolution des 
paysages seigneuriaux qui ont régi longtemps la frêle existence des habitants. 

4. A l'origine était la seigneurie de Maska ... 

Premier seigneur : Pierre-François Rigaud de Vaudreuil (1748-1753). 

La seigneurie connue plus tard sous le nom de Saint-Hyacinthe était un immen- 
se fief de 36 lieues en supcrlicie, la plus grande et la dernière accordée sous le répi- 
me français. Eue lut conddée valuitement, le 23 septembre 1748, B la demande 
de Pierre-François Rigaud, Seigneur de Vaudreuil, chevalier de Saint-Louis, et 
lieutenant du roi {sous-gouverneur) de Québec. Cette concession lui fut laite par 
RoUand-Michel Barrin, chevalier, marquis de la Galissonnière, gouverneur de la 
Nouvelle-France ei par François Bigot, intendant. 

Chevalier François- Pierre de Rigaud 
de Vaudreuil de  Cavagnial, Lieutc- 
nant Gouverneur de Québec en 1748. 
Gouverneur des Trois-Rivières en 
1749 el Gouverneur de Montrial en 
1 75 7. 



Dans l'état actue! de  I'inocographic, 
au Canada, il esr difficile de préciser 
si e r r e  peinture représente bien F. P. 
Rigaud de Vaudreuil ori son frère. le 
dernier gouverneur dii Canada. Vau- 
dreuil-Cavagnial. Dans son livre sur 
le "Grand Marquis" Guy Frégaulr 
menrionne deux poriraiic; des Vau-  
dreuil du Canada. L'un d'eux esr cen- 
sé étre celui de ]M. de Rigaiid. vieilli et 
a bondammen! décoré. Doil-on cepe~i- 
danr mettre de  coté celu! que nous 
prbenrons ic i  ? Nous le produisons 
avec routes les réseives voulues. 
(( Sources : Farizeau Gérard, Les Des- 
saulles, seigneurs de Sain f-Hyacinïlie, 
chronique maskoutaine du XJXe siè- 
cle Fides Montréal 1974. ~i 

Voici le lexte de la concession de la seigneurie : 

(Remarquez bien l'originalité de l'orthographe du vieux français de l'époque). 

ROLLAND MICHEL BARRIN. Chevalier. niarquis de la Gallisoniiière Fra- 
nçois Bigot. 

d Sur la requesie A nous prksentée par Français R igaud ,  écuyer, seigneur de 
Vaudreuil, clievaljer de l'ordre royal et militaire de Sr. Louis lieutenani tle roy des 
places el gouvernement de Québec. ~cndanre d ce qu'il iious plaise IUJ accorder 
une concession de six lieues de front. Ic long de la Rivière de Masca, sur !rois 
lieues de profondeur de chaque cosré de la de.rivière, les d .  six lieux de iront A 
prendre h sept lieues de I'emboucl?ure de h de.riviere, qui sont IES derniii-res terres 
concedées, le foiit A rirre de fief et seigneurie. h u r e ,  m e e n n e  et basse justice. 
droit de chasse, de pesclie et traitte avec les sauvages, dans toure IJ&ienduc de la 
de.concession; Nous. en vertu du pouvoir 2 nous conjointement donne par Sa Ma- 
jesré, avons doiine, accordk et concéde. donnons, accordons cl concédons RU d. 
Sieur de Vaudreuil la de. étendue de six lieues de froiit le long de la de. Riviere de 
Masca, sur rrois lieucs de profondeur de cliaque costé d'icelle. ainsv et de la ma- 
nière qu'elle est cy-dessus désignée; pour enjouir par le d. Sr. de Vaudreuil, ses 
hoirs et ayans risuse, A pe@tuird et ;1 toujour.~, 8 i titre de fief et seigneurie. haute. 
moyenne, el basse justice. iivcc droil de pesche, chasse et irai1 te avec. les sauvages, 

' de. d. = u dite cr dit o 

a Ses hoirs et ayans cause. d perpéluiii ri 3 roujours ri sigiiifit B ceux qui acquerront l a i  seigocune 
par spres. 



dans route I'estendue de la d. concession; A la ciiarge de porter fojn et hommage 
au cliâreau SI, Louis de Quebec, duquel il relevera aux droits et redevances accou- 
rumés suivanr la coviume de Paris suivie en ce pays; de conserver et faire conserver 
par ses rmanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisse,?ux du 
roy: de donner avis A Sa Adajesté des rnines, miniéres et minéraux si  aucuns se 
trouvent dans l'étendue de /a de. concession; que les appellarions du juge qui y se- 
ra établi ressortironi en la justice royale des Trois-Rivières; d i .  tenir feu et lieu et 
le faire tenir par ses leiianciers; de dtiserter et faire dtserter incessament la de. 
terre ei de nous justifier incessnmmenr des travaux qu'il y aura fait faire d Ycy A 
l'automne prochaiii. d iasicite l a  préseiice concession sera e! demeurera nulle er 
comme non avenue; laisser les chemins du  roy et autres juges nécessaires pour I'u- 
iiL'ré publique, et de fa~re insiter pareilles conditions dans l e  concessions qu'il fe- 
ra il ses tenanciers, aux cens. rentes er redei~ances accoutumées par arpent de terre 
de front sur quarante de profondeur: laisser les gréves libres 3 tous pescheurs, a 
I'exception de ceiles don1 il aura besoin pour .sa pesche; er en cas que Sa iidajesit: 
ayr besoin dans la siiire d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des 
forts, batten'es. place d'ornies: magasins et ouimges publics, Sa Majeslé pour les 
prendre. aussi bien qbie les arbres ntcessaires pour les d. ouvrages, e l  I z  bois de 
chauffage pour la garnison des d. forts. sans csrre tenue d aucun dedommagement; 
le fout sous le bon plaisir de Sa Mqesré. de bquellc il sera tenu de prendre confir- 
niation des prisentes dans I'an. 

En ternoin de quoy nous avons signé ei fait contresigner ces prksenfes par nos 
secréwires, er a icelles fait apposer le cacher de nos arriies. u 

Donni A Quebec. le 23 sepiembre 1 74s 
(signi) LA GALISSONMEHE, et BIGOT 

Con iresignes et scellés. 
Pour copie, BIGOT1 J 

Elle fut ratifiée par brevet de Sa Majestk Louis XV. date du 30 avril 1749 et si- 
gnée : (( Louis s. 

Cette nouveUe entité acquise Ctaii bornée. au nord, par les seigneuries de Bourg- 
chemin et de Saint-Ours, ail nord-ouesi, par les seigneuries de Saint-Denis, de 
Saint-Charles et de Rouville, et au sud-ouest. par la seigneurie de Monnoir. À I'est 
prirent place par la suite les Cantons de l'est avec les divisions cadastrales des 
(( townships » de Milton, de Granby et de Farnham, qui allaient être établis après 
la Conquête en 1760. Ce sont ces Lieux qui abrîtèreni en partie les loyalistes et les 
immigrants venus des îles britanniques. 

(1 porter f o ~  e i  hommage N . soile de semcnt ii'rifiicc C'esi i i~ri-reçonnairancc er un Iit~rnrnaq"~' que 
Ic seigneur rrnd ;ii i  Roi dt2sircux de 5'asrvrrr de I'obcisssnce de asçnts :i ser iirr!rm Par ce ser- 
rnenr. le ceigiicuf rxonndi  d'3voiîrempli s t s  obligations rr dc les rerniilir dc mérne rlrnr lar,enir. 

' ' Jelie Reni. Feuille polycopiée de i'scir dl- concecsion de !a scigncunc dc Masks. Cours d'lnjriation 
3 /'Histoire Régionale. 198-7. 



Le seigneur Pierre-François Rigaud de Vaudreuil était né a Montréd en 1703, 
fils ICgitjme de dame Louise Eljsabeth de Joybert et de sieur Philippe Rigaud, 
marquis de Vaudreuil-Cavagnial et gouverneur général de la colonie de la Nouvel- 
leFrance de  1703 à 1725. Franqois Rigaud épousait à Qutbec, le 2 mai 1733, de- 
moiselle Louis Fleury d'Eschamhaült de la Gorgendière. Fille de Joseph Fleury, 
marchand, et de  Claire Jolliet. 

Le premier seigneur de Saint-Hyacinthe ne s'esi gukre occupe de sa seigneurie. 
II ne lui donna pas de nom pariiculier (quoiqu'elle &ait connue sous k nom de 
Maska), i l  n'y tint pas feu et lieu ei il ne f i t  aucune concession ni défrichement sur 
sa propritté. Il ne respectait donc pas une des conditions stipulée dalis l'acte de 
concession, soit de faire délricher dans le délai d'un an, défaut de quai, la sçi- 
gneurie lui serait enlevée. 

Pourquoi cet engagement n'a pas été respecté ? Pourquoi les regles du régime 
seigneurial n'oni pas été appliquées ? Tout simplement parce que François liigaud 
de Vaudreui.1 n'y voyait pas l'intérêt suffisant. Cela es1 cornprélierisible puisqu'il 
&tait officier rniliiaire (un haui-gradé dans la colonie). 11 travaillait donc A Québec, 
veillait h la sécurité du pays ... S'en aller, perdu dans les bois ttncbreux, seul avec 
sa famille, aurait CtÉ commettre u n  geste tout-4-fail absurde pour une personne de 
sa condilion, surtout lorsqu'on sait qu'il venait d'hériter de la charge de gouver- 
neur des Trois-Riviéres, succédant au chevalier Bégon. 

Si la seigneurie ne lui a pas été reiirée, mtme après ces cinq années d'inactivité. 
c'es1 parw que sieur François Rigaud de Vaudreuil se irouvait &ire paiini Les in- 
times du gouvernement. par sa carrière d'officier et de gouverneur. Influent auprès 
de I'administralion, suriout en période de prkparation A la guerre (guer1.c d e  Sept 
Ans) OU l'on deployaii maintes ei maintes operations militaires en vue du grand 
combat, il. étaii normal que les autorites de Sa Majesié accordent de temps A autre 
certains passe-droits leurs protégés et en particulier. A leurs chefs de guerre dans 
l'attente d'une attaque. 

Après la  Conquête de 1760, le marquis de Vaudreuil, vaincu et liérilier d'une co- 
lonie asservie. alla se réfugier en France. d'ailleurs comme plusieurs ~iobles du 
pays A I'bpoque. Il  parait qu'il se fixa A Tours ou à Saint-Germain-en-Laye o ù  i l  y 
vécut jusqu'h sa mort grâce à une pension de 2 000 livres que lui avait ociroyde le 
gouvemernenl français. 

5. La seigneurie de Saint-Hyacinthe 

fi ST. HYACINTHE (la seigneurie de), dans le cornlé de Richelieu, est bornée 
au sud-ouest par I;i seigneurie de Moiinoir el le io\mship de Famham, au nord-est 
par les seigneun'es de SI. Ours er de Ramzay. au nord-ouest par celles de Rovc,illc 
de Sr. Charles, SI .  Denis. au  sud-es1 par lcs townships de  milt ton el de Granby: 
elle a six lieues j 2  de fron! sur six de profondeur. don1 trois lieues de chmaque côté 
de la riiiére daYamaska : elle l u i  accordée le 23 novein hre 1 748, BLI Sieur Françojs 
de f igaud,  Seigneur de Vaildreui/, et c'esi rnainrenanf la propn'klé de ,Vonsieur 



Desolles e t  d e  l'Honorable P.D. Deharizch, hériiiers d e  feu H.iM. Delorme, 
Ecuyer. Cette vasre concession esi dans une situa [ion qui jointe A plusieurs autres 
avantages en faji une possessioti ir&s précieuse. et tris susceptible d'arnélioraiion. 
Uiie si grande étendue embrasse naturellement plus~eurs sols variCs; la meilleure 
mals l'espèce y domine, ei 11 n j ,  en a que trks peu. el il nly en a que très pai au-  
dessolis de la médiocn'ré: le sol le moins propre & I R  culture se trouve vers le nord 
et le nord-est. où le terrain est bas. et dans quelques endroiis assez marecageux el] 
approchani dii toivnship de Granby il sëléve et présenre une érendue frès propre i 
i o d e  espèce de culture qui demande un sol gras el sec. Dans plusieurs parfies, il y 
a des terres extrem2rnent propres à produire du chanvre et du lin en grande quan- 
tité, et niille partie do district n 'et plus convenable à la culture de tous les graiiis 
particuliers au pays. l e s  bords de 1'Yaniaska ei des autres courants offrent une 
grande quanrité de bonnes prairies: enfin, les differenres classes de terres la boi~ra- 
bles, de prain'es. et de piturages, peuvent toures être regardées conime &tant d'une 
qualité supérieure. !I y a beaircoup de  beau bois de construcrion. herre. érable. 
bois blanc; le cPdre et la pruche blanche sonr abondanrs dans les terres basses el 
humides : oii rrouve du chine el du pin en assez grande qoantité. et d'une bejle 
grosseur, vers les townships de Granby er de Famhani. La partie de la seigneurie 
sitube au nord-ouest de I'Yamaska est presque route employie en agriculture: In 
nve opposée el les parties vers l'exrrérnité siid-est présenierit aussi plusieurs vastes 
rangées de terres cultivées. L'Yarnriska coulant ail milieu de cette vaste propi+tk, 
et étaar navigable pour les grands bateau,! et les radeaux. ofîre de grands moyens 
de rransporier prompïemeni les fruits de l a  campagne et les productions des forkis 
(. . .). )> ' 
Deuxiéme seigneur : Jacques-Hyacinilie Sinion dii Delorme (1  753- 1778). 

Jacques-Hyacinrhe Simon dit Delor- 
me, Ze seigneur de Saint-Hyacinthe, 
arrive en 1 757 au Rapide-Pla I (S te -  
Rosalie). Le monument trigé en 1948, 
A l ' ~ ~ ~ a . s i o n  du bicentenaire de la vil- 
le, esr l'initiative de la jeune Chambre 
de Commerce de Saint-Hyacinthe. 

" Boucherte Joseph. Deseripiion iopographique de la proulice du Bss-Canada. Londrcs. 1815. W. 
Faden, p. 2 18-2 1 9 



Aprks cinq années d'inoccupation, le premier seigneur songea donc A remettre A 
quelqu'un d'autre le soin de développer ce vaste domaine. Le 25 octobre 1753, par 
devant les notaires Dulaurent et Sanguine( de Québec, Rigaud de Vaudreuil ven- 
dit sa seigneurie de la rivière Yamaska, pour le inontant de 4 000 Livres, h mon- 
sieur Jacques-Hyacinthe Simon dit Delorme. alors dibataire, hg6 d'unc trentaine 
d'années, résidani A Québec et dtclarant comme profession 4 enfrepreneurpour 
les plates-formes, af1St.s et artilleries pour le service du roy en ce pays. M Celui-ci 
rendit foi et hommage pour son Domaine au château Saint-Louis de Qutbec, le 24 
janvier 1754, entre les mains de l'intendant François Bigot. 

Le sieur Delorme naquit A Québec, le 3 septembre 1720. du iiianage de Jacques 
Simon Delorme et de Marie-Ursule Rouillard. (I Ses parents. nous disent les cliro- 
niques, Craient pauvres. Ils les vit en son bas 2ge souffrir pour lui, se priver pour le 
nounir, endurer Ia faim pour qu'il ne la connui pas. Il n'oublia jainzùs cerre subli- 
me h a g e  de I'amour d'un p6re Ca d'une rnkre. Doué d'une &me bonne ef inrelli- 
gente, la vie du jeune Delorme se développa dans une régulanié parfaite sous I'égi- 
de pafemclle. EIle fur sans évinemenrs comme sans histoire. L'enfant derievinr ap- 
prenli menuisier, puis compagnon, ei  le compagnon devint en rreprenevr. ' 

Deveiiu acquéreur de la  seigneurie de Maska, il quitta sa ville natale, Québec. 
pour venir y faire de la colonisation. (( C'esr donc les yeux toiirné.5 vers 13s davanfa- 
ges que pouvaienr Iiii offr ir  sa n o u i ~ l l e  concession. riche en for! beaux bois ef en 
pouvoir hydrauliqlre. qu' i l  enrreprend le  long voyage q u i  l e  sépare  de  sa 
propn'kté u. k 5  I l  emprunta La voie de la nviere Y amaska L 6  au début de l'été 1754. 
II s'arrêta sur ce long parcours semé d'einbûches, A Saiiit-François-dii-hc. C'est à 

" Morgan Sulcs. En marge du icnips. - In Saint-I-iy~cirithe sur Yarnaska. Archives de la  Sociere 
d'Hisioire rtajünalc dc Sarni-Hyaci~iihe, p. 4. 

' ' Cordeau Pierre. Hisioire de Saiiire- Rosslie 1532- 1982, linprimerie Cornmercinie Le Courrier de 
Saint-Hyacinrhe, Saiul- HyaRnLhe, 1982. p. 33 

(1 Yamaska ». L'.41ymoIügie de ce nom n'est pas iellemeni bien #rinue Certains on1 aff1rm6 que 
cJdeaii une exclamation ; que de crapauds ! D'auireç penseiit que K Yamasks u stgniî~e r, 13 oh il y a 
de i'berbe ou fond de l'mu o. EL h n  va mEme]usqu'A dlre que cc nom peut designer 6 une riviére 
aux eaux bourbeuses o .  
Si l'on se rapporte B 1'6tymolog;e d s  mois de langues smirind~eiuies. on peul rctruuver par exem- 
ple, dans la langue abknaquise, ce qu'il y a de plus ressemblant au moi a Yamaska v. c Y t  a ia ou 
Hia y ou 6 iou i, : voici. voi!A. cr ktmkeg ai pour l i i re  allusion A une 6 savane 1). bfais cependari! le 
mot o moskt'g 0, ou 6 muskcg u ou a rnarkeg ii esi algooquin: que le mot Yamaska a 4iC renaonrré 
dans les vieux documenu sep; années avanr I'arnv& d t s  A bénaquis sur ses bords On pcui conclure 
alors que ces Sauvages ont rovr simplemeni adoprC Ic nom ddjd irnpoç! par les Algonquins, cr 
n Maska ou Yamarka u pourrai/ sipiî ier . n c'esr m;irécage~~x ! i, 

D'ariycs bjsioiens oui fair denver le mot cf Ymnska u de langue n cri r . n 0uabm;üca u qui signi- 
fierair a il y a des joacs au large r) Ce qui peut &Ire exact puisque les Amériodiens avaient aulrefois 
I'bsbirudc, en navigusor s u r  ie Sain 1- Laurzn~ de nommer ks inbulaira du grdnd Ilci! ve par I'ap 
prence que mpdseniaii leur embouchure. DUS celie meme 1;inyue ioujouw. r Yamirakii !, IormC de 
lajuxiaposilion de deux mors cr Yami :i ci r aska * signrfierait ; n lil ou il y a beauco(ri~ de foin o.  
Enmre une fws une bypolh&se ppls uxibk, .  

Mais en vain... que de raisomemrnra qui mtneni au dilemme pour une SI Clrange nviere qui nc cou- 
le mkme pas daris notre paroisu. 



cet endroii qu'A I'ige de 35 ans, il épousa le 25 février 1756 madenioiselle Marie- 
Josephte Jutras dit Desrosiers, fille de Claire Crevier et de Jean-Baptisie Jutras di( 
Desrosiers. tcuyer. seigneur de la Lussaudiére. ci capitaine dc la milice de Sailli- 
François. Dc cette épouse, il devenait le père d'un charmant Iicrilier. Jean-Baptis- 
le-Hyacinthe baptisé à Saini-Frariçois-du-Lac. le 3 1 mars 1757. Mai'. ce gremitr 
enfant ne vécut pas longtemps et quelques mois apres (le 23 juin). I I  itait inhumé 
au  même endroii. 

Au cours de l'Été 1757, Jacques-Hyacinthe Simon Delorme résoliii de franchir 
la demiére étape de son périple vers la seigneurie de Maska. Accoiiipagne de quel- 
ques colons. il enireprit de remonter aussi loin que possible le cours de la Yamas- 
ka avec I'inleniiun de s'y iixer. Aprés quelques jours de navigation, il s'arrha e n  
un lieu semé de rapides. qu'il nomma fi Rapide-Plat 1). Au conflutnt de la Yanias- 
ka  et d'une petiie riviere qu'il bapiisa de son norn de famille. la rivière Delorriic. i l  
se bâtit une modeste résidence. 

Le 27 juillet 1772, le sieur Delorme pleurait son epousc. igée seu~ernent de 38 
ans, 3 mois ei I I jours. Une seule Cille survécui de cette imioii, Mme-Josephte. 
née le 25 fevrier 1764. les autres enfants trant moris en bas ipe .  Environ deux ans 
plus tard, It seigiieur de Saini-Hyacinthe (puisqu'il avait doiiné A sa seigneurie le 
vocable de son galron. Hyacinihe le Coiifesseur)* con! 013:: en secondes noces 
avec Marie-Anne Lreïier dit Descheneaux, cousine de sa premi2re Cemnie ci origi- 
naire dc Saint-François. elle aussi. De ce second mariage, i l  eu1 quelques cniilniq ... 

Jacques-Hyacinihe Siinon dit Delorme mourut en son manoir du Rapide-Plai. 
le 24 octobre 1778, à I'âgc peu avaiicé de 56 ans. I l  fui inliiimé dans le cimetière de  
la Cascade. Son corps ttaii retire de la fosse vingt ans après ei déposé dans la 
crypte de I'kglise paroissiale. du & t E  de I'épiire, sous le banc seigneurial. 

Le seigneur Delorme venait de marquer une étape cruciale de l'histoire de la re- 
gion. C'esr grâce à son action persévtrante. A sa robuste volonlé, B son esprit d'ini- 
tiative vigilante que les berges de Ia Yamaska connurent une certaine vigueur de 
defrichement et que la rerre ressentit les premières rksonances de  l'abattage. Cela 
s'ttait avéré une entreprise ardue pour un simple pourvoyeur de bois au semice de 
la marine du roi. @ Une tradition accridiike nous apprend qu'il se prit d regretter 
ses fonctions dJautre!ois et qu'il songea fortenient B rebrousser chemin. Seul le res- 
pect de ses obligations I'empklia de meirre ce prqet 3 exécufion w .  ' 

La VOIX du seigneur Hyacinilie Delorme Tut entendu?. Dès 1763, i l  octroyait Ic.4 
premitres terres A des faniilles venues de la region de Qi1t;bc.c. de Saini-François- 
du-Lac et de Saint-Michel d'yarriadxi ... Nos ancêirzs avaient rcpoiidii à son ap- 
pel, ils s'établirent par petils groupcs et irigérent peu à peu les fondations de cc 
nouveau coin dz province. 

" Hyacinihe. ].?ml: Odroivx~ csr lin sain! po1on;iis nC 9 Kamicii-Silé.sir. i.n I I$5. Chai iu~nc puis dniiir- 
nicain. il implanta cn feri ~ . i i i  i~rlipizux son ordre en P01c~'nc.. en iikr:tïiint ri d:4n- Irs p ~ . ?  scü~id~n:i- 
Y&. il décédnir .i Cr,îci~i ic en 125 7 À rt,m,?rqiicr I'i.tritnsi. présrncr dc geris p<>lun:i~ inrimm~en t Iiér 
2 la vie des ccili.ins de I'2ppoqur. Jas] 5 la rcgion : H+vacin/he. le rtirnt polrinur5. i,iw3hlr d'unc aéignrliric 

ri la familIr Dçbarrrcli. d.origine potonsisr. propriL'iairr d'unz p'irriz clr 1:) .sc~pieurie. 



De son premier mariage. le seigneur Delorme avaii eu MarieJosephte, née le 25 
février 1764, qui devint en 1779 (en janvier ou fewier) l'épouse du sieur Domini- 
que DeBarizch, négociant à Saint-Charles-sur-Richelieu. Ce deriiier était le fi ls 
unique d'un marchand-pellelier de Montréal, originaire de Dantzig (Gdansk) en 
Pologne. Marie-Josephte mourui 3 Saini-François du Lac, vers le 20 inai 1799, à 
I'Age de 35 ans ei 3 mois. 

Du secand mariage, naquii Hyacinthe-Marie. le 15 août 1777, et Urie fille pos- 
thume. Marie-Anne-Joseplire, qui vint au moiide le 7 janvier 1779. Celle-ci épousa 
en 1800, Claude Dénecliaud, vivant A Saini-Antoine-sur-Nchelieu. Marie-Anne- 
Josephte mourut sans postérité à l'âge de 22 ans, le 29 janvier 1801, et fui inhumée 
à Saint-Denis. Par son testament, elle ktnblit son Cpoux usufruitier l a  de sa part de 
la seigneurie (un quart) et en laisse la propriété A part égale à son frtre Hyacinthe- 
Marie Delorme et à son neveu Pierre-Dominique Debartzch. 

Après la mort du Seigncur, Mme Veuve Delorme, iutrice de ses enfants mi- 
neurs, chargea le ciire Noiseux d'agir comme fonde de pouvoir pour l'ndministra- 
tion de la seigneurie. Le 18 déc, 1779, par acre passé devant Me Mondelet, elle 
pria son gendre Dom. Debartzch d'aller A Québec rendre u foi et honunage u au 
Roi George 1 1 1, en la personne de Fr. Haldimand Gouverneur en cbef de cette 
province, et présenier l'aveu et le dénombrement de la dite Seigneurie au nom de 
Sieur Hyacinthe Delorme, âgé de 2 ans, Seigneur principal et au nom dz M. Joset- 
te Delorme, âgée de 16 ans, épouse de Dom. Debartzcli et de M-Anne Delorme. 
Lgée de 8 mois, toutes deux CO-Seigneuresses.* Mme Delorme ne porta jamais le 
titre de Seigneuresse. Elle s'éteignit le 17 janvier 180 1; quelques jours avant sa fille 
Marie-Aane-Josephte Delorme-Dénéchaud. au rlouveau nianoir de soli fils Hya- 
cinthe-Marie, siiué Saint-Hyaciiithe-Cascades. Elle était figée de 52 a i s  environ. 
Son corps fut inhumk en grande pompe dans la nouvelle tglise paroissiale le 20 
janvier 1801. 

Troisiéme seigneur : Hyacinr h.e-Marie Delorme (1 798- 18 14). 

Parvenu A l'âge de la majorité, le 15 août 1798, Hyacinthe-Marie Delorme prit 
en main la gestion des aflaires de la seigneurie. Dès cette année-U, i l  quittait le 
vieux manoir du Rapide-Plat eii décrkpitude, pour aménager avec sa famille au 
nouveau manoir situb A la Cascade. Ce nouvel édifice Ctait une maison massive de 
soixante par quarante constiiuée de trois corps nlaçonnerie eii pierre dr:s champs. 
qui se reféraii A la tradition arckitec1ur;ile française avec son toit h doulile versant 
d'où krnergeaieni trois souches de cheminées. l 

Suivant la Coutume de Paris. Hyacinthe-Marie Delorme avait hérité de la moi- 
lié ('/,) de la seigneurie et ses deux soeurs. Marie-Josephti: Delorme-Debartzcb et 
Marie-Anne Joseplire Delormç-Denechaud, avaient reçu chacune le quart ( ' / A )  de 
la seigneurie de Saint-Hyacinihe. Cetie dernière. comme on l'a vu precedcmment. 

' 8  Usufruitier : personnr qui dl'rienr un dro i~  r&l de~ouissancc sur des biens rppa~~ennnr d auirui. 

l 9  Cerre maison de pierre allail dl= démolie en 1876. ap& l'incendie de la iille. pour faire plne  su 
parc Dess~ulles. 

'Tire de documents d'arclu ves. S m ~ d r C  d'l3isioire regionde de San!- Hyacinlhe. 



avait légué dans son tcsiament la moitié de sa part du quart de la seigneurie à son 
Erkre Hyacinilie-Marie Delorme. Ainsi donc s'ajouraii, a sa part paiernelle d'uiiz 
demie, un huitiéme (Ys) de la seigneurie pour un ioial de  cinq huiiièmcs ('IR). 
L'auire moitié du quari de la seigneurie fut remise A sa deini-soçur Marie-Josephre 
dont le fils Pierre-Dominique Debarizch hérita d'un huitième de  la seigneurie cn 
plus du quart originel que sa mère avaii requ en hériiage de son pere. Pierre-Domi- 
nique Debarizch posstdait donc. au ioial. les trois huitièmes ( ' / 8 )  de la seigneurie 
de Sainl-Hyacinthe. ioujours indivise. 

Cependant, Pierre Dominique Debarizch ei Hyacinthe-[Marie Delorme durent 
s'affranchir auprès de leur beau-frere. Claude Dénéchaud, s'ils désiraient conser- 
ver la seigneurie B eux seuls. En effet, ce dernier avail reçu par usufruit de son 
épouse le quart  d e  la seigiieurie. Le 10 novembre 1810, Claude Denechaud, 
moyennant la somme de 240 livres,cda son usufruit aux sieurs Delorme et De- 
bartzch, lesquels devinrent ainsi seuls proprieraires de tnuie la seigneurie de Saint- 
Hyacinthe encore indivise. 

Le 23 septembre 181 1. les deux CO-seigneurs procédèrent, devant le notaire Jo- 
seph Papineau, au partage legai de leur domaine, chacun désirani administrer sa 
part. Le sieur Delorme prit ses de  la seigneurie au nord, au nord-esi ci A l'est du 
domaine. Le temtoire de la future paroisse de Saint-Dominique se trouraii encla- 
ve tout entier dans la seigneurie de Hy acinrhe Delorme. Les resiant de la sei- 
gneurie échurent au sieur Debanzch, soit les parties ouesr, sud-ouesr ct sud. L'an- 
Benne seigneurie de  Jacques-Hyacinthe Simon dii Delorme, ainsi partagée. allait 
être connue dorénavant sous deux dénoininaiions différentes : la seigneurie De- 
bartzch ei la seigneurie de Saint-Hyacinthe. Désormais, nous n'avons plus qu'A 
nous occuper que de cette dernitre. 

Notre jeune seigneur avait ttudié i l'école anglaise du collège Saint-Raphaël de 
Montréai en 1793 et 1794. Comblé de biens et de  considéraiion. le jeune seigneur 
Delorme avait r q u  de surcroît, en 1805, le manda1 legislaiif du comté de Riche- 
lieu et ce, jusqu'en 1808. II représentait de nouveau ce comté en chambre de 18 10 

18 14, jusqu'h ce que la foudre sournoise de la morr le frappa en son manoir le 13 
mars 1814. Le fils et successeur n'avait pas atteint l'âge du pere : une brève exis- 
ience de 36 années et sept mois. La dépouille mortelle fut déposkc dans le caveau 
familial oil reposait son père. 

Hyacinthe-Marie Delorme f u t  témoin de l'envahissement du pays par les trou- 
pes américaines eii 1812. Il avait pris part a la dtlense de la pairie en qiialiie de 
lieulenani-colonel des 800 soldais canadiens postés !, Saint-Hyacinthe. I l  ne vit 
même pas la fin de cetie guerre. Les soldais de son régiment, encore sous les ar- 
mes. n'hésitérent pas B assister aux obs6ques et A lui rendre un des plus vibrants 
hommages par les traditionnels Iionneurs militaires. 

fl Instruit, droit et bon, charitable. rendre pour ses censitaires: le regreifé défonr 
avait vécu sans faste. sans recherclier les agrkmenrs de la hie, sans songer d fonder 
une famille ii. ? O  

'* C'lioqueftr. C P., Histoire de la v~llc  de Saint-Hyacrnrhc. Documenis n~askouuins na 8. Richer CI 

 FI^. Sainr-Hyricinihe. 1930. p. 80. 



Tout conime son père. i l  s'éiait dotiné corps ei i m e  a Faire iructifies la région. à 
;iccueillir les colons. à consolider les hases d'une m a r k  Iioiiiaine elfervescenie et 
qiii allait déborder bieniât. dts le début du dix-neuvikme siècle. vers le haut des 
ierres, a u  sud-est de la Yamaska. dans la plaine rnarticagciise ou allaii surgir la f u -  
ture paroisse dc Saint-Dominique. 

De 1799 à 1810. le seigneur M.-lu. Delorme concéda beaucoiip de irrres dans le 
Iiaui des branches nord et sud de la rivière. sur le versani oucsi de 13 rnontagne 
dlYarnaska. à l'entrée de la Savanc. dans le 32 r i  3e rangs de Sainte-Rosalie. dans  
les rangs Saint-Francois. Corbin ri Argenteuil ei. bien sûr. dans  le villagc de Saint- 
Hyacinthe. 

Hyacintlie-Marie Delrirnlr étai! reste cklibataire. Selon son testanieni. rCdigé 
le  3 février 18 14. i l  léguait ses possess~ons ierrjtorii71es et le li ire de seigneiis 1i son 
cousin germain Jean Dessaulles. son ainé d'une douzaine d'annccs. qui aunii été 
appelé de Saini-Fraiiçois-du-Lac à Saint-Hyscliithe, en 1753. pour participer 5 
l'administration de la seigneurie dc. concert avec l'abbé Noiseux, curé de Beloeil. 
Jean Dess;i~ifles avajt des lors la réputation d'êii-e un appreiiti-bureaucr;iie beso- 
gneux ei alerte. de nature bcai~coiip plus (1 adrniriistrareur averri ,> que son cousin 
Delorme pouvait I'etre. 

Pourqiioi n'avait-il pas cédP sa part de seigneurie i siln beau-frère. Pierre Domi- 
nique Debartrch. normüleriient le plus susceptible d'hiriier du reste du domaine ? 
I I  senible. d'après ce que relaierit les hisiorielis. qu'une brouille faniiliale q u i  aurait 
subsisté même après la division de la seigneurie en 18 1 1. serait A I'origirie de cetie 
indifférence teiiace d u  sieur Delorme envrrs le claii Deharizch. Cette sourile dis- 
puic de parenré valui a u  sieur Jean Dessaulles un des plus riches lifritages : des 
revenus seigneuriaux annuels dépassant les trois mille dollars, une étendue de ter- 
re mesurant trois lieues et irois-quarts de front sur irois et trois-quaris de profon- 
deur réparties de chaque calé d s  la rivière Yarn;isk;i. iinç xuperficie qu: allait en- 
glober aisément notre paroisse naissante de Saini-Dominique. 

QuaWrne seigneur : Jean Dessaulles (1  8 14- 1 835). 

Jean Dessaulles naquit en 1766. 11 tiait le fils de Jean-Pierre Dcssaiillcs, négo- 
ciani et de Marie-Marguerite Crevier-Descheneaux. L?ancEtre des Dessaulles ça- 
nadiens, Jean-Pierre. vint au Caiiada cn 1760. C'&tait un Siiissc prorestant, origi- 
naire de Neufcliitel. venu s'installer sur un lopin dc terre a Saini-Franqois-du-Lac. 
apres avoir époiisé iine canadiciiiir. Marguerite Crrvier, qui eiaii en îalt la soeur 
de la veuve de Jacques-Hyacinike Simon dit Delorme. Marie-Anne Crcvier-Des- 
cheneaux. 

Jean Dessaulles éiaii devrnii orphelin dts sa tciidre adolescence. C'es1 sa tante. 
la veuve Delorme, qui I'rlevs coninie son proprc enfant. 11 vécut donc coinilie iin 
niembre de I'illusrre faniillr Delorme. auprès de son cousin Hyacinthe-Vlaric. 
%en d'éroniiiiiii alors que ce dernier ii'aii pas sciiigê a d'autres personnes pour re- 
mettre sa seignc~irie enire bonnes mains. Des relations d'amitié s'éiaieni liées en- 

" Voir annexe 1. COPL. du f~sttrf)cn~ de I<yoc.in(hr-bfane I'kl~~rrnr, 



Coiis~n germiiin du seigncur H ~ C I B -  
c he-Marie Delornie. Jean Dcssa irlles 
hérita de la vaste szignzurie de Sarni- 
Hyaci~irhe eii 1814. 

ire eux, des services qu'ils s'kiaient rendus rkciproquement: voilA ce qui peut expl.1- 
quer l'héritage de 1814. 

Jean Dessaulles avait d'abo1.d époiist Margiierite-Anne Waddens. Aprks un  
long veuvage, il épousa en secondes noces i Monrréal. Ie 21 Ikvner 18 16, Rosalie 
Papineau, soeur du cil tbre Louis-Joseph Papineau et fille de Joseph Papineau, 
tcrivain, noialre et arpenteur-géoniètre de Montréal e l  de Rosalic Cherrier. C'esi 
de certe dernière épouse qu'il eut  trois enfants : Louis-Anioine, né le 3 1 janvier 
18 18, Marie-RosaLie-Ei~gCnie. i16e Ir. ? mai 1824, et Georges-Casimir. le Cuiur séna- 
ieur ne le 29 septembre 1817. 

D'abord reconnu sous le riire de laboureur 6 ,  Jean Dessaulles s'était insiallé 
sur un morceau de terre adjoignant la seigneurie de Hyacinihe-Marie Delorme. 
Plus tard, lors de l'invasion américaine en 18 12, il deviiit lieulenani-colonel des 
troupes de soldats canadiens stationnés A Saint-Hyacintht. puisque son cotisin 
Delorme ne jouissait pas d'un (.rés bon eiat de santé. À peiiie venait-il de prendre 
possession du manoir et de la seigneiirie que, trois années plus lard. il devenait de- 
puté B !'Assemblée législative du  Bas-Canada en représeniani le comrt JE Fbclie- 
lieu des 1 S 17. 11 conserva ce poste jusqu'en 1829. tors de l'érection du nouveau 
comte de Saint-Hyacinthe, i l  en Eut tlu premier dkpute et le resia de 1829 à 1834. 

De plus, il f i l  partie du Conseil IegisIaiiC de 1832 jusqu'à sa morr. survenue en 
son manoir, le 70 juin 1835. A l'âge de 69 ans. Ida dépouille niorielle lut inliumée 
en grande pompe, le 23 j u i n  s u i v a n t .  sous le banc seigneurial de l'église 
paroissiale : s ecclésiastjques. amis. gens di) cm. venus rendre un dernier hornriia- 



ge 1 celui qui roule sa vie avait Ç t e  fidèle A ses gens er 5 ses censilaires, dont il a va.! 
défendu les intérêts comme k s  siens propres e. ' ? 

II n'était pas trés insrruil, même s'il avait passt deux années (en 1780 et 1781) 
chez les Sulpiciens, au coUkgc Saint-Raphaël de Monirtal, A ttudier les éléments 
français et latins. Mais il a tout de  mkme rempli ses foncrioas d'une façon 
consciencieuse, sans prestige particulier, parce qu'il n'avait pas, dit-on, l u  les dons, 
ni les gofits, ni les talents du virulent orateur, cependani son extrême ddvouement 
compensa largement auprès de ses censitaires. 

Ce digne seigneur Tut toujours un homme rempli de foi, et i l  se fit un point 
d'honneur d'etre le bras droit de son curk, Antoine Girouard, son conieinporain et 
son ami privilégie dont il a voulu concrLliser u n  projet si cher : la construciion 
d'un coll&ge classique & Saint-Hyacinthe. 

A la suite du décès de Jean Dessaulles. il faut reconnaître, que sous son emprise. 
la seigneurie peu développée que lui avait laissée son cousin Delorme avait pris un 
essor considérable. Le domaine prosptraiï d'actils campagnards soumis au defri- 
chement. La population se muliipliaii grace Ii la prodigieuse natalitC des gens ag- 
grippés A leurs terres. Saint-Dominique veaail de naître en 1833, peut-être Jean 
Dessaulies y était-il venu quelquefois se prélasser discretement avani qu'il ne fat 
trop malade. 

Marie-Rosalie Papineau dar!s sa t w -  
dre enfance. fille de Joseph Papineau 
et de Rosalie Chernier. 

" Parire~li Gdrard. Les Drss3ull+s. seigneurs de Sain(-Hvacii)rhc. Chronique maskouraiiic du XIXe 
sltcle, Fides. ~Clonrrisl. Ig76. p. 2% 
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Marie- Rosalie Papineau Dessau Iles 
épouse du seigneur Jean Dessaulles 
administra jusqii'en 1852 la seigneurie 
de Saini-Hyacin!he. htn tée de son feu 
mari. 

Cinquihme seigneur : Marie-Rosalie Papineau, veuve Dessauiieç (1835-1 852). 

Les trois enfants étant mineurs A la mori de leur pkre, c'est la veuve Dessaulles 
qui sucdda alors à son mari en administrani la seigneurie de Saint-Hyacinthe jus- 
qu'a la rnajoritk de ses enfants. 

En fait ,  à titre de seigneuresse, elle ne s'occupa de la seigneurle que pendant 
quatre anntes puisqu'en 1839, son fils Louis-Antoine, iigé de 21 ans, ayant atteint 
la majoritk, en devint maître tel que l'avait désire son père défunt. Mais en prati- 
que, c'est la veuve Dessaulles qui dut administrer officieusement par intervalles le 
domaine et ce, jusqu'au partage définitif de la seigneurie en 1852. Louis-Antoine 
prtferait jeter sa gourme dans les pays éirangers et se lancer dans des aventures 
plutôt hasardeuses. (Nous y reviendrons). Ainsi, nous pouvons donc considérer A 
juste titre la veuve Dessaulles comme (r seigneuresse » 2 3  du domaine familial jus- 
qu'en 1852. 

Elle éroit manie an commlinauré de biens, mais elle avair consenri a ce que 
son déluni man fkgue ultérieu~rnent It dorilaine i son fils dnd Louis-Antnine. 
quirie B indemniser son frire et sa soeur de la juste part Itigalz qui leur revenaii. 
Telle etair la volonté du mari par le resramenl. Elle aurair pu en demander la 

" Le moi (8 seigncuresse i, n 'exire pas iel que dans Ics dicrion~i;:~rrz Mais alon ut-cr qur ion emploi 
r~ 'cs i  pas pour le moins justifié n Seigneurme ii es1 sGrernrni ,alable car rl2r.iir cooiiirrie i I'épo- 
que nu BAS-Canada de ~iornrnrr In ïernrnc du rcipncur. n sc,igneure<w ir er u";~ui:ii i i  pliis lorçqu'elle 
dkrcniur les droirs et devoirs de celui-ci. comme c'claii k ws pour la veuve RossJ~c Dcssaull~s qui 
ht'nrs de la gesiian de la seigneurie après / a  mon de son cpciux. On dir bien pour Ia femme d u  1 n 3 i -  

re, une (1 matrcsse i. pourquoi pas alors une n seigneuresse ,> 9 



irioirit: mais ellz se contenta de taire vendre aux mchéres un ceriain nombre de 
biens. al) cours d u  mois de septembre qui sulvii In mort de son Cpou.~ ~ I I  1835. 

Marie-Rosaljr: Papineau-Dessaullcs. Ai~curi colon du renips ne peur se îï'aiter 
d'avoir eu cornn3.e seiyneuressr une si grande dame. dkvouee pour de noblcs 
causes humani f~ires .  CviisidCrée el surnomniée par ses fideles er loyeux cens;- 
iiiires. (( la CliAiealaine nu gr;ind coeur B .  la veuve Dessaulles avait prkside la 
Condaiion des oeuvres de charité dans la région de Saint-Hyacinihe où elle se 
voua g:néreusenient pendiint dc longues années .i la bienfaisance. 

Pci~tinnt les vingt-deux anilEes de son veuvage. elle se rendit remarq~iable par 
son zèle soulager les iiiiskres Iiumaines. Ainsi n'avait-elle pas Iiesiié a soigner 
les indigents ei les maladci. Si certains l'étaient, elle ne tardait guère a ltur pro- 
diguer les soins nécessaires. 6 i leur donner des médicamenrs peu compliqués 
don! ün long sëjour A la c:inipagiie l'ai~air habituée A faire mqqe o. 2 4  

11 paraîi qu'elle étair mCme allie jusqiil:i accueill~r ei A recevoir en son nianoir. 
les habitants !oqueieux. min& par iiriz épidéniie de choKra nsiatiqiie apporléz par 
les immigranis d'Europe er qli i  séilissaii depuis 1832. Combien de nos acriére-bj- 
saieuis? campés dans la paroisse encore modeste de Sainf-Dominiqiie. sont alKs 
qudrrr reluge aii chever dc: cette dame alrruisie ? 

Mais la fernme du  seigneur n'eu! pas que certe vie charitable. il rJ avait en plus 
les affaires de sor~ feu mari auxqudks elle devait veiller, en sage fiirricz. en atlen- 
dan1 parirmnient yue ses cnfanis grandissen[. Ainsi avait-elle fort A fciirc. pour 
une femme 3,eul.e. 3 icouler les braves gens peu fortunés qui venaient lui demander 
conseil. Cette brave darne douée d'iin grand lion sens. les dirigeait. 16:s orientait 
comrnc I'aurair fait  soi? époux s'il eut é té  vivnnt. 

Marie-Rosalie Dessaulles dut affron fer une seigneurie lourdement criblée de 
dettes, assaillie par de muIiiplm diff icul tb  financiéres, qui état  en difinitive diff i -  
cilement admiBjsrra6le B cette époque où sévissait une crise Économique. La se;- 
gneuresse dans son insouciance, B cause de ses occupat~ons muliiples, avait sur- 
tout nkgligé le co:nmcrce du bois que son mari avait bieli voulu exploiter en 
cons&niisant nombre de nioulins dans la seigneurie de manikre B procurer A sa fa- 
mille un quelconque revenu substantiel. Le commerce du bois s'a v h i i  lucratif 
quoique vulnérable. À !'&poque, I'Angleieme, le principal marchk. n 'était gilère des 
plus reluisants avec des fluclua lions de prix désasrrei~ses. 

La seigneuresse n'avait pas éié kpargnée des épreuves car elle connui aussi  la 
grande Insurrection du Bas-Canada. avec la levée des armes des Patriotes en 1837; 
evknement tragique pour la colonie de I R  région. Elle dut sUrement souffrir de tou- 
tes ses agitations puisque son frère Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes, 
était recherche pour crime de haute trahison. 

MalgrÉ tous ci;s éukncmenih dtsolants. iMarie-Rosalic Dessaulles s'occupa inlas- 
sablement des affaires de la seigneurie jusqu'en 1852. aprés quoi, elle se proposa 
une paisible reiraiie bien méritée. 

'' Parizeau CiL...i.~id. Lcs De,.,aiiIle~. sriipnrurs de Sain ( -~sc in i l>e ,  Chronique. rnriskou!aine du XI- 
X e  s i k l c .  Fidt,, Monircal. 1976. p .  SI 



Née en 1788, Marie-Rosalie Papineau, fille de parents respectables. s'éteignait 
en son manoir le 4 aoOt 1857, A 1'Age de 69 ans ei 4 mois. Son service funèbre fut 
chanié dans la pro-cathidrale de Saint-Hyacinihe OU, paraît-il. régnait une am- 
biance des plus émouvanles. Son corps fut porté au cirnetiére de la ville et réuni h 
celui de son mari, le seigneur Jean Dessaulles. 

6.  La seigneurie de Dessaulles-propre 

C'est devant le iioiaire Ovide Leblanc que le 10 aolii 1846, furent définilii~ement 
partagés les de la seigneurie primitive de Saint-1-lyaciiithe. 

Constatant que la seigneurie éiait dtnieurée indivise pendant dix-sept aiis. les 
trois Iiériliers de Jean Dessaulles voulurent procéder au partage légal de maniere 
assigner A chacun sa pari respective. Ainsi, en 1852. sous la prirsidence de la veuve 
Marie-Rosalie Papineau Dessaulles. d'un commun accord et malgrk le iesiament 
de leur pkïe. les trois iniéressès ri.solurent de diviser la seigneurie initiale en trois 
parties; I'iine qui allait s'appeler fi Dessaulles-propre ii pour perpéiuer Iri nom du 
seigneur ei dépuié  Jean  Dessaulles. la seconde dénommée seigneurie de  
c )'amaska J), du nom de la ri\liére qui traversait dans touic sa loagueur l'ancienne 
seigneurie de Saini-Hyacinthe ei appelée depilis deux siècles rivière Yamaska, ei la 
iroisi?mr seigneurie de (< Rosalie i). en niemoire de Rosalie Papineau, veuve de 
Jean Dessaulles. 

Airisi donc, le 14 mai 1552, la seigneurie dc Saint-Hyacinthe fraîchemeiit dé- 
membrée perdit son nom qui allait èire. comn-ie une relique du pas& relégué aux 
oublietres. 

En qualité d'aîni., Louis-Anioine Dessaulles. requt la part la plus vasie : la sei- 
gneurie de Dessaulles-propre (soit la moitié ( Y I )  de la seigneurie de Dessnulles ori- 
ginelle), sise vers le nord-est. sur la rive droite de la Yamaska. U n  quart ( I/d) de 
l'ancienne seigneurie, s i ~ u é  vers le nord-ouesi. sur la rive gauche de la riviére, 
échut à madame Maurice Laframboise (d t  son noni de  cille. Rosalie-Eugtnie Des- 
saulles). L'autre quart ( [ A )  sis vers le sud eiitra en possession du Crere cadet de 
Louis-Anioine, Georges-Casimir Dessaulles. 

C'est dans la seigneurie de Dessaulles-propre qu'tvolua w m m e  un chef-lieu la 
petite paroisse de Saini-Dominique. Cette seigneurie était peul-&ire la parlie la 
plus riche de tout l'ancien domaine seigiieurial des Delorme. On pourrait affirmer 
que c'est $ce A la pierre de taille gisant en noire paroisse que la seigneurie acquit 
une si grande valeur. Elle avait ét6 évaluée en 1859, par le commissaire Henry Ju-  
dah (d'après ie c.adasrre abrégé de la seigneurie de Dessaulles-propre), B un exor- 
bitant montant de 51 24 948.00. À comparer avec les deux autres aussi nouvelle- 
ment fonn4es, c'ktait l'évaluation la plus chcre. En cllei. on n'avait accordé aux 
seigneuries de Rosalie et de Yamaska. qu'une valeur respective de $66 177.00 el 
de $72 154.00. 

1, DeswuIles-pmpre 8 comprrnsif toure 1s psrrii.i.\c dir S;iini-Doii,iniqiic (doni une miner p3r1iç fur an- 
ncxçe A celle de Saint-Ljboirc Ic 4 avril Ixir;), roi~ic! I A  p.irois,c dr Siirnrr-Rosalie don1 une psrfra fut  
ünne.r2c A Sarnr-tlyiicinihr,-k-ConCe.ccc~~r Ic 14 oclobri 1857, 13 poni:srr de S8in:-Jr>silph d'Ysm:iskii. IC 
1,illagc. de La Proi*idzncc. ics deux riings Sdinr-Frsnqois (tunl dans Noirc-(lanit, de Saini-H!scioihc 



que dans Saint-Pic), la concession Sa~nl-Michel ou les Allonges de Saint- Pte, b d ,  toutes Ics ferres sises 
sur la rive droite de la Ysmaslra. depuis IW&i.isr de Saïni-Pie jusqri 'au Rapide-Plat. 



Sixiéme seigneur : Louis-Antoine Dessaulles ( 1852- 1867) 

Louis-Antoine Dessaulles, sixiPme 
seigneur de Saint-Hyacio the Eu i ini- 
pliqui2 de trPsprLs dans le destin de la 
paroisse de Saint- Dominique par la 
construction de son peilt ciiemin de 
fer B lissa en 1851, qui reliait les Car- 
&ras de Saint-Dominique A la starion 
du chemin de fer de Britanm-a Mills. 

Louis-Antoine DessauUes est né le 31 janvier 18 18. On l'avait baptise du pré- 
nom de rc Loius )) sans doute pour rappeler le souvenir du frére de sa mére,Louis- 
Joseph et du prénom d'Antoine sans doute en l'honneur du curé Antoine Gi-  
rouard, ami privilégie de la famille Dessaulles. 

AprPs son cours d'ktudes au Collige de Saint-Hyacin t he (Séminaire), Louis-An- 
toine pariit en voyage vers l'Europe aux alentours de 1842. I l  sejourna quelques 
annees A Paris, s'intéressant vivement aux idées d'évasion et de Liberte qui se rb- 
pandaienr dans ce pays A cette &poque, en réaction contre le milieu bourgeois. De 
meme, il y fui infîuend par les grands écrivains qui dirigeaient l'opinion catholi- 
que tels que le répute Lamennais, iine de ses idoles qui I'avail rnarquk profondé- 
ment. 

C'est A son retour au pays natal qu'il fera parler de lui. C'est ainsi que le clerg6 
lui reprochera son bagage d'idées et de principes peu urthodoxes. Doté d'une 
grande arnbiiion, il voulut se faire un nom, en particulier dans le domaine de la 
Litrérature critique où il publia plusieurs écrits. Dessaulles r ne craignait pas d'ai- 
fimer que Je progrds est une loi de la neilire humaine et de montrer que l'époque 
de la roldrance Ciai t  destinée A remplacer celle de I'lnquisition et des bochers +. 
11 avaii même. ttrangement. abordé la tbkorie de I'ivolution. 

'' 3cni;ird Jmn-Pnul Les Rvilgrs, Liberalirrnç. n;irion;ilismc et aniiclcricalisn~r au milieu d u  XlXt 
siÈctc Les Prcaw~ dr :'(;nii,cnifé du Qui.b~r. 1971. p 153 



Vous pouvez vous Iigurer que cela lie prii guéri: de temps que ce libéral de men- 
talité se posa en inirus sur te rerrain religieux. L'abbc lsidorc Desnoyers préieiid 
qu'il redressait dans le clergé c des gries iniaginaires 116s dans un cerveau farci dc 
prtjugb anri-clCricaux d. 2 6  le peuple. d'un chté, plutot indisposé A dkrdcr duquel 
dtteiiaii la vérité dans un affronienieni ou la quesiion de rond était ceLe de I'évo- 
luiion, demeurait iiidiffërent. 

Opposé à I'uliramontanisme, 2 7  i l  développa avec une piission îervenie scs 
idéaux de liberle : de parole. d'écrii. de pensée. d'organisation de sa vie en deliors 
des affaires de l'église: ce qui  ciit piiur effei d'aiiirer la foudre de tout le c1ei.g; c:i- 

nadien-français qui I'aïcusaii dc ~iaiérialisnie et d'atliéisme. 

Les résidents de sa seigneurie abandonnée, las de tels déboires qu'il cnireienait 
avec l'évêque Bourget et le supérieur Raymond du collège de Saint-Hyacinthe, eu- 
rent beaucoup h souffrir des contrecoups de ces tendances sun~oltées. Lz doniaine 
était entiéfement défriché, la colonisaiion installée, mais les innombrables ressour- 
ces peu exploitées ... 

Louis-Antoine Dessaulles fi l  aussi des essais sur le terrain poliiiquc. Recoi-inu 
comme un  poléinisie fougueux et intelligent. ce Rouge briguait les suffrages du 
peuple dans ioutes les élections, {( avec une violence el une acrinionie vrriimenr di- 
gne d'une mauvaise cause e 2 &  selon le clergk, avec une tenaciré incroyable digne 
d'intérets progressisres selon les Jibkraux. 

Après une dizaine d'années dc luites infruciuriuses, i l  pantin1 à mnqukrir le titre 
d'honorable au Conseil Içgislatiî 2leciif du Bas-Canada en 1856 après qu'il eût 
perdu le mandai de la mairie de Sainl-Hyacinlhe qu'il détenait depuis 1849. I l  re- 
prksenta la division éleciorale de Rougçmoni jusqu'au mois de  décembre 1863. 
Après quoi. il Eut nommé grerfier de la Couronne de la Paix h Moiitréal. 

Enire-tenips, Ic 4 février 1850. le futur greffier avait épousé à Sriint-Hyscintlie. 
Catherine-Zéphirine Thompson, Fille dc John Thonipson. taillcur ei de Flavie Tru- 
deau. Davantage occupé A perpétuer la lutle enire le libéralisme c! le despotisme 
moral et religieux. qu'à défendre ses propres ~nikr&ts. ruine par ses expériences 
journalistiques (rédacteur a u  Pays), Louis-Antoine Dessaulles ne sui point veiller 
d'assez prés a la garde de son bieii. II ne put conscrver sa seigneurie que durani 
quinze annees. En 1867. i l  f u i  forcE, par la justice. de céder sa seigneurie surendei- 
iée à ses créanciers. Ses affaires, sur le chemin de la prospéritd. s'ètaieni sérieuse- 
ment gâtées. La fauie Eut irnputtr ;i son txtreme negligcnce. mais aussi A la caloni- 
nie de  ses adversaires. En effei. il waii reçu son coup de grâce lors de cet te pbiiible 
aventure de voie ferrée q u i  avait tourné au marasme épouvaniable. el dans laquel- 
le lui mêlée le Grand-Tronc. lequel. par son allégeance consen~atrice etaii interve- 

' 6  Dtsno-vem Isidore. hfanuvrrii sur I'liisroire de la paroissc dc Sain i-Doniinique, p. 5 

's Desnoyers Isid17re Mantisrrir sur I'hisroirr de I,î p:irui,sr d ~ !  Siinl-Dornrnique..p. 5. 



nu aux i-leciions de sepiembre 1867. C'étaii le dccijn de Britiinnia Mills, ic i  même 
A Saint-Dominique. à I'aurrc bout du sepiième rang. 

Le lerjuin 1867, i la requtte d'Alired LiiRocque, de Monirtal, agissani au nom 
de leu Joseph-Félix LaRocque. de l'Assomption puis de la cité d'Ottawa. la Cour 
Supérieure du  disirict de bIonirea1 émanai1 un « wrir 13 (mandai judiciaire) de 
fi vendir~oni-exponas >) conire le propriétaire de la seigneurie de Dessaulles-pro- 
pre. Le 13 juin. cet acre judiciaire fui envoyk à Louis Taché, shéiif du disirict de 
Saini-Hyacinthe. pour être mis i execuiion. 

C'Ciait la dkheance d'un seigneur. mint  par ses aspirations et ses croyances, ju- 
gées comme des fantaisies par le clergé. N'ayani pas réussi A faire toute la lurniére 
sur la défaite des Â Rouges a eii 1867, victinic: d t  l'odieuse pression d u  clergé sur 
les électeurs (Dessaulles réitérant que le curi? de Saint-Dominique a dit li ses pa- 
roissiens qu'il était oblige de dkclarer. d regrei, qu'ils devaient voler pour les can- 
didats conservateurs i i ) .  accable de déboires de toutes sortes, Louis-Antoine 
Dessaulles quitra furtivement le Qiiébec en juillet 1875. Il alla rejoindre sa patrie 
d'exil, la France, e l l e  qui semblait correspondre A ses idéaux. Quoique son exil 
manifestait sans doute la formidable pression sociale qui s'exerqait au Québec 
contre lout ce qui restait de iibk~alisme après 1867. 

Moyennant une rentc que son gendre. Frédtric-Ligori Béique. homme d'afEai- 
res. lui envoya ginereusemeni A Paris, celui-ci pui éviier de vivre comme un n-iisé- 
reux. I l  y survécut vingi années, a nourrir les memes passions. juçqu'h ce qu'il s'e- 
leigne en 1895 i l'âge de 77 ans bien sonnés. Ironie du sori. il etair décédé chez les 
bons Fréres. A )a maison Dubols B Paris. 

Le souvenir du seigneur Louis-Anioine Dessaulles, resia ancré dans la memoirt: 
de bien des gens comme le personnage le plus coniroverse de iouie l'histoire de la 
seigneurie de Sain i-H yaciiitlie. 

Septikme seigneur : Robert Jones (1 867- 

Les annonces légales faiies, la venie de la seigneurie de d Dessaulles-propre )i, 
fut fixke au vendredi 12 juillet 1867. (en cette annke de la Canfedération), A 2 lieu- 
res de I'aprés-midi, ici mCme il Saint-Dominique. devant la porte de I'kglise parois- 
siale. Louis-Antoine Dessaulles allait connaître le martyre de la venle à l'enchère 
de sa seigneurie saisie précédemment par Its huissiers. 

Nous pouvons imaginer que ce1 tvénement A l'ampleur plut61 spectaculaire a du 
attirer une foule de badauds de  la paroisse. De vas arrière-grands-parents massks 
en sardines sur le perron de l'église, Curent sans doute esiomaquts et ébahis devant 
cette criée inhabituelle. Peut-être que certains habirants, un peu plus fortunés ou 
un peu plus fanfarons. osèreni-ils miser sur la vente de cette seigneurie q u i  allait 
passer entre les mains d'un quelconque richard. 

Robert Jones, bourgeois de la cité de Montrcal. se trouva le dernier et le glus 

' 5erii;frtj Jean- PM/. Lrs Rouges. Libéralisme. nafionnlisine et ~nricléricalrsr~~r au miliru du X I X r  
.irCclr LI.* Pre.îsej dc l'Univcrsi?L' du QuCbrc. 1971, p. .712. 



haui enchérisseur. En conséquence, l'fi immeuble ir en question lui Iiii adjuge par 
le shkrif pour le prix d e  $32 025. Une vi-ritable aubaine pour une seigneurie qui 
avait &té évaluée à $124 984, en 1859. 

Imagnons le curé de l'époque, Christophe Poulin. surveillant du coin dc l'oeil la 
venre de ce domaine seigiieurial. cette propriéré française el caiholiqve ronibanl 
entre les niains d'un a ~ g i a i s  protesranr o. O 

Celte sornine ayani éti payée au sliénf Louis Taché. celui-ci passa tout de suite 
un acte de venie au nouvel acqutreur le 17 juillet 1867 (Bureau d'eiiregistrement à 
Saint-Hyacinthe). 

L'honorable Roberr Jones, nommé membre du Conseil Ltgislatif pour le comté 
de Missisquoi, le 16 janvier 1849, abandonna cctre charge l'année suivante. mais 
resta proprittaire des Rentes constiiuèes sur la seigneurie d e  ce nom. 11 devenait, 
en plus, depuis l'acquisition de la seigneurie de « Vessadl~%-propre I) ,  le proprit- 
taire de ce domaine en 1867. Ses biens furent administrés, en faveur de ses heri- 
tiers, par le Royal Trust de Monirtsl. La Banque Canadienne de Conimerce de 
Saint-Hyacinthe était chargée. au nom du Royal Trust, de percevoir les rentes sei- 
gneuriales. 

Roberr Jones moiiruc le Sl janvier 1874. Par son iestament, son fils Ricliard Ar- 
thur Archibald Jones heriia de la seigneurie c( Dessaulles-propre )> acquise sept an- 
nées auparavant. 

L'abreuvoir que nous vnyons en face 
du marclié, f i i f  donn.4 par le f i l s  de 
Roberr Jones en 1879, dernier acqué- 
reur de la Seigneurie Dessaoiles- Pro- 
pre, le 12 juiller 1867. Cet abreuvoir 
étanchait  la soif des htimains d ' u n  
côté er des animaux de I'auire. 

Fonds P A  St-Picrre cbfanuscrii sur h pnrn;ss? d~ Sainf-Dom~niquï. Archives de In Sci:iérC d R ~ s -  
foire egionale de Sami- Hyacinthe 



Peut-être avet-vous déj3 remarque le souvenir de Robert Jones subsistant A 
Saint-Hyacinthe? La fontaine de marbre rost, cer ancien abreuvoir destin& aux 
chevaux assoifï6s. sur la place du marche central, face A la rue des Cascades, en 
témoigne ironiquement. Oa peut y Lire encore aujourd'hui, malgré les lettres @a- 
vées et estompées avec le temps, la mention suivante écrite dans la langue de Sha- 
kespeare : fl In beloved memory of Robefi Jones, lare sei&ai.or of the Seigniory of 
Dessaulles propre ». 

Bref, i l  s'est considkré comme le dernier seigneur. mais en vain. En effet, il ne 
l'était vraiment pas puisque le régime seigneurial avait kt6 aboli en 1854, ce régime 
si cher aux intendants Talon. Raudoi, Begon et Hockquart aux temps de la Nou- 
velle-France, mais devenu si désuet ei  encombrani pour un pays qui s'urbanisait 
ei s'iiidusirialisaii ... 

7. C'abolition du rkgime seigneurial 

Aprés la suppression de ce réginie. les ex-censitaires continuéreni quand même 
A payer une rente aux propriktaires des seigneuries; une petite somme de  quelques 
livres ou de quelques dollars qu'ils devaient débourser chaque année ë l'automne. 

Enfin, en 1936, le gouvememcni provincial, par la voie du ministre de la voirie 
et des travaux publics, Tklesphore-Damien Bouchard (le fougueux dCputÉ de Sain- 
t-Hyac.inthe), racheia tous les droits seigneuriaux pouvant exister encore & celle 
tpoque. Ainsi disparaissaient les derniers vesiiges de la fkodaliii canadienne. Le 
gouvernement, pour se dédommager en partie de celte deire, a alors continué sur 
une ptriode s'eiendant sur une trentaine d'années A collecter les rentes seigneuna- 
les, dites commuées. Ces rentes reprtsentaient uii taux d'environ six sous l'arpent 
que les gens payaieni avec leurs taxes niunicipales. 

Annexe 1 - Testament de Hyacinthe-Marie Delorme 
D'aprts ce que raconte Gérard Parizeau dans son volume (1 Les Dessauiles. sei- 

gneur de Sainr-Hyacinthe O, le testament du sieur Delorme serait, sernble-t-il, re- 
misé au greffe du notaire Joseph Papineau. aux Archives Nationales du Québec A 
Montréal. C'est la transcription du texte de  I'auteiir, lequel avait empriinte I'écrii 
de Claude Morgan (pseudonyme de l'abbé François Langelier, professeur au Se- 
minaire de Saini-Hyacinthe) que nous vous donnons ici. 

(( L 'an mil huit cent quatorze le iroisiéme jour de fëvrier a vant-nüdi, IES notaires 
Publics de la Province du Bas-Canada. Résidenis actuellemeni. l'un en la paroisse 
Si-Hyacinthe seigneurie de St-Hyacinthe et l'autre en Monfréal, soussignCs, s'e- 
Ianr exprès rranspoHés du Manoir seigeun'al de la dite seigneurie de Sr-Hyacin- 
file 012 ils ont éié mandés à I'effet des présenrés OU étani en une cliambre faisani 
face ail siid-est au pignon du sud-ouesr. est comparu le sieur Hyacirithe Marie De- 
lorme. Écuyer. Seigneur di1 dit Si-H,vacinrhe, lequel éianr indispos6 de corps, mais 
sain de méiiioire. jugemen i et en #endemeni, ainsi qu'il est apparut aux Notaires 
soussignks a fair nonimé ec dicté son présen1 tesrament et ordonnances de derniè- 
res volontés en la maniére qui suit : 

Preniikremen t ,  a recommaridé son âme a Dieci Tout Puissant, le suppliant par 



son inrinie miséricorde de lui pardonner ses ol(e1)ses er le recevoir au nombre des 
Bien heu rem, 

Veuf er ordonne le dit test;rreur que ses defies soient payees et toris si aucuns sr 
trouveni. rkparrs par son exécuteur testariienlaire ci-après nommé. 

Veuf el ordonne le dir ~es~areur que son corps soi r iniiurné dicemrnen t ?t sim- 
plement dans I'ig/ise de la paroisse de St- i4yacin the a vec un service le corps pré- 
sent ou le plus prochain jour en suiijrini que faire se pourra. pareil service six mois 
aprSs son décès ~r ~ i r i  iroisirme sen~ice un ; I I I  @prés soir décès. er qu i l  soir célkbré 
cinq cenis messes basses pour le repos de son àme et à son inieriiion, I raison de 
cent messes par chacun ail pendani les cinq alinées qui suivront son décés. s'il 
n'est pas possible de les faire célébrer pIus promptemen[. 

Donne et Iégue A Demoiselle Geneviéve Drolet, rille de Lotiis Lirolet ei de Char- 
lotte Robitaille, une rente annuelle et iziagére de vingt-cinq livres cours actuel de la 
Province, et vingi-cinq rninots de bled froment pur et loyal er marcliand. mesure 
de Paris et convertis en farine il lui estre payk en deux payements ëgaiix: de six 
mois en sUr mois de bled mis en farine d chaque payement dont le prc~nicr sera dû 
ei payk un mois apr& le décés du dit restarerir er ainsi coniinuer de six niois en six 
mois la vie duraiite de la dire Geneviève Drolet et A son d&s la  dite rente viagère 
sera Etein fe et amortie. 

Donne ef  lègue le dit tesrafeur à André Veriu dit Bélair. jeune honinie qiii de- 
meure avec le dit tesiateur une son>me de quara~ite livres. cours actuel de la Pro- 
vince. et une fois, paye et A esrre eniplo,vk par le l?s/itiiire universel di! dit !es fa leur 
ci-après nomrnt A faire enseigner au dit André Vertri A Iire. ccrire el conipier ou 
apprendre un métier selon que le dit Andrk Vertu aura plus de di.$posiiio er I'en- 
iretenir le temps de son i n s f r u r ~ i ~ n .  

Donne et lègue le dit Iesrateur i Angélique Jeaiison. fernilie de Michel Vertu dii 
Bélair, une rente annuelle et viagére de douze niii)ofs de bled el cent quatre-ihigt 
livres de beau lard payable sa vie dur;itlre d'année en année et dont le premier 
payement sera dû et échu deux niois aprL;.~ le décès du di1 tesrnteur et au décés de 
la djre Angklique la rente sera ireinte ei amorrie. 

Er quant aux auircs biens meubles er imnieubles soir fiefs ou Roture, or er nr- 
gent monaye er non moiiayé. dettes aciives et géneralemerit fou! çe qui se 1rouve1-3 
estrii el appartenir au twtareur au jour et heure de son décés et riommf~rienr toris 
ses droits cf prétentions au ficf er seigneurie de Si-klyacinihr. moulins. domaines. 
Manoirs. er tous droits uriles er bmorifiqiies qui en dépendeni, le dit resiateur les 
donne el Iégue en pleinc proprierd au sieur Jean Dess;iulles. &usver. son cousin 
germain. qu'il institue son légataire iinii~ersel ci a /a discrétion er prudence duquel 
il s'en rapporte pour I'enic~ilion du pr2seni testanient. se désaississani e~ i t f e  ses 
malns dc tous ses biens en vertu des présenies. 

Ce fur ainsi fajr* noninié et dici2. par Ic dir resiaieur aux hToraires soussignés et 
par i'irii d'eux I'aurre préseiit lû el relG quïl  n di! bien entendre et comprendre y a 
persiste k s  jours. an. lieu susdiis. révoquanr tous autres resraments ou codiciles 
qu '11 pourrait avoir ci-devant lait er signé avec nous Notnires : Lecture hi le  deux 
fois. citiq mots rayés nuls. (Signé) H.M. Delornie. Jli Papiiieau N.B. Douce;. 
N. P. » 



L'amvée des premiers colons, leur établissement 
et leurs occupations. (1800 - 1835) 

L'histoire des pionniers de Saint-Dominique, de ces coloiis qui on1 préparé les 
voies aux génkrarions futures, se situe A l'intérieur du développement de la sei- 
gneurie de Saint-Hyacinthe. 

1. Premieres troukes dans la forêt : un contingent de défricbeurs 

Le defrichement d'un lot. d'une terre, dans la forét. &ait naguère u n e  enireprise 
tellement ardue et osée. semée de tani de difficult&s, accompagnée de tani de pini- 
bles labeurs, que souvent même les plus hardis défricheurs hésitaient devant la ta- 
che. Des forkts vierges regorgeantes de mystéres, étayant leur ktal sauvage; des 
contrées quasi inhabitables, répulsives. qui refoulaient de crainte le colon pour le 
moins audacieux. Une iinmensitt rebelle qui n'offraii que des obstacles. des priva- 
tions, un combat perpétuel entre la main de l'homme et les contretemps de la na- 
ture, des plaintes et des cris A chaque pas franchi dans les ronces, des travaux ren- 
dus inutiles par les caprices d'un climat changeant. des accidents, des dkcourage- 
ments face aux maigres récoltes prtvues, des attentes de secours dtçues, la rniskre 
rev&tant chaque jour une ligure nouvelle ... 

Telles s'avkraient les conditions de vie de nos pkres qui s'avancèrent hache en 
main en essayant de se frayer un chemin dans les bois Iknkbreu.~. Les arbres sécu- 
laires s'ébranlèrent soudain, lrappts au coeur p a r  des mains terribles. La forêt 
inattaquie et invulnérable jusque la, céda peu A peu devant la civilisation. Mais 
quel prix durent payer nos Ancêtres pour obtenir une rniniscule parcelle de terre 
cultivable ? 

C'Ctait là l'histoire de  chaque défrichement er l'ouverture de la paroisse de 
Saint-Dominique n'a pas kchappé B cetre loi inflexible de la colonisation qui  
condamne bien souvent le defricheur aux plus cruelles déceptions. 

2. Premiéres terres en concessions et leurs concessionnnires 

Voill, par cet acie de concession. un exeinple illustranl cornmeni les terres 
étaient concedées par le seigneur aux censitaires au début du  dix-neuvième siècle. ' 

' Pour rendre le ienic inicllrgble et faciiiier lu Iccrure. nous avons cnî vsiabk de rerablir I'orrhugraiphr 
dts mors de mi acre de coriccss~on cn bons Iran~a'rtis conreniporain. ioui en respecrsnr les inurnures 
dc phrarm Ainsi, de celte moni2re. nows avons pu pré.vrn.cr l'$me du twirr 



cr 26 mai 1801 
~ 0 r i  cess ion pa r 
M. Delorne 

Chartes Allaire 

Par devant las notaires publics de la province du Bas-Canada, soussignés et ré- 
moins en sus nommks. 

Fut prkseni monsieur Hyacinthe-Marie Delorme esqr seignei~r et propriétaire 
de Ia seigneufie de Sninr-Hyacinthe. risidani en son manoir en la susdiie seigneu- 
rie. 

Lequel a baillé el concédé A titre de cens ei renfes foi~cieres. seigneuriales et 
non-racheta bles, promei garantir de rous rroublçs ei empSchements, gknéralemenr 
quelconque, A Chartes Allaire, ha bilant de la paroisse Sain 1-Hyacinthe, acquie- 
sçant et acceptant paiement et retenant pour lui ses hoirs et ayan! cause 1 l'avenir 
une l e m  et concession au no. 1263. 

Siluee en h seigneurie de  Sajiir-Hyacinihe. a rrois arpents de front sur trente de 
profondeur plus ou moins prenani par devanr au chemin Saint-Dominirlue en pro- 
fondeur aux [erres noires concédkes, d'un côté Jean-Baptiste Valin (...), d'lin auire 
côté Louis Drnls. 

Ainsi qu'il esf plus a mplcmen f disigné au procès- verbd de l'amen reiir (. . .) For- 
tin en date du 27e (...) 1789. telle que ladlte rcrre s'étend, pourfait er comporte, 
que le di1 preneur dir bien savoir et comairre. et cn est conienr et satisfait. 

Cerie concrssion ainsi faite d la charge par le dii preneur hoirs et ayaiit cause de 
pa-ver aii onze novembre procliain2 ton& qi l l l  sera possesseur et détentetir dt la di- 
te terre ou de parrie d'icelle au seigneur de la diie seigiieurie. ou son receveur 
porteur au lieu de sa recette qu'il lui phira indiquer deux sols de cens. er un sol3 
par cliaque arpenr de terre en superficie. arpent courant, et un demi mirioi de blé 
froment, sec, net, loyal ei marchand par chaque vingr arpents de terre en superfi- 
cie pour tous cens et renies, les diis cens portsoi profir de  lots el v e n i q  2 défaur, 
saisie ef amende quand le cas y kcherra; en outre B la charge de nierlre en valeur la 
dire terre, y tenir ou faire teojr feu ei licu d'huy en :nui? an. donner du d ~ o u v e r 1 5  A 
ses voisins lowqu'ils en demanderon!. 

Ouvrir tous les cliemins et ponts qui seront jugés uiilcs pour la commodiié dii 

Le I I  novembre f t te  de Sain(-iMariin. é~lrii rrconnu conirnr ILI darr des EchCances seipe~tnaJes 

On appelait aussi Ic sol r sou 1%. Sir valeur rrprescnirir Ir: vingrréme de la Iivrr: ainsi. l'on pour,air 
comprcr20 sols dans une livrc. Un .sol cqiiivaliiii aunr A douzc denierx 

En 1983, la livre équrvaud eri pouvoir d'achat A une valeur srtufç enfre ciflquante u n i s  et un dolhr. 
Donc. le sol plu/  égalistr en pouwir d'achsr k somme allant de dcux cents er demi jusqc'A cinq. 

Le minof est une ancienne rncsure rrançaix de capacjtdpour niafidrtx sPchzs. qu.i corircnair b moirici 
d'une ~ninr. QcrivaJani en mesure caoadiznne $ huit galioiis. ou 2 218 I9Z pouws cvbts. On disaii 
aussi. moins courammcoi. un boisswu. 

r Donner du découver1 ii signifie << l a i w r  pascr ri. 



public, les entrerenir sijjvanr la coururne. ci faire moudre ses grains aux moiilins 
de la date seigneurie se~ilement: $ peine de confiscation de ceux qu'il aura fair 
moudre ailleurs er d'amende arbitraire quand le cas y dciierra 

S'es1 réservé le dit sieur biileur le droit de prendre sur la di te concession tous 
les bois nécessaires pour h consiniction des éghses, presbytéres, moulins il farine 
et A scie; principal manoir, kdifice public et entretien d'iceux, sans du tout rien 
payer au dit preneur ses hoirs et ayant cause; comme aussi les chEnes propres pour 
la construccion des vaisseaux du roi. ensemble les pins propres pour le sciage, sans 
toutefois priver le di! preneur de ceux doni il aura besoin pour son établissement 
sur la dire concession. sans en pou voir faire de commerce. en outre toutes les pla- 
ms propres 21 asseoir tes nioulins rl farine et h scie. 

S'est principaIernenf rgservé le dir sieur bailleur le droit de retrait cerisuel or1 
conventionnel, 6 en rrernboursanc I'acquCreur d u  prix de son acquisifion, frais, mi- 
ses, e! Iopux con ts, par prkiérence même aux parenrs lignagers, voulant que la di- 
te concession ne puisse être transmise en aucune maniére B des gens de main mor- 
te, sans son exprés consentement, ordonnant en outre que le dit preneur lui livre 
sous le delai d'un mois une greffe exécutoire des présentas A se5 frais, A peine & c. 

Sera encore tenu le dit preneur d'aider A planter tous les ans un mai7 de cin- 
quanre pieds de haur devant la rnoisoii seigneuri~le, et de donner une fois, pour 
tour quatre journées de corvée au premier conunandenien t qui en sera fair. dont il 
retira quittance, le rout B peine. & c. " 

Ce fut ainsi fair ei accordé entre le dit sieur bailleur et preneur A Saint-Hyacin- 
tlie en présence dii notaire soussigné /'an mil huit cent un, le vingt- si^ niai aprés- 
midi (...). i) 

Picard (notaire) 

Tout colon désireux d'acquérir de nouveaux lopins de terre devait suivre cette 
démarche traditionnelle découlant du régime seigneurial. Acquérir une concession 
impliquait donc pour le colon le respect des charges exigees par les coutumes sei- 
gneuriales. Que ces charges imposées lui plaisent ou non. il devait ordinairement 

Le Droir de reirait censuel ou canwi i ionnd  ansisrail au droit pour le seigneur de refuser iin quel- 
conqueachereur. Cela lur pcrmrttaii mriiiines préférences dans le choix dw sujer.7 venant hahiter ss 
.seigneurie. 

Le mai krair uo poreau ciu un arbre Çbrant:hC que l'on planiaii chaque mnCc en l'honneur du +el- 
gneur. 

* On remarquera les nombreux enzdgcmcnu q u e  deii~aicnc respecter le colon conczssioniiairr d 'unc 
terre. L.cs charges du cenV~aire. payer sa rente. ouvnr ei entretenir tes chemins; Drre moudrc scr 
grains au.<  moulin^ d e  /a  seigneurie seulement el rdpoodrr aux exigznoes de la banafiié en payaiit un 
(Au.% iixï dc. rnoururrr .wir rendre au scigocur un min01 de blé ou aulrcs ccrdales pour qiiarorze rrurre 
rnoillus, servant A defrayer I c s  CODIS du mmorier er de 1'enircric.n du moulin. rberver pour le sei- 
gneur une crriaine quanirrc de bois. enire autres les bois de chSn- et de pin pour la consrniciion dzs 
vaiseaux du roi: fournir trois ou quarrc~ocirnées d e  cornde dans Ic temps ùcs semailla, des Inior ou 
dcs rkcolres B I'aurornne, er dons l'inipossibiliik. se lare remphcer ou payer au sclgneur une somme 
aux environs de deux limes parjournk d'absence. 



s'y soumetire; le seigneur ne pouvait tolérer d'exceptions h la regle, s'il désiraii ob- 
tenir  un bon fonciionnenient de  sa seigneurie, et cela étair comprLhensil>le. 

Avant  d'aborder la liste de premiers mncessionnaires, nous croyons indispensa- 
ble de vous apporter quelques précisions au sujet de I'acqiiisiiion des terres de la 
paroisse. 

11 faudrait noter que les preniiers concessionnaires ne furenr pas, pour la trCs 
grande majorité, les premiers colons rksidant dans cette partie de la seigneurie de 
&nt-Hyacinthe. En effet. la plupart. des cultivateurs, acquéraient des terres sans 
venir y rtsider. Ahsi, on pouvait détenir Ikgalement des terres pendant cinq, dix 
ou vingt ans même avant de les exploiter. Par exemple. d'après la liste des pre- 
miers concessionnaires, Antoine Guertin de Sain [-Hyacinthe, aurait pris une terre 
en concession au 6e rang, le 8 octobre 1821, mais il ne vint s'y fixer que quatre 
a a n h  plus tard, en 1825. 

Comment alors justifier la nécessiik de s'approprier des terres si l'on ne vient 
pas y fonder d'établissement ? Comme les colons de I'kpoque pouvaient se faire 
concéder plusieurs terres par le seigneur s'ils le désiraieni, différents choix s'of- 
fraient A eux, dans ces circonstances, pour coacrttiser leurs vues. 

Premjérement, la raison principale de s'accaparer des terres demeure encore la 
poursuite d'une politique lamiliale enracinée; cel.le d'ttablir la descendance de  Ia 
famille. Les parents s'occupaient avec prévenance de laisser de cette façon à leurs 
enfants un héritage particulier, de manikre à assurer leur subsistance, en arrachant 
des mains du seigneur des concessioas de  terres vierges, non-réclamées jusqu'à ce 
temps. 

Deuxièmement, un cultivaieur par exemple, insatisfait de son patelin ou htéres- 
se A accroître ses possessions territoriales en vue d'un meilleur rendement de ses 
cultures, lorgnait vers d'autres terres libres et s'arrangeait pour se les faire con&- 
der par le seigneur. Ce qui pourrait expliquer pariiellement l'établissement de co- 
loris A des périodes de temps diffirenrcs et à des emplacements divers. 

Troisiémement, le paysan en acquerani une parceDe de terre, pouvail s'assurer 
d'une bonne rdserve de bois de chauffage dont il pouvait facilement s'approvision- 
ner en hiver. 

Quatriémement, certains habitants recherchaient à se faire concéder des terres à 
des fins de spkculation, du moins pour les paysans les plus for.tunés qui effec- 
tuaient de la sorte un bon placement d'argent en les revendant A bon prix. 

En ce qui concerne notre paroisse. on observe que ce niouvernent fébrile de s'ac- 
caparer des terres s'opéra dés le toui début du 19e siècle, soit environ vingt-cinq 
ans avant q u e  s'établisse vraimeni en force la population sur noire territoire de 
Saint-Dominique. Çetie situation laisse croire que nombre de faniilles avaient lar- 
gemeni p o u m  A leurs besoins futurs. 

Voici les noms de quelques uns des premiers concessionnaires de ierres dans la 
fuiure paroisse de Saint-Dominique. avec les dates de concession. C'est l'ordre 
géographique des propriétés, d'après les numéros de l'ancien terrier seigneurial, 



qui a éié suivi par l'abbé Isidore Desnoyers. ei non l'ordre chronologique des 
concessions faiies.9 

RANG-DOUBLE DE SAINT-DOMINIQUE 
DATES CONCESSlONNAlHES 
(Sud-ouesi en montani. nos 742 - 799) 
1807 - 12 décembre Ainable Ledoux 
1808 - 18 avril Jean-Rapliste La SablonniCre 
1807 - 12 décembre Jean-Baptiste La Sablonnière 
1816 - 2 mai Jean-Bapiistc DuEresne 
1816 - 22 mai Basile Dufresoe 
1804 - 29 février Joseph Provost 
1810 - 27 avlil Jean-Baptiste Valin 
180 1 - 26 mai Charles Allaire 
1804 - 17 octobre - 17 dtcenibrt Toussaint Paienaude. 2 temes 
1805 - 12 [ivrier - ler juillet François Gazaille, 2 terres 
1805 - l l janvier François Gazaille, 2 terres 
1801 - ler février Jean-Bapiisie Plante 

(a l'exirkniite est du rang) 
1825 - 13 mai François Planle 

(à I'extrerniiil- est du rang) 
1825 - 17 mai Isaac Gagner 

(à I'exirémiié est du rang) 
1826 - 4 décembre Michel Ûemers 

( A  l'extrémité est du rang) 
(Nord-est en descrndani. nos 800 - 879) 
1826 - 24 juillei Alexis St-Michel 
1826 - 29 ~ujllei Pierre Rolland 
1826 - 17 juillet Pierre Leduc 
1827 - 13 juillei Louis Lussier 
1826 - 29 juillet Franqois Gervais 
1826 - 29 jiiillet Michel Pâqliet 

(touche la lére terre du 9ièrne rang) 
1823 - lerjuillet Louis Audel 
1826 - 17 octobre François Desrnarais 
1825 - 12 novembre Joseph Archarnbauli 
1822 - 19 novembre Jean-Bapiiste Pelletier 

(touche au 7i&me rang) 
1826 - 22 mai Basile Prunier 
1822 - 17 octobre Joseph Senecal Liilraniboise 

Si t'on se fie rign~ireiisemenl aux doniièea rccueillirs d'aprds les recensonrnis du Ba,-C81~i!da dc 
IS2.5 et 1831. seuls trnir corans conccsionns~rw identifiés correcromen! .4 leur nom. parmi czirt- livre 
dr 64 individus. vinrtnr s'é(ab11r A Saini-Dominiqiir' aisani 183 1 .  soir k i e p h  Archsmbaul!. J a n -  
Riipiiste Houle ci Antoine Gucriin D'suircs cua:essionnairer onr pu rr;rider d Sninr-L)oniinryuc. 
mais s'ils Ic firent, ce nP.si qii'apre.7 I 'annk 1831. roulnurs si 1.011 se base rur les renscignemr:nis four- 
nis par les reccnscmcnis 



1818 - 20 juillet 

18 15 - 10 janvier 

1803 - IO janvier 

Sixième rang (nos 1085 - 1 128) 
1821 - 8 ociobre 
182 1 - 8 octobre 
1819 - vers 
1820 - vers 
1820 - vers 
vers 1826 
1827 - 30 janvier 
1826 - 1 1  mai 
1826 - i l  mai 
1826 - 19 juin 
Septikme rang (nos i 143 - 1 167) 
vers 1821 
1820 - 25 septembre 
1826 - IOrnai 
1826 - 10 mai 
1826 - 10 mai 
1826 - 31. mars 
1826 - IO juin 
Huitiéme rang (nos i 21 1 - 1238) 
1826 - 27 juin 
1826 - 21 juillet 
1826 - 17 juillet 
1826 - 29 juillct 
1826 - 21 juillet 
1826 - 29 j uiiiet 

Neuviéme rang (nos 1256 - 127 6)  
1827 - 30juin 

1826 - 4 octobre 
1827 - 30 janvier 
1826 - 29juillet 
1826 - 17 octobre 
1826 - 29 juillei 
1826 - 20 novembre 
1826 - 20 novembre 
1826 - 4 octobre 
1826 - 23 novembre 

Rocli Tliouin 
(louche au 6ikme rang) 
Pierre Chevalier 
(touche au 6iérne rang) 
Jacques Robitaille 
(touche au 6ième rang) 
François Ruelle, 2 terres 
(touche au 5ième rang) 

Antoiiie Guertin 
François Bergeron 
Eiie Beaudet 
Josepli Bergeron. 2 terres 
Jean-Baptiste Houle 
Joseph Richer 
Bonaventure Dyon 
Joseph Chagnon 
Dominique Dyon 
Michel Jacob 

Antoine Guertin 
Joseph Trudeau 
Jérôme Bernard 
Joseph Casavant 
Jean-Baptiste Sauret 
Jean-Baptiste Hébert, 2 terrcs 
Jacques Seaudry 

Jean-Baptiste Beaudry, de Saint-Jean-Baptiste 
Prudent Beaudry 
Prudent Tktreau 
François Bernier 
Jean-Baptiste Pâquei 
Charles Blanchard 

Andrt-Augusiin Papineau, Notaire 
SI-Hyacinihe 
Amable Lussizr 
Joseph Palardy 
Isaac Richer 
Hilaire Dyon 
Amable Morin 
Jacques Bernier 
Franqois Laplante. 3 terres 
François Piquet 
Alexis Vinceni 



Comme nous l'avons affirmé préddemment, ces premiers concessionnaires de 
rerres, pour la plupart, osérent s'y montrer le bout du nez A quelques reprises, h 
scruter leur terre en bois debout mais n'oséreni pas y résider définitivement en 
fondant un loyer ou en culiivant leur terre. Voici un exemple d'individu qui obtint 
des terres sur lesquelles il ne vint jamais s'y fker : 

(( Le 4 décembre 1847, Pierre G e n d r o i i .  cultivaleur de Sain!-Dominique, confes- 

sa qu'il était propriétaire d'une partie du numéro 1,754 de ce terrain situé au 9iéme 
rang, au sud de la n'viére Yaniaska. comprenant 2 arpents de fron! sirr 30 ürpenrs 
ei 4 perches de profonde~ir. joignant cn fron i les ierre.~ du digrne rang, en profon - 
deur le iownship de Mjlion. d'un côté Antoine Massé el de l'autre côtr les terres 
du rang de Sain!-Dominique. Il  avait acquis ceire terre de André Augustij? Papi- 
neau, notaire de Saint- Hyacinilie par acle de venre passk devant sliailre Donald 
George Morissons, le 15 aoûr 1842. André Auguslin Papineau avait eu cetre pro- 
pn'été en concession de Jeari Dessa ulles. par acte passé devant ma f tre Jean- Fra- 
nçois Tétro. en date du 30 juin 1827, puisque cerie terre éraii chargée d'iine r a i e  
annuelle de 2 minors el une pinte de blé et 4 livres er 3 sols. AndrC Augustin P ~ p i -  
neau, notaire, mil-il jamsis les pieds sur cette rerre ? Il n 'ah  poinr y résider. bien 
assurdment durant Ics quinze années qu'il en eût la concession. De conibien d'au- 
tres [erres n'm pouvaii-on pas en dire autant ? II Sans doute. reprtsente-1-il par sa 
position sociale. un des exemples les plus probants dc ces gens plus ou moins for- 
lunks qui acquirent des terres en concession a des Fins de spéculütion. 

P Le 6 mars 1849, Pierre Gendron vendit il Louis Olivier L'I-leureu-r cette terre 
dors d&rite et bornée conime suif : 2 arpenrs de front sur 30 nrpen fs el 6 perclies 
de profondeur, dans une ligne. puis 30 arpents ef 2 perches dans I'aurre ligne, le- 

nal f  devant au chemin du 9iéme rang, en profondeur A la ligne seigneuriale, d'un 
4 1 6  B François L'Heureux et de l'nuire Coté. aux terres du rang Sainr-Dominique. 
L e p k  de vente Cui alors de 1 100 livres ancien cours (...). j}] O 

A combien d'autres colons cet exeinplz pourrait-il s'appliquer en ces iemps ou 
les concessions s'erfectuaient une cadence beaucoup plus rapide que les difri- 
chements ?... 

3. Les premiers habitants 

A premiers vue, i l  semble que ce soit dans le rang Saint-Domiiiique (a l'aciuel 

' O  Fonds P. A. SI-Pierre. hfanuscn'r sur Irï paroisse de Sain r .  Dominrqoe. A rchiirs de la Sociéle d'His- 
foire rég'onale de Dini-E-iyacinrhe. 

rr Mais avant de vendre ceirr propnCrC. .4.A. Papineau diJair dij acqinner la renies accumulkes que 
le seigneur élaii en droir de riclamer Au .?2jurikl 1845. Ics renres dues sur erre l e r r  de 60 arpents 
el 10 perches en svperiicic se montaient 3 la somma de 160 liwes E I  5 sous paiyc's ic 29 comme cn 
fail fol un reçu signé er dSIii,rk la m2me jour. Le nouvel acquéreur nt. la garda pas longtemps: clle 
fut vendue i Abraham Perron dc Sainr-Hyacinthe. 

Le 13 alml 1861. Cldophas Dalandes achcia d'Abraham Pcmn dr .%ni-Hyacinihe h ferre du {Xe 
rang dans Saint-Dornrniqut donr I I  a &lC quesiion plus haur. alors pariiellcmeni cn culrure ei par- 
riellemeni en bois debout avec un qusrré de maison Prigfe dessus. Ce dernier I'avail acquise de 
Louis Poirierpar acre de vcnie d u  I l  février 1860pour lesprrx et sonirne d e  5583.34 dont 
$164.6645 reçus devant Louis TachC. O 



Saiiit-Hyacinthe-le-Confesseur), a u  début du 19e siècle, que la future paroisse du  
mtme nom connui ses premiers déCricliements. quoiqu'il règne beaucoiip d'iticer1.i- 
rude ce sujet.  mais pour lout esprit quelque peu observateur. i l  s'aivére logique 
que ce soit des terres situées P proximité di1 village de Saint-Hyacintlie qui dureni 
accueillir les premiers déf richeurs. En 1 8 15. d'aprés la description topographique 
de la province du Bas-Canada de Joseph Rouchette, on consiate que seul le rang 
double de Sainr-Dominique était défriché; ce qu i  vieni donc renforcer notre hypo- 
ihèse que ce sont d'abord les terres de l a  ( (savane u qui furent habitkes e l  culti- 
vées. S'aventurer sur des terrains inconnus, traverser une plaine marécageuse, jeier 
un regard au-delà de la butte rocheuse. cela devaii en effrayer pliis d'un et  cela 
était compréliensible pour ces quelques miséreux. 

Mais qui donc sonr ces gens venus s'installer a Saint-Dominique? D'ou vicii- 
nent-ils? Quand se soni-ils transportés ici ? Dc quoi s'occupeni-ils? Autant de  
quesiions que nous allons essayer d e  clarifier. 

Les gens, affluant en groupuscules de dtfriclieurs, arrivent A Saini-Domin.ique 
vers 1815 - 1825. C'est lors de cette période que la population va s'accroître gra- 
duellemeni. Si l'on compare avec les au ires paroisses siiiiées davantage au sud. ou 
le long de la rivikre Yamaska (comme La Présentation ou Sainte-Rosalie ...), nos 
colons semblent avoir été tardifs à s'implanter sur nos terres. Cet état de choses 
s'explique par le fait que la paroisse, telle que décrétée en 1833. était dkjh située A 
six miiles au-del8 de la rivikre, vers l'est: ce n'es1 donc qu'après le remplissage des 
rangs des autres concessions que s'effectua sur nos terres le mouvement de coloni- 
sation. On franchra la savane (ler: 2e, 3e, 4e et 5e rangs de Saiiite-Rosalie), on se 
fixera aux 6e, 7e. Xe ei 9e rangs que lorsque les premi2res concessions A proximité 
de la Yamaska (la principale voie de communication) auront été entièrement 
comblbes. Voila ce qui en definiiive, justifie l'arrivée des défricheurs dans notre 
contrée. 

Après d'intenses recherches, aprts nombre de documents dépouilles, nous pou- 
vons affirmer sans crainte que les premiers colons de la paroisse provierment pour 
la très grande majorité du village de Saint-Hyacinthe. D'autres vont se recruter 
principalement de la région des Patriotes, le long du Richelieu, dans les vieilles pa- 
roisses agricoles et populeuses de Sainl-Denis, Saint-Charles, Saint-Antoine et 
Saint-Marc. Les troubles de 1837. avec ces villages h feu et A sang, durent certaine- 
ment contribuer h l'exil de plusieurs familles. hors de leur pairie; elles vinrent se 
réfugier sur nos terres A l'abri de la menace anglaise. D'autres viendront s'accapa- 
rer de nos terres, des colons provenant de la région de  la montéregertnc de Saint- 
Hilaire, des paroisses de  Saini-Mathieu-de-Ueloeil, de Saini-Jean-Baptistc el de 
Sajnt-Damase. Quelques colons du bord du fleuve, de  Vercheres, de Sorel et de 
Saint-Ours se risqueront A affronter péniblement les étendues non-défnchhes et 
s'ajouteront fiéremeat A la 1isr.e des dkfricheurs ieméraires. Quelques-uns aussi 
oseront kmigrer de Montréal pour s'installer dans notre campagne insoli te et bien 
souvent hos ide. 

C'étaient des cultivateurs zélés. que la besogne ingrate du défrichage ii'a pas ef- 
frayés, de braves journaliers q u i  ne manquéreni pas d'imagination car Itirsqu'arri- 
vés au coteau de pierre, ils se son1 organisés pour en extraire la cliaux. C'était au- 



tant une preuve de leur foi en la survivance qu'une preuve sans conteste de  leur 
esprit de dkbrouillardise. Voila le portrait des pionniers qui envahirent nos forêts 
A Ia recherche d'un nouvel horizon. 

4. A la recherche de pionnien fondateurs 

Tout recherchiste avis& ne peut jamais nommer L coup sbr tous les fondateurs 
d'une paroisse. Combien de nomades, de voyageurs de passage. prirent des terres 
en concession sans savoir s'ils y resteraient ? Combien d'individus, avant même 
que ceux sus-mentionnés y soient arrives, sont venus s'installer sur notre sol de 
Saint-Dominique, dans leur huire de paille et de branches tressees, sans que per- 
sonne n'y put témoigner de leur présence? Des Cires vivant en ermites, savourant 
la quietude des lieux endormjs et cherchant surtout u n  refuge a u  loin de la vie tré- 
pidante des gros villages. Combien de solitaires ont grimpe la cbte, (la faille de Lo- 
gan) espionnant du coin de l'oeil les futurs cultivateurs venant s'approprier et re- 
vendiquer h titre de  concessionnaire leurs possessions territoriales ? 

Parmi ceux qui s'intemoghent sur l'origine de la paroisse er de ses premiers co- 
lons, l'abbé Isidore Desiioyers demeure sans conrredit un des principaux artisans 
de telles recherches. Par son travail des plus skrieux e i  minutieux, il a réussi h 
compiler une foule de renseiyemenis sur les premiers habitants lors de sa visite 
paroissiale qu'il avait effectuée vers les anntes 1880. De ces informations, qu'il 
avaj~ lui-meme recueillies de la bouche des H anciens i> de la paroisse, il nous en 
légua pour hkritage parliculier deux t radilions doni voici la transcription. 

La tradition de Joseph Poulin : 

Cetie version. rapportke par l'abbk Isidore Desnoyers, représente, le recit de la 
tradition recueillie par lui-même de la bouche des Anciens de la paroisse. Voici le 
contenu intégral de ce quc lui avail raconté, en mai 1873, Joseph Poul.in. habitant 
du petit rang Sainte-Marie-Anne avant l'année 1834, et décédé i Saint-Pie en 1881 
A l'âge de 94 ans. 

D'aprés ses confidences. i l  appert que vers les années 1809- 18 10, le seigneur 
Hyacinthe-Marie Delorme, aurait inviié un dénommé Michel Parenaude, enirete- 
n u  aux frais du seigneur. A venir s'installer A la carrière RU nord-est du chemin 
royal. La mission du  sieur Patenaude l était de renseigner les qiielques visiteurs 

1 ' Natdde  Yerchtres. hf~chel Pareoaude s'éür! marié d Joscphie Chaiel. n a w z  de h r i  (-Denis. ïi pre- 
riqua de hçon convexe le merier de joumalrer (ouvncr agricole) el de chaufoumcr {ouvrier qui rra- 
valle dails LUI four i chaux). puisqii'il fur le prcmcr A exploi ter In pierre calcaire. II  s'insralla 4 b 
carriére. au nord-est du chemin royal. c'esr-l-dire du w i t  de la route principale oil repcrsenl acivel- 
lement I'emplocemenr d s  carné= er da- pavages avec leurs bâtiments 

RC la m h c  façon qu'on impure la dbmuvcfle du Canada il Jacques Canier (l'envoyl' du roi de 
Fanoc). mtn~e si l'on mr rr& bien que les berges du Sain:-Laurent furen: scruth bien avant le 
dkbsrqriemeni de ccluî-o. de la. mtme fupn. on peu/ wnsidkrer Michcl Parennude comme lui des 
fondarcurs de Ii paroisse puisquii CiAii. de nom cr de droit. I'ageoi ofl ir~el  du seigrieur Hj.a&ibc- 
Mdc Delormc qui I'orraii c A q C  d'acrueillir B h m  ouvcris des pay.ms dï luaat  de plus en plus 
dans la rdg~cin. 



de  la localité (sans doute pour la majorité, d'hardis maskoutains de nature plus 
campagnarde) et de les engager 21 y prendre des terres en concession. D'aprks la 
tradition, ce locaiaire aurait planté en ce lieu le premier pommier. Il p:iraît qu'en 
1973, (( l'on reconnaissait encore cet arbre enire ious ceux de son e s p k  1 son ap- 
parence de v~tuste  o. ' 

Micliel patenaude mourut h Saint-Dominique le 17 avril 1860. A I'lge de 95 ans. 
Sa veuve, Joseplite Charel y îinit aussi ses jours le 14 fivrier 1873, h l'âge de 75 
ans. 

Toujours selon cette m&me tradition, vers 1812: le seigneur Delorme aurai! ap- 
pelé au même endroit Pierre Ctievallier. afin d'aider Patenaude dans ses fonctions 
d'aviseur. Aussi, suivani ioujours les dires du sieur Poulin, William Freiich père 
(*)! médecin A Saint-Hyacinihe. aurait été le preinier habitant qui prit des terres 
en concession A la camère vers 1813. De méme, i l  aurait planié le premier verger 
en ce lieu, lequel périt par la suite, faute de soins ... 

Vers 1822, Charles Cbarlebois, de Saint-Hyacinthe, serait venu, le tmjsitrne, sJ&- 
tablir dans le rang Saint-Dominique, h l'est du  ruisseau Montlouis, a u  fond du 
premier vallon, au-delii de I'éghse actuelle, c'est-A-dire ii l'emplacement des lutures 
routes des 8e et 9e rangs. A cette kpoque, le chemin de la a savane » était tract de- 
puis la rivikre Yamaska jusque chez Michel Patenaude qui habiiait sur 1c siie de la 
carritte. Joseph Polilin, sous-voyer. ' le fit alors ouMir et con tjnuer jusqu'au ruis- 
seau des Aulnages, prés de la ligne de Milton. 

La tradition des trois frères Houle : 

Voicj maintenant les dires des irois frères Houle, fils de Jean Houle, venus s'éia- 
blir dans le rang double de Saini-Dominique en 1834. D'après eux, wmrne pour 
Joseph Poulin, le sieur Micliel Patenaude, sur invitation du seigneur Delorme, se 
serait Iixé sur les carrieres, mais A la différence de la tradition Poulin, avant 1800. 
Patenaude y serait demeure seul pendant vingt-quaire ans; ce qui ne placerait 
donc I'arrivte de Pierre Chevallier, Charles Charlebois et William French que vers 
les années 1820. (William Frencli ne serait pas de ce groupe puisque les f r h s  
Houle n'en firelit aucunement meniion dans leur tkmoignage). Ceux-ci avaient vé- 
cu assez longtemps avec Patenaude et devaient tenir la tradition de sa propre bou- 

" Resnoyers Isidore Msnurcrii sur 1 'bistorre de b parosse de Sain:-Dominique. p. 7. 

Lesous-voytr désignaif un sous-officier chargé de  I%bauchc cr dcl'enuetien des voics publiques 

( i )  Le curr! Anroior Giroiiard H eu1 une wnsolalion. le 21 ju in  1809. Iorsqu?I h,lpti$a. sviir coi?ditron. 
GuiIlsurne. fils de K9rtius F m c h .  hhoiireur er de Julienne Billing.~. des environs de Bosion. cüpi- 
raie des Étais-Unis dans I'arnCrique septent~ionale l.e dir French. ,igC de 23 ans a signil avec nous. 
Pas plus lard que k 16 jan vrcr 1810. eu1 lieu Ic manage de Guillaumr (William) Frciic,l.. chirurgien. 
fils majeur de feu Tariius FicB~.h. upiiaine ei de Lucie BcIsigr~e. ruex Grnevidve Lûbjge. fille mi- 
neure de Joseph Larage. docteur en rnéde-me. ct dé. ddiùnie Catherine Gaucelin. en prcstnct. de 
Roberi Shalloo, oncle d r  I'cpoux. d l  Jacques Csriier e: de Josepli Lsfage. u Leur fils William 
French. egalenwni mkàccin. epousilir. B I'églisc iVoirc-Damedu-Rosaire de  Sainr-Hyacinthe Ic 6 
septembrri 1836. Angilique E/éooorc Pacaud. r Ils elirL.nr un Iils \Villiani Joseph I-loiace qui devinr 
medecrn. lui aussi. er qui kpoum Rose Anna Choqueiic r .  - P.A. 51-Piem. Mess~re Antoine Gtrovard. Documents m;lrkouisins nol. Socictb d'Hisioire Rigi<> 

nale de Saini-Hyacinthe. 19.38. p. 2û-21. 



che. Celui-ci avaii ouvert le premier fourneau pour I'exploiiaiion de la chaux aux 
carriéres. Après Patenaude vinrciii Pierre Chevalier. deJd nomme, Charles Charle- 
bois dkjA nommi. et Joseph Ledoux. u n  autre colon dont ils admirent l'existence. 
Cependant. les frères Houle s'accordaient A dire qu'aucun des quaire n'avüii été 
propriétaire tn cet endroit, A celte époque, du moins. La iradition Houle révèle 
encore qu'en 1824. le chemin de froiitikre du rang double de Saint-Dominique 
étair A peine ébauclié jusqu'au ruisseaii de la Senelle. 

Commentaires et éclaircissements des iraditions : 

Au premier abord. on petit constaier que la seconde tradition, celle (( des lrois 
fi-2res Houle I ) ,  iic concorde pas entièrement avec la première, celle de cr Joseph 
Poulin )>. 

Ils ont affirmé que Michel Patenaude se serait installé aux carriéres avant I'an- 
née 1800. tandis que Joçcph Poulin a remis fi 1809 ou 18 10 l'arrivée de celui-ci. Cc- 
pendant, tous se sont accordés A souligner que Patenaude f i i t  le premier colon 
venir habiter officiellement la paroisse de Saint-Dominique proprenieni dit. Cela 
se trouve (l'ailleurs appuyé par le recenseur Taché qui raconte dans le dénombre- 
ment du Canada-est de  I R 5  1 : (( Le premier Iiabiiant de Sain[-Dominique est un 
nommé Patenatide. encore v i v ~ n r ,  qui sy est fixé avec sa ramille. ii y a 40 ans et 
vivait à faire de la chaux q u  ïi vendait en hive K.. j}. 

Ainsi, Joseph Poulin avaii raison d'arguer que Patenaude était arrive vers 1809 
ou 1810 puisque si I'on soustrait quarante années de 1850 (année oh le recenseur 
avait parcouru eii iout sens la paroisse), cela nous donne bien comme résultai 
1810. De même, les Irtres Houle, dans leur iirnoignage, avaient affirme correcte- 
ment que le dénommé Patenaude avait procedé & l'ouveriure du premier foiirneau 
h chaux. 

Si on aborde mainienant la question épineuse des premiers colons, on en arrive 
LI déduire que la réalité possible réside encore une fois clans la combinaison des 
deux iraditions. Ainsi. selon la tradit~on Poulin. Pierre Chevallier serait venu re- 
joindre Parenaude vers 1517. Ceiie affirmation se voii soutenue d'ailleurs par les 
concessions enurntrées au terrier seigneurial (rapporte par Desnoyers) où le nom 
de Pierre Chevalier rigvre en tant que concessionnaire en date du I O  janvier 181 S. 
Quant à Charles Charlebois. Josepli Poulin pretendaii qu'il s'était établi dans le 
rang double de  Saint-Dominique vers 1822, ce qui est fort probable puisque le ter- 
rier seigneurial meniionne comme année de la concession approximative l'année 
1824. en plus de la spécification #y reste peu de temps O. Ceite dernitre affirma- 
tion pourrait d'ailleurs donner e n  partie appui A la tradition Houle qui rnention- 
nait qu'aucun des quatre ne fui propriétaire en cet endroii. Cependant. Joseph Le- 
doux et Michel Patenaiide (relevés par la tradition Houle) y oni résidé efieclive- 
ment. puisqu'ils Figiiraienr sur la lisle du recensemeni du Bas-Canada d e  1825. 
Quant A Pierre Chevallier et A Charles Charlebois. ils obtinrent tous deux des 
concessions de terres. mais ils n'y résidèreni pas. puisqu'ils ne furent pas recenses. 
C'est la même si~uaiion pour Williani French (signalt par la tradition Poulin) qui 
demeure abseni de la liste des colons établis à Saint-Dominique en 1825. 11 esi cer- 
u i n  qu'il fui peut-être un des premiers A obtenir des terres en concession, mais i l  



n'y skjourna pas, du moins avant 182.5. Cela allait de soi, puisqu'il aurair été inusi- 
ré, pour un mtdecin praiiquant au village de  Saint-Hyacinthe, de  se retirer seul 
dans une cabane au fond de la campagne sauvage, coupé d e  la civilisation grouil- 
lante par une plaine markcageuse. la Savane. l 4  qui était tout-A-faire impraticable. 
L'hypothése de non-résidence de ce dernier se voit d'ailleurs renforcée par le f u t  
que son verger périclira, faute de sains ... (tradition Pouljn). En erret, s'il ne vivait 
pas sur les lieux, i l  ne pouvait assurer convenablement les attentions usuelles A ses 
arbres fruiliers. 

B f d ,  la rr~diiion Poulin et la tradition Houle se partagen i les fairs riels, si l'on 
se fie conforménient aux déclara~ions du recenseur de 1851 : d II n'y a vsiit pas 
alors de chemin d ' é i ~  pour sortir de la paroisse (1810). Ce n'est que dorize ou trei- 
ze ans plus tard (1823) que quatre ou cinq fandles ont été s'établir A Saint-Domi- 
nique (vérifiiinl la tradition Houle) et ont cornmencd A défricher les ferres, ont ou- 
ver! le premier chcm'n sur le rang Sain t -  Dominique, (confiman t la ~radi~ion Pou- 
lin) et il n :v a environ que dir-sepf ans (1827), que les trois grands chemins de la 
paroisse sont o i ~  verts hi. 

Par cet étalement d'explications. nous constatons donc qu'aucune des deux ira- 
ditions n'est plus valable que I'aurre. Touies deux reviient et partagent des carac- 
téres vfridiques : celle de joseph Poulin. qui s'affairait A l'inauguration des che- 
mins, observant pertinemment I'amvée des premiers colons. et celle des trois frè- 
res Houle, qui vivaient avec le dénomme Patenaude. aviseur (cet agent colonisa- 
teur qui devaii connaîire sarenieni les nouveaux arrivants). 

5. Nos dbfricheurs 

Voici une lisre relevée par l'abbé Isidore Desnoyers, des premiers crilons de la 
luture paroisse de  Saint-Dominique. Ils s'établirent dans  les difltrcntes conces- 
sions aux époques approximatives suivantes : IJ  

Liste des premiers habitants itüblie par Isidore Desnoyers : 

Rang double de  Saint-Dominique 

* 1824 - Pierre Mknard de Saini-Hyacintlie, cultivateur, dkkdé le 19 avril 1847 B 
I'àge de 59 ans. 

* 1824 - Amable Tétreau de Saint-Hyacinthe. dickdt? le 27 février 1865 A 1'8ge de 
68 ans. 

* 1824 - Jean Houle, de  Saint- Hyacinthe, pére des trois fr&res Houle 

'' h 6 Sa vane ou Sa~,snne ii: rdle que rapporiée dans l a  Bcrirs anciens, disigna~r I'éiendiie bourbeuse 
$&parant le ~ l l a g e  de %ni-Hyacinthe des c8rw de Sainr-Dominique. Un l c r a n  n o m 6  ainsi en 
raison de sa surface plaiie 06 dcvrilrnl croitre entre les flaques déau srsgoanrcs ddinonmbrab/es 
quclrow'îles. arbrisseaux, hau1e;iitx nains. aulnes a i n s i  que drs iicbens sur les rochers. 

Veuillez prendre en considéra;iun que seuls les noms marques d'une osiénsque (') ligtireni aux rc- 
cmscrnenis de 1825 ou 1531 Cela signifie donc que les autres vinrent s'erahiir seulcmenr aprés 
1831. en se hasarir sur la vkraciik des recçiiscnicnis ei daa. I'opitque quils résidt'reni vtriiabluiient 
3 Sarjii- Dominique. 



1824 - Joseph Sénkcal Laframboise, de Saint-Hyacinthe. 

1824 - Charles Charlebois, dc Sainr-Hyacinthe, avec la mention ((y reste peu de 
temps )>. 

1827 - Pierre Chicoine de Saint-Charles. 

1827 - Jacques Robitaille de Saint-Hyacinilie. 

1827 - Louis Beaudp de Saint-Marc. 

* 1827 - Pierre Moiisset de Saint-Hyacinthe, cultivaieiir. décédé le 9 septembre 
1867 à I'iige de 64 ans. 

1830 - Louis Lefebvre dt Saint-Hyacinthe. 

Sixiéme Rang 

* 1825 - Anioine Guertin d e  Saint-Hyacinihe. culiivateur, d é d d é  le 14janvier 
1847 A I'age de 64 ans. 

*1828 - Benjamin Cadoret, maçon de Montreal. déckdé le 30 mai 1866 B l'ige de 
61 ans. 

1828 - Jean-Baptiste Gévry. de Saini-Jean-Baptiste. déckde le 9 mai 1874. a I'â- 
ge de 86 ans. 

1828 - Victor Després de Saini-Jean-Baptiste. 

1828 - Michel Daigneau de Saint-Charles. 

1828 - Andrk Touchet. de Saint-Jean-Baptiste. décidé le 2 1 janvier 1853. A I'Sgc 
de 57 ans. 

Septième Rang 

1828 - Léon Poirier de Saint-Jean-Baptiste. 

* 1828 - Pierre Frkgeau Laplanche de Saini-Jean-Baptiste, décédé le 19 mars 
1874 A I'iige de 85 ans. 

'1826 - Joseph et *François Guyon, l 6  frères, le dernier décédé le 12 juin 1875 à 
I'age de 80 ans. 

1876 - Josepli Guyon. cousin de i'auire Josepli. 

*Note : La partie sud du cheniin de frontitre enire le 6e et le 7e rangs. Tut ouverte 
vers 1540; l'autre pariie, vers 1850 vil que les terres de ce boui de rang 
étaienr colonisées A cette date. 

Huitième Rang 

Vers 1829 - Alphonse Tétreau Ducharme de Saini-Hyacinthe 

1829 - Jean-Baptiste Beaudry, pére, de Saint-Jean-Baptiste. prend en conces- 
sion 18 arpents de Ironi pour y établir ses enfants. 

1 6  Guyon. Yon. Dyon. Dion. Dryon Cquivalenr fous d un m&mc psrronymti. 



1823 - Jean-Baptiste Beaudry, fils, de Saint-Jean-Baptiste. marié B Sainte-Rosa- 
lie A Louise Caudry-Bourbonnière. le 13 mai 1834. 

1834 - Joseph Ociai,e Beautlry, son frkre, décédé le 16 inai 1874 4 Saint-Hyacin- 
the, h I'Age de 62 ans. 

Neuviéme Rang 
' 1829 - Français Beaujeu Stuart, de Saini-Hyaciiithe. 

1829 - Gédkon Bienvenue. 

*1830 - Jacques Gagnon, charron, 1 7 ,  de Saint-Hyacinthe, décédt le 15 août 
1846 k l'âge de 50 ans. 

183 1 - François Martel. 

1834 - Augustin Cardinal, décédé le 1 1 septembre 1848, h l'âge de 4 1 ans. époux 
de Marie-Roger L'Heureux. 

*Note - Le chemin de frootiére dans la pariie sud des huitième et neuviéme 
rangs, ne fut ouvert que vers 1840; et dans ia partie nord, aujourd'hui 
Saint-Liboire, que vers 1850, mnée où les terres commencèrent h être 
défrichkes. 

lùviére Noire 

Vers 1828 - Isaac Graveline Beaudriau. d t  Sain t-Jeail-Baptiste, dScéde le I 5 
mars 1882 P l'âge de 78 ans, époux d'Ursule Deaunais, s'étabiit sur 
la rivikrc Noire dans la lu ture paroisse de Saiiit-Dominique. 

Liste des recensements du Bas-Canada de 1825 et 1831 : 

Voici une autre Liste de colons Ciablis avec certitude dans la pa- 
roisse de Saint-Dominique puisqu'ils figuraient dans les recense- 
ments : 

Recensement du Bas-Canada 1825 

Seigneurie Saint-Hyacinthe 
Noms des chefs de l a d l e  
- Rang Saini-Dominique 

Josepb Ecuyer 
Amable Pâquei 
b u i s  Guilbert di1 Laframboise 
Joseph Cbarlebois 
Joseph Lefebvre 
Ambroise Letebvrc (jadis Masse) 
Joseph Archambault 
Xavier Archambauli 

b u i s  Archambault 
Jan-Bapiisie Sinorte 
Charles Si-Onge 
Amüblç Teireau 
Pierre Ménard 
Pierre hlousseiie 
Jean Houle 
Jcm-Baptisie Houle 

' Le chamon c ~ a i i  auirelois l'ouvrier qui Iabriquair Ies chariots er les charerrcs. ainsr que /es roues dc: 
ces véhrcules 



Michel Paienaude 
Charles Evk 
Jowpli Ledoux 
Pierre Lafeuillade 
Louis Troiiier 
Pierre Chiqueiiz 
Louis Andnen 
Louis Poulin 

Recensement du Bar-Canada 1831 

Seigneurie de Saint-Hyacinthe 
Noms des chefs de chaque famille 

- Rang Saint-Dominique 
Un dtnomme Guilleberi. culiivaieur 
Antoine Blanchette, journalier 
Louis GuiLiebert, cullivateur 
Louis Poul.in Ecuyer, cultivateur 
Pierre Robitaille, cultivateur 
Antoine Paquer, fermier 
Étienne Vaii.4, journalier 
Louis Guertin, cliaufoumier 
Français Bourgeois, chaufoumier 
François (316, cullivaieur 
Louis Payant. cultivateur 
Adrien MCnard, ch au fou mi^ 
Alexis Sicard, chaufournier 
Charles Douville, fermier 
Charles Evk, chaufoumier 
Jean-Baptiste Blouivouin, journalier 
Charles Payant, cullivaieur 
Michel Paienaude, journalier et chaufournier 
Jean-Bapiiste Gueriin, culiivriieur 
Pierre Gauthier, cultivateur 
Pierre Mareauvel, journalier 
Un dtiiornmk hiselle, culiivateur 
Pierre Pesand. cultivaieur 
lsaac Phaneuf, maître d'école 
Veuve Jean Houle 
Pierre Ménard. cultivateur 
h a b l e  Téiu, cultivateur 

Neuvieme rang au sud de la riviére 

Jacques Gagoon, charron 
Alphonse Tt iro, culiivaieur 
hienne Archambauli. cultivateur 

Antoine Larocque 
Pierre Thivernois 
Jean-Baptiste Chevallier 
Pierre Robitaille, fils 
Antoine Guertin 
Anroine Gueriin, fils 
AndrC Lamuseiie 
 mic ch cl Sinotte Loiselle 

Pierre Mousseiie, culiivaieur 
Jean-Baptiste Boisverd, cultivateur 
Pierre Bergeron, cultivateur 
Louis Bergeron, cultivateur 
Baptiste Sinotte, cultivateur 
Louis-Antoine Ma&, culiivateur 
Jacques Aveline, journalier 
Michel Mousselie, cultivaleur 
Français Lefebvre. cultivateur 
Eusèbe Desmarais, culiivaieur 
François Galipeau, cullivateur 
Christophe Aoulle, cullivateur 
Jacques Turwiie, cultivaieur 
Jean Houlle, cultivaieiir 
Louis Sénécal, cultivateur 
Pierre Langevin, culiivateur 
Isaac Archambauli, cultivateur 
Amable Pgquet. cultivateur 
Jean-Baptiste LScuyer, cultivateur 
François Lécuyer. cultivateur 
J e a n - B a p ~ t e  Brodeur, culiivateur 
b u i s  Picher, cultivateur 
Louis Robitaillc, culiivaieur 
Christophe Remy, cultivateur 
François Dagnel, cultivaieur 
François Rondeau, culiivateur 
Fraapois LBcuyer, culiivateur 

Damien Kicber, cultivaieur 
Gadbn Fontaine. cultivateur 
François Stuart, cultivateur 



Seplitme rang au sud de la rivike Sixjeme rang au sud de la rivikre 

Bazil St-Jean, cultivaleur 
Louis Dion, cultivateur 
François Dion. culiivaieur 
Pierre Frégeau, cultivateur 
Gkdéon Privé, culiivateur 

Anioinz Guertin, cultivateur 
Antoine Guertin. culiivateur 
Pnidmt Guertin, culiivateur 
Benjamin Cadorei, cultivateur 
Pierre Benoit, fermier 

9. Des conditions de vie lamentables ... 

Imaginez-vous dans la peau du pauvre colon ayant quitté sa patrie, h la recher- 
che de nouveaux horizons, en qu&ie d'une terre neuve h défricher, dkfiaiit les ora- 
ges pour s'accaparer foliement d'un maigre butin. 

Une courte halte au  gros village de Saint-Hyacinthe avant de repartir vers ces 
contrées inconnues ... affronter et franchir inentablement une savane des plus hos- 
tiles où les chevaux s'enlisent dans les profondes omiéres, où le chariot se traîne 
plaintivemeni par mouvement saccadés, oh les traits se fendillent sous les mains 
du pionnier venant d'esquiver une embardée sur les pierres ... C'était donc ça, le 
rang Saint-Dominique, connu jadis par les raconteurs du village. 

Et puis la, subitement, les chevaux se cabrent, la voiture s'immobilise: une sail- 
lie rocheuse apparaît fatalement A six milles de la rivikre. L'homme arrtie, des- 
cend, rende les odeurs surgissant des enirailles de la terre pendant que la femme 
et les enfants, hagards, s'affairent à vider le chariot, à remiser sous un abri de 
feuilles et de branches, les quelques v ic tudes  : lard, farine, poisson séclié, volail- 
les ... qui  nourriront jusqu'a la prochaine rkcolte si la saison se monire clkmente. 

En cet endroit propice. l'homme songe B b%tir uoe modeste cabane de bois 
rond; des billots qu'il. équarrira B la hache et qu'il empilera l'un sur l'autre s u r  la 
terre battue. Une seule pièce h l'initrieur, qui sera meublée d'un ménage assez ni- 

dimentaire : un po&le, une table, des chaises, une armoire A linge, quelqiies vielles 
malles inskparables de la famille, Cvenlrks par les incessants rrirnballetncnrs et té- 
moins de  bien des kv6nements. 

L'homme sortira de son repaire à la lueur de la cliandelle. De la pierri: massive 
en abondance, prête ressentir les coups de pics fracassants, A se désagréger en 
mille fragments, A tire fondue en un amas de poussitres, la chaux. que le brave 
colon pourra utiliser, A blanchir les murs de sa cabane. mais sunaut à vendre eii 
ces temps oh les labeurs ne réussissent pas A eogloutir l'indigence. Des arbres ii 
boches, A dtbi ter  en planches, l'abattis ... cr Faire la terre i); cet te terre vierge 
comme libérte du fardeau d'un bois mort, cet te terre noble et fertile, qui s'entrou- 
ve pour engouffrer la semaille ... Du blé. de l'orge, du samuin pousseront; l'hom- 
me pour subsisier, ira les faire moudre au moulin du seigneur. La fenaison servira 
A nourir  le bétail, et la viande que l'on se sera procurée de l'animal, alimentera en 
retour l'homme. 

La femme du défricheur, elle, s'attardera du peiii matin au soir. aux ouvrages 
domestiques. Eue priparera les repas. même avec le peu de vivres eii réserve. En 
rnére dtvouée. elle verra aux exigences de la couture en confectionnant à ses en- 
fants avec tendresse des habits en ttoffe du pays ou en toile d e  lin; elle s'occupera 



inlassablement A faire le ménage. A Iroiter le linge siir la planche. a fabriquer le 
savon noir, A pétrir le pain ei à barratter le beurre pendant de longs moments ... En 
lemme courageuse, elle ira prêrer ses mains noueuses aux travaux des champs. te- 
nir à bras fermes la herse pendan1 que son mari. dans son effort dcployé A raser le 
lot concédk, achévera de déraciner les souches récalciirantes. 

Peu X peu, une éclaircie jaillira dans le bois. l'oeuvre de défrichement aura été 
accomplie ... 

C'était autant d e  sacrilices ei de peines perdues pour le réconfort du  pionnier 
que de vivoter sur une terre de deux ou trois arpents par trente sur laquelle il aura 
dresse son gîte et sur laquelle aura germé sa nombreuse descendance ... 

Dépeindre les souffrances qu'ont vkues les premières familles de Saini-Domi- 
nique nous incite ii vous faire partager. pour en avoir une juste idée. un vieux récii 
qui témoigne fidélemeni de  la vraie miskrr et de la pauvreté qui rtgnaienr en ces 
lieux et temps primitifs. 

Au nombre des nouveaux colons. étaii Augustin Cardinal, tspoux de Marie-Ro- 
ger L'Heureux, arrivé au  9e rang vers 1834. C'est h la brave veuve d'Augusti11 Car- 
dinal que nous devons ce précieux écrit du passé. 

Voici donc le récit de la letire qu'elle avait expédiée à l'abbé Isidore Desnoyers. 
le 3 juillet 1882. Son récit fut reproduit en entier dans toute sa naive simplicité, les 
phrases vicieuses et l'orthographe néanmoins corrigés et la ponctuation rétablie 
pour le rendre inielligible ... 

Rkcit de la veuve Augustin Cardinal 

ct Monsieur. 

Je veux vous rare part du cornbar que j'ai eu dans le Pitme rang de Saint-Dominique. 
Voild 44 ans. nous avons pns une terre neuve. Nous sommes amivks avec un riiinot de blt el 

3 lirres de lard. C'élait au remps des sucres Mon mari etair oblige de bûcher le bois. le faire 
brûlerpour avoir la cendre ei fairr du sel. et porfer cela sur son dos d la paroisse de Sriini- 
Pie, pour avoir de quoi manger. rr cela bien des fois en aiiendanr des provision$. On etait 5 
fsmillcs, touics pauvres. On faisaii cuire des Iierhes dalis l'eau sans autre chose. Si quel- 
qu'un arrivait, les voisins venaient en chercher, quoiqu'en prétan!. cela les opposait de 
mourir de faim. Moi-meme. j'ai lessivé du sarrazin pour mlinger. Tai relevk de cuuche~ avec 
du b/d cuii. Mon man a été malade 7 ans; c'esi moi qui gagriait la vie. J'avais 20 sous par 
jour. Le dernier éré qu'il a resté avec moi. je me faisais donner une bouteiUe de lai  et un 
morceau de pain el c'était la nourrilu~e de sa journée. el n n i ~ ] e  en soupars piis, je ne disais 
pas que c'klaii pour mon insri car sije I?eossc dit. peul-C~re qu'ils m'auraienf fa-f manger. II 
a fallu mourir le I I  septembre 1848, 2 41 ans. 

Je me suis rrouvde veuve avec 6 enfants en bas age. Lejoilr qu'a suivi l'cnrerrenieor, j'ai 
L1fC en journ&e pour donner d dQeuner A mes enfants. Dans ce ... renips. les médecins éraient 
loin. Souvenr on esr venu me cl~çrcher pour dler au secuurs des femmes. Plus tard. l'ai pri', 
des connaissances erj'ai marché beaucoup. S'ai trouvé bien de la misire dans bien des pla- 
ces. J'ai w des pois bouillis dans /&au pour donner d b mala&: d'ciu~rts plrices dc la gelei- 
re de bld d'inde séche; d'aufre5 fois des pmtes shches. 15i w une fois snsser du son 8 de 

' a Le son LSI Ic residu de rnouiur~ des c e m l e ~  provenan i du pdficarpc dc$ grain* 



s a r a z i n  pour faire de la galette er nourrir la familie. I'ai été d chevai bien des fois au rra vers 
le bois et d'aurres fois ii pied pour d e r  au secours de bien des gms. Pow moi. iorsque mes 
deux premiers edmts ont rnilrcii.4 au arkhisme, je leur f W - s  cike de l'herbe pour déjeu- 
nerer ils restaien! roure h journée m s  men prendre. er c'krait toure notre noum'ture. Eoag- 
iemps, le soir iorsquej'arn'vais de jonrnéz,j'dlais le burin de dessus le corps de mes enfants, 

je le lavais e f j e  leur faisais de la s o u p m e  de bj.5 d'indc ou bien je leur faisais cijire dcs pois 
dans kau,  c'était pour Izurjoumée du lendemain. Et cela a 19.4 le trouble de bien du monde 
qui avait autarit de misére que moi Er nous ri'avioos pas de chevaux. J'ai É t d  obligée de 
poner le bois sur mon dos bien des iois. .. jusqu'A 8 ou 10 arpenls. Jai eu la permission de 
mon pasteur lejour du dimanche dans fipris-midi de (( rawounoder B mes edanis.  J'ai vu 
un homme Faisant dc la terre neuve. faire cuire du cr peslit i> ' et boire le bouillon ei man- 
ger des fleurs de trhflc. Je pourrais vous en dire davanwge car j'ai &té iCmoin de bien des 
choses bien des fois. j'ai t t k  dans des places où il y avait rien. Je les plaignais les pauvres. A 
M. J.B. Beaudry, ei c'est lui qui secourait les aflligis. )i 

SignC : n Veuve Carabal ~ i .  

' Le pesa1 dési~nair ~ori une tige seclac de poir. de féve ou bien soir dc la paille de sarrazio. 



CHAPITRE QUATRIÈME 

La fondation de la paroisse (1817-1833) 

Eriger de nouvelles paroisses catholiques dans l'immense terriioire de  !a sei- 
gneurie de Saini-Hyacinthe se révélait une tâche ardue au dCbur du dix-neuvième 
sitcle en ces temps ou les évêques, les curés et aussi les fideles, se divertissaleni 
mais non plaisam.ment, A coups de leitres épiscopales. de requétes et de pétitions ... 

A cette époque, fonder de nouvelles paroisses chrkiiennes et caiholiques dans la 
région s'avéraient une action viiale et un geste urgeni à la fois pour le clergé qui 
dksiraii à tout prix contrer efficacement la menace grandlssai-iie, provcnani des 
townships où bouillonnaient en sourdine la gent d'immigranis andophones niais 
surtout protestants ... C'est de  celte manierc qu'étaient nces consciemmeni dans les 
environs de Saint-Hyacinthe nombre de petites paroisses qui n'attendaient que le 
jour de leur ereciion canonique. 

I I  serait illusoire de croire que la formation de notre paroisse s'est effeciuée ai- 
skment, sans déboires et Gtonnements. Au contraire. la paroisse de Saint-Domini- 
que ne s'est point soustraite a toutes ces agitations, A toute cette ambiance houleu- 
se. furtive et engendrante de polémiques où s'enchevêrraienl mille et une intrigues. 
11 n'était pas rare de rencontrer des fidèles cncore enracines en la paroisse de Sain- 
t-Hyacinthe qui se montraient bien souvent peu compalibles avec  leurs confrères 
désireux d'évoluer independamnient de la paroisse-mère et qui allaient même jus- 
qu'A refuser de coopérer à toute démarche allani en ce sens. 

Bref, Saint-Dominique lut soumise, ingénument, à de nombreuses querelles de 
clochers en plus des longs retards qu'elle dO am&remeat supporter avant de voir le 
Jour ... 

1. Un projet de paroisse : des requêtes, des ordonnances qui aboutissent ii l'impasse 

Parmi les requêtes qui fureni envoyées aux Évêques de  Québec ou de  Montréal 
en vue de l'obtention de notre paroisse, elles sont au nombre de  cinq qui  retien- 
nent principalement notre aireniion : celles des vaines tentatives de 18 17, 18 18. 
1824. 1827 (avec sa conrre-requêiej, en \we de I'érsciion de la paroisse. el finale- 
ment celle de 1833. qui allait être décisive pour l'avenir de la modesie colonie ins- 
tallée sur ce territoire. 

Poiir dtcouvrir avec iniérêt les differentes étapes constiiliantes qui allaient 
conduire à la fondation de  la paroisse, voici la présentation de  ces diverses requê- 
tes avec leurs idées direcirices. Nous avons jugé utile d'encliainer chronolopique- 
ment ces requétes, de manihe à permettre le suivi continu du déroulement et de la 
progression des événemenis dans le temps. tout en faisant revivre Ic coniexie de 
vie sociale auquel chacune de ces requêtes s'insérait plus ou moins harmonieuse- 
ment. 



La requête du 9 juillet 1817 

11 semble que le premier prqei de former une paroisse A l'est de la Yamaska, 
demembrée de celle de Saini-Hyacinthe ci sous le patronage de Saint-Dominique. 
remonte à 1817. Le territoire destin% a consrituer cctte circonscripcion ecclésiasii- 
que éiaii cependant assez différent du Saint-Dominique actuel. Néanmoins, I'his- 
toire de la paroisse débute en cette année. 

Le 9 juillet 1817, une requête portant 6 1 signatures étai! adressée h Joseph-Oc- 
tave Plessis, évêque de Québec. Un grand nombre d'entre eux étaient des lenan- 
ciers de la f u t u r e  paroisse de Sainte-Rosalie et les autres provenaient de la  
fl Seigneurie Saint-Hyacin the d'Yamaska. w r é  sud de la riviére. bas de la seigneu- 
rie, » 

fi Les pétitionnaires y exposaien I A Sa Grandeur (. . .) q II 'ils dèsiraieii t se priparer 
A ktabiir el former une paroisse par une bdrisse qu'ils se proposent ériger, polir 
leur procurer des moyens plus lacdes A s e ~ i  Irrir crkaleur; connues les di f f lcul t~s  
par la distance de lieux de I'igijse actue!ie, de St-Hyacinthe, qu'kprouven t quantité 
d'entre eux; difficultés qui peuvent êire Licilerneni connues par Sa Gra~deür  de9; 
sans nullement compromettre les bons services qu'i ls repivenr acruellement de la 
part de leur respectable er digne pasteur. Qu3  cette fin, ils silpplienr Sa Grandeur, 
de vouloir bie11 leur fixer er marquer une pbw d'iglise dans tel lieu qu'elle jugera 
le plus convenable dans leurs établissemenls; pour queUe faveur vos suppliants ne 
cesseront de faire des voeux pour la conservation des jours précieux de vorre gran- 
deur, et ferez justice, 

Sr-Hyacinthe, le 9juillet 181 7 

Antoine Girouard. prêrre R@s Robichaird Urbain Roii-eaii 
Jean DessauUes Lazare Beaudei François Mailloux 
Basile Brunelle Joseph Lajoie Eustache Gendron 
Josepli Langeilier André Lajoie Jean-Baptiste Curadeau 
Jean-Baptiste Houle Olivier Ruireau Benjamin Dolbec 
Hypolite Brunelle Philippe Charfier Joseph Robichaud 
Jean- Baptiste Boucher Louis Perrault Ciiaries tamotlie 
Joseph Vasseur François Cadoret Fmçois Bergeron 
herre Benoit François Jarret Michel Pa tenaude 
Jean-Baptiste Lemieux Simon Gend~on Emmanuel Després 
Malhieu Fournier Fklix Bélanger François Lefeb vre 
Antoine Cadoret Jean-Baptiste Yon Pierre Duchéneau, fils 
Nicolas Côié Pierre Laurence Ambroise GrnaPron 
Louis ProuLx Pierre La bonté René Daigneaii 
Pa u l JO !y Joseph Benoi! Pierre Duchknea u, père 
Jean- Baptisie Ca dorer François Héthii Louis Robichaud 
Jean-Baptiste Caron A ugustjn Roireau &toine Chicuiiie 
An faine Bâron Christophe Bussières Louis Blanchxd 
Pierre Pa_van t Thonias Gendron Antoine Guertiii 
Jean-Baptiste Bergeron Louis Langevin Joseph Ben011 
Joseph Lis& 

Contresigné : H. Briiiiell- N. P. u 
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Avant de  faire droit aux requérants. I'tvêque Plessis cru1 sage ei priident de 
consulier les individus en cause et surtout de bien éiudier la gcographie des lieux. 
Cependant sa réponse tardait A venir. 11 ii'émit que quatrc mois plus tard2 son or- 
donnance en date du 9 novembre 1817 dans laquelle il prévoyaii, en considérani 
l'immense éiendue du ierritoire, former deux nouvelles paroisses aii lieu d'une seu- 
le telle que projetée. En ce q u i  concerne ta nôtre, elle devait se composer de 544 
terres, c'est-A-dire les terres formant les paroisses aciuelles de Saint-Dominiqiie et 
de Sainie-Rosalie, en plus de la parrie annexée à Salnt-Hyacinthe-le-Conlesseut le 
14 octobre 1857. 

Joseph-Octave Plessis en profita aussi dans sa lettre pour glisser quelques préci- 
sions sur le futur emplacement de I'eglise, et dans sa deuxjeme lettre en daie du 
lendemain, sur I'kventuelle construction de celle-ci qu'il souhailait ardemment 
dans l'immédiat. Voici les extraits révélaieurs des voeux exprimés par l'évique 
Plessis : 

cr L'église devrait érre placée au front de h cinqiiienie concession. ou air sud de 
la fiviére vers le niiméro 120 qui es1 le ierre de François GaIipttau. I I  faudrail pour 
la placer faire I'acquisjtion de six arpents en superficie. et y construire. soir en 
bois. soir en pierre. un édifice de 75 pieds de long. mesure française, sur 30 pieds 
de large, avec une cheminée dans ['un des pignons. qui ne serait ouverre qrr'au-des- 
sus du plancher de haut, k bas de cer Cdifjce devani servir de chapelle, er la man- 
sarde de logement pour le prktre. »' 

Sur un lon impératif. l'évêque ajoutai1 : « Aussije me persuade qu'en conlrnoni- 
q v a r  mes dispwitions i vos deux Seigneurs. (Dessaules et Debarfzch) et 1 leurs 
tenanciers, vous ferez ;out au monde pour les décider a metire hache en bois sans 
délai. ii4 

L'kvêque Plessis tenait opiniâtremeni ce que les inthessés des nouvelles pa- 
roisses proposkes (Saint-Dominique ei Saini-Pie) se metient en mesure, dans les 
plus brefs d6lais, de batir une chapelle ou une Pglise dans leur arrondissement res- 
pectif. Cependant les divers sites proposts par celui-ci ne convenaient pas A tous. 
Cette situation s'envisageait de façon concevable car bien souvent I'emplacemenr 
dbigné par l'évêque n'offrait guére la plus grande commodité aux ouailles, dissi- 
minées un peii partoui sur ce territoire considérable B peine défriche à cetie épo- 
que. L'action de construire une cliapelle en pleine forêt au 5 e  rang incitait loin de 
lA des quelques pauvres pionniers de la Savane A défricher les terres de ce rang, 
surtout en sachant qu'ils venaient A peine de défricher et de bhlir leur propre lopin 

Dernoycrs, lsrdore Hislorrc de la paroisse dc Si-  Dominique. p 1 I 

11 laudmi souligner qu'en ces temps plutôt archaïques, la çommunicat~on postale nYirii pas auist 
rapide qu'aiqourd'hiii. La distnbuiion du coumer qui s'cffec~uait de main à main. de relais en relais. 
jvsqu'd xa dcstinaiion consiiiuanr par l i  un service bren pcti r~ssvrant. exposP B nombre de tn-bula- 
Irons siiffil d jusrifier I'extr6mc Iuircur que connsiswir le transpori postal 

' Desnoyers. Isidore. Hisiurrr: dz la paroisse de SI-Driminiqi~e. p 17 



de ierre. Ils demandajeni donc prendre quelques moments de répii. ce qui n'a 
pas semblé irop plaire au haut clzrgé. 

L'évPque, faisant office d'agent colonisateur de concert avec son curk, désirait 
que les habitants ailleni construire dans les endroits qui n'étaient pas encore éta- 
blis sous prktexte que c'éiait le seul nloyen d'avoir des églises centrales. (( On en a 
trop mis auticfois sur la devanture des seigneuries, et c'est en partie. ce qui a retar- 
dé leur établissemenr, a 5  voilà ce que souienaii l'évêque dans sa lelire qu'il avait 
envoyée A Jean Dessaiilles daiis l'espérance qu'il seconde ses nies. 

L'évêque Plessis iniransigeant et ferme sur ses positions, le seigneur Dessaulles 
impuissant dans cet te affaire. le cure Grouard  plutôt conciliant et de connivence 
avec les requtrmts, provoquèrent une siiuation inextricable ou surgirent de nom- 
breuses difficultés. Des conflits d'intèrêi et d'opinion, nicessitkrent de nouvelles 
combinaisons et surtout de nouveaux complots cntre les paroissiens; ce qui eGt 
pour effet de retarder I'exécuiion des ordonnances épiscopales et même de faire 
échouer malheureusemeiit celle relative A notre paroisse de Saint-Dnniinique. 

La requete du 27 juin 1818 

La plupart des intéressés. du moins ceux des 2e ei 3e rangs, ne voulaient absolu- 
ment rien savoir du site proposé par Iqev@que Plessis, c'esi-&-dire le nurncro 120 du 
cinquiéme rang, au cordon du quairitme,b qu i  favorisait davantage les gens de la 
Savane. 

C'est ainsi qu'en juin 1818. les habitanis du futur arrondissement (de Sain t-Do- 
minique) demaodérent par requête B I'évque Plessis, par l'intermédiaire du cure 
de  Saint-1-Iyacinthe, d e  vouloir bien leur permettre de  bâtir provisoirement ail- 
leurs, évoquant encore une fois l'accès trop difficile du lieu choisi par I'é\~êque. 

L'éveque répond B cette requête le 14 juillet 1818 par une lettre porteuse d'une 
mauvaise nouvelle. II dit craindre qu'une place provisoiremeiir accordée aux gens 
de la division de I'esi ne devienne h leurs yeux un point fixe, un endroi t éiabli et 

coviumjer qu'ils ne pourraient quiiter facilement quaiid arrivera le temps de bAlir 
la chapelle ou l'église au cinquième rang. L'évêque Plç~sis ne veut absolument rien 
changer à ses premitres vues: cependant en se montrant un peu plus flexible, il 
permei toui au plus de bâtir, au rang Saint-Pierre. une modeste chapelle de cin- 
quante A soixante pieds sur trente. avec charpente entourée de planches, sans sola- 
ge. pièces sur pièces, et un presbyiére de mime consiruciion si necessaire. 

Malgré I'at titude exceptionnellemeni conciliaiite de l'évêque, les habitants n'eu- 
rent pas entiéremsnt gain de cause dans cette affaire; accablés d'inertie ou indiCfé- 

' Ibid. p. 13 

Veu~llrz prendrr noie qu'au dépgn, Ics #:+me el .ji>ms rang.. . dr mime que les 214nie o! 3idrne rsiigs 
au sud de l a  nvicire Yama.ska apparien:iieni d la (uiureporoirst  de Saint-Dominique. Cc nésr qu'en 
1831, comrnc vous le consrarsrez piii.9 tard. que Saini-Dominique perdit la possession de czq rangs a u  
proiii de la paroi,-e n;iissiinie de Srnie-Rosalic. éng& en l h  72. 



rents aux recommandations de  I'tv&que, ils relusérent de construire en planches 
au 2e rang la cliapelle que leur avaii suggérée I'tv&ue. L'autorité avait certes cédé 
un peu de terrain mais n'avait aucunement renoncé à son projet initial, soit de  
construire uii tdiîice religieux au 5e rang, au  cordon du quairième. Bref. dans tou- 
te cette controverse, le prklat avait raison dans une certaine mesure, et les gens in- 
téressés A fonder une paroisse n'avaient, pas tout-ii-fail tort. En effei, le lieu desti- 
ne par  l'ordinaire au fuiur établissemeni religieux étant quasi inaccessible. on 
conçoit facilement qu'il dOt en coilte~ extrêmemelit aux contribuables de bâtir au 
milieu de la for&, les édifices requis. Cependant, d'un auire &té. il faut convenir 
que cette place choisie par I'autorii6 ecclésiastique consliluail un endroit central, 
si I'on considère que la paroisse telle que délimiiée alors, devait s'ktendre dans 
ioute sa longueur, de l'ouest A l'est, depuis la rivière Yamaska jusqu'au nwviéme 
rang de la Seigneurie. et du nord au sud, depuis la ligne seigneuriale de  Langan 
(paroisse Saint-Simon A cette kpoque, puisque Saint-Liboire ne fu t  érigée qu'en 
1856) jusqu'ii la Grande Savane incluse. 

Aprés toutes les démarches et pourparlers ci-dessus relatés, les choses paraissent 
être restées au siaiu quo durant cinq longues annks .  Faute de proje~s struciurés et 
de coopération entre les différents partenaires. l'évêqiie, non convaincu des in ten- 
lions réelles des requérants d'kriger une nouvelle paroisse, préféra vaquer A d'au- 
tres occupations plus sérieuses. 

La future paroisse, sous le vocable de Saint-Dominique, venait de  sombrer dans 
une profonde léthargie: abattue, on l'avait remisée aux oubliettes, mais de façon 
temporaire puisqu'une lueur d'espoir allait bientôt poindre A l'horizon.. . 

La requête de dbcembre 1824 

Enire-temps, I'évtque Lartigue avaii été sacri évéque de Telmesse le 2 1 janvier 
182 1 et prenait l'administratioii ecclésias~ique du district de Montréal. 

Voyant que 1'alfai.re traînait m longueur er que rien n'avan~ait, les tenanciers 
intéressés à l'érection d'une paroisse, s~mblkrent un instant se réconcilier avec 1'1- 

dée de  bitir au 5e rang; c'est du  moilis ce que nous pouvons en déduire par cet 
extrait de la leitre du curé Girouard, envoyée B I'Çvêque Plessis. en date du 23 de- 
cembre 1824. 

rt ~Monsejgneur, je  prends la liberié de vous avertir que I'on va V O ~ J S  présenter 
une requête pour que I'kglise du sud ou plutôt de l'est, soi1 au 5ieme r;mg comine 
votre Grandeur l'avait désignée. J) 

Cependant, le curé Girouard ne le considtrait pas du même oeil. II ne semblait 
pas trop enchanté à l'idée de consiruire au 5iéme rang en raison qu'il craignait le 
fail, qu'a la suite de la division de son territoire, la paroisse de Saint-Hyacinthe 
devienne la plus pauvre des arrondissements d'yamaska. De manière rS moiiver sa 
position. il évoqua furtivemeni l'arme dolit ç'kiait servie prkcédemnient les requé- 

' Dcsnoycrs. /sidort.. I-llsroire de la paroisse de SI-Oominiquc p. 15 



rants rebelles A se soumettre aux exigences de I'édque : soit la difficulté d'acces- 
sion au lieu désigné par I'kvEque. 

cr Tous y on! @té opposés, ei avec raison, par rappor! A nos bois que Ibn va rui- 
ner, par rapport au  clieniin que les gens d'eii bas de la riviére ei dii Z i h e  rang et 
du 3iéme, se voieni obligés d j ~  ouvrir pour s'y rendre. M. Dessaules lui-mhe su- 
rait voulu y bâtir un moulin B scie: mais il n'a pas cni qu'on pût y descendre du 
bois de sciage, eer un bon habiraiil lui s représente que, s'il ne pouvait y descendre 
du bois de sciage, il ne serai! pas possible aux habiranfs de s'y faire ! In chemin 
pour aller A une église. 1) 8 

Pour remédier B cette situation, le curé Girouard proposait de laisser A la pa- 
roisse de Saini-Hyacinthe, 3 propos de l'arrondissement en question, les premier, 
deuxième er troisième rangs en  totalité; c'est-à-dire indirectement, abandonner le 
projet de bâtir au cinquieme rang, et d'ajourner 1i un iemps indéterminé I'établis- 
semeni de Saint-Dominique avec les auires concessions depuis la quatrième jus- 
qu'A la neuvième inclusivement, lesquelles, à l'exception de la quatriéme A peine 
ouverte, n'ttaient quasiment pas habiiées A celte époque. Comme nous le verrons 
plus tard, ce projet du curé Girouard allait se réaliser en partie quelques aniiées 
plus iard. 

Mais l'affaire en resia 18 pour le moment. La mort de I'évéque Plessis. survenue 
le 4 dkernbre 1875. suspendii les procédures pendant encore une période de  qua- 
torze mois. Heureusement, les fidèles ne semblaient pas découragés pour autant. 
quoiqu'on s'imagine avec raison les conditions pénibles que les premieres fainilles 
installEes A Saint-Dominique dureiit affronter, en traversant la grande savane que 
l'on iranchissair plus aisément à pied, pour témoigner dignement de leur foi caiho- 
lique et accomplir scrupuleusement en croyanis exemplaires leurs devoirs religieux 
dans une église distante d'au moins six milles de leurs foyers. 

La requ&te du 10 fbvrier 1827 et sa contre-requeic du 26 mars 

Ce n'est qu'au mois de février 1827 que reprirent les négociations a u  sujei de 
I'erection de la paroisse et qu'allait surioui s'opérer un net changement d'orienta- 
tion dans les desseins des maskoutains. C'était alors I'CvSque Bernard-Claude Pa- 
net qui administrait le dioche. 

Les opposalits au démembremeni. iel q u e  projeté. et surtout au site d'une église 
3. la frontiére du Sibrne rang. crurent avoir plus de  chance aupres du noiiveau pré- 
lat, moins ferme que son prédtcesseuc. De guerre lasse, le IO février 1827. les hobi- 
tants du bas de la rivière, des rangs Saint-Pierre, Sainte-Marie-Anne. le iroisitme. 
Saint-Dominique et Saint-François, au nombre de 108 y compris le curé, adiesse- 
rent une requête à Monseigneur Panel, drmandaiir de resier en permanence atta- 
cliés h la paroisse de Saint-Hyacinthe. 

Coup de t l ia t re  ! Les habiiariis qui. dix ans auparavant s'étaient organisés pour 
essayer de fonder une nouvelle paroisse détachCe de Saint-Hyacintlie. revenaieni 



vigoureusemeni sur leurs posirions en implorant maintenant l'évêque de  les laisser 
sous l'égide du curé Girouard. Ce dernier allait même J U S ~ U ' ~  se contredire en ap- 
puyant ce revirement de situation. 11 est vrai que cette pkriiion convergeai1 directe- 
ment dans la défense de ses inikrtts puisqu'il ne désirai1 aucunemeni I'appauvris- 
sement de sa paroisse en érigeant de nouvelles paroisses, surtout en sachant qu'elle 
était déj8 vulnérable et pitoyable par le Fait que deux paroisses avaient déjà été re- 
tranchées de la paroine-mkre (Sain t-Damase en 18 17 et Saint-Chaire en 1 822) .  

La fameuse pétition. aux dires de I'abbk Isidore Desnoyers, ( ( for t  sottement ré- 
digde, , rend des détails précieux sur l'Étai de la coloiiisat.ion A cette époque, dans 
les fulures paroisses de Saint-Dominique et de Sainte-Rosalie. 

Dans cetie requête, les pétitionnaires s'efforcent d'abord de tkmoigner de leur 
appartenance à la paroisse de Saint-Hyacinthe. Ils exposent ?I (t sa Grandeur qu'ils 
ont roujours désiré et dksirent encore ... être considkrés pour foujours comrne vrais 
paroissieris de Sr- Hyacin the. particvliéremen t ceux des rangs St-François. Si- Pier- 
re, Sain te-Marie-Anne, et du bas de la n'vi&re, lesquels ont partagC les frai.\- el fa li- 
gues de la bâtisse de !'église Sr-Hyacinrhe,  ouj jours dans la vue d'y être admis pa- 
roissjms.. . )> 

Dans un deuxième temps, ils réaffirment leur volonté de ne pas bstir l'église à 
l'emplacement designe au 5iEme rang tani en raison du choix d u  lieu qu'en raison 
de son tloignement : 

c En outre, le lieu propose pour bàrir la nouvelle église éloignerait la plupart des 
requérana beaucoup plus de cette @se ... qu'ils ne sont actuellenient de celles de 
Si-Hyacinthe. La place marquée pour cerle nouvelle bdtisse, se trouve au  milieu 
du bois, dans une savanne, el ... le chemin qu'il faudra faire pour y parvenir est uii 

terrain où il y a environ huit pieds de terre noire et autres embûches, (...) lieu qui 
ne peur être tftabli que dans un demi siècle. A l'endroit firé pour celte bâtisse, se 
décharge un ruisseau, nommé le misseau f e d ,  join r i )  une coulke ou sa vanne d'en- 
viron quatre lieues ei demie. Dans six des concessions en profondeur devant 
compléter f 'étendue de la nouveUe paroisse projette. il y a au plus quatre arpents 
de terre faite B la chame et le reste en bois debout; avec celte observation néan- 
moins que, dans le rang St-Dominique, il y s quelques cabanes biîties ou rksident 
cedias propri6taires qui vivent en faisant de la chaux, des sucres et dii sel $ potas- 
se. La place oli doit de toute nkcessjre passer le chemin susdit A ouvrir esr un lieu 
ofi les gens qui font des sucres descendeu! en canot avec leurs bagages. i ) '  O 

Cette requête signke par le curé Girouard et flanquée de 107 autres signatures et 
croix cerflfibes,' l Fut portée h I'iv&que de Quibec en mains propres. Quelques 

' ' À oeiie dpoque dans la seignewie dc Saint-Hjachrhe lo~sonnaieni nombre d'illerirés, incapables de 
signer leur propre Dom. A defaut d ' b l e s  siniciurEcs. I'arr d'ecrirc eiair rdservd exclusivemeni aux 
ooia bles iels le preüe, le seigneur ei sis himes. Ic noraire el IA marchands. II n 'é~mi par rare de 
rencon irer B peine une dizaine de p e i w ~ e s  sachant &nre 



jours après, le curé Girouard l'appuyait par une lettre envnyee à I'iveque de Tel- 
messe, A Montréal où il s'y était appliqué suriout ii prouver l'appauvrissement 
dont aurait souffert sa paroisse si elle était divisée en d'auires paroisses. 

Toujours A l'appui de la requête du 10 f iv r ier  1827, et dans l'intention de se voir 
accorder les faveurs de l'i-vêque de Québec, il réiihaii le 15 mars son plaidoyer au 
sujei du démembrement de sa paroisse. Cette fois, dans l'espoir de faire pencher la 
balance de son côté, i l  allait atiaquer sur un auire front en kvoquani coinine autre 
argument : la menace de destruction de ressources de la seigneurie et en particu- 
lier. celle du  CoUège. 

(( Rien ne nous est plus pr~ciewr que le bois. Cette démarcation faire sur le plan 
B la maison, rnei l'église dc Sr-Dominique au milieu du seul bois qui nous resie 
dans cet endroit er qui est la ressource de la Seigneun'e el du Collège qui a plu- 
sieurs terres rl bois auprtfs. Rien de plus destt-ucreur dans le bois qu'une eJ' !se et 
un village. Monsieur Dessaulles s'est réservé Iiuit arpents de terre dans un autre 
rang pour y placer cette église. ))' 

Pendant que le curé Girouard plaidait ainsi sa cause et celle des pititionnajrcs 
de la requête du 10 février 1827 auprts des kv6ques de Québec et de Telmesse, une 
sourde oppositionn naissait dans la seigneurie non regroupée en paroisse pour fai- 
re échouer son projet et celui des pktitionnai~es. Le cure de Saint-Hyacint he e l  ses 
accolytes allaient déployer leur force considtrable pour mater Ics dissidents, puis- 
que ceux-ci s'ttaieni vantes de conipter avec eux les anciens habitants CI proprié- 
taires de Saint-Hyacinthe pour les aider A parvenir h leur but d'annexion perma- 
nente 4 la paroisse de Saint-Hyacintlie. 

En voici un extrait révélateur de la lettre du 15 mars 

e Il m'est ordonné par Monseigneur de Telmesse de faire enreiidre raison 14- 
dessus B M. Dessaulles. J'ai eu pour lui un plein succés; il ne me reste plus que de 
gagner quelques habitanlirs par la douceur, et ils ne rdsisteronr guère, quand ils me 
verront souienu des évtques et du seigneur de la paroisse i i .  ' ' 

Cependant, ils n'eurent pas le iemps de tuer daris l'oeuf le comploi puisque le 
26 mars 1827, les habifants de la paroisse défavorables i l'annexion el voulant 
contrer les visdes du curk Girouard, adressèrent (au nombre de 219 ei ayant B leur 
tête le notaire André-Augustin Papineau) une courre-requête A l'évêque de Tel- 
messe, en oppositioii A celle du l O fivn'er. Les nouveaux suppliants, s i g i n  taires de 
cefie requkle, demandaient que l'ordonnance du 9 novembre 181 7, tdlc que redi- 
gée en cette date, edi son plein et entier effet relativement 1 la circonscription res- 
pective des futures paroisses de Saint-Dominique et de Sainf-Pie, et ausr églises 3 y 
bl) lir. 

Les ptfirionnaires fondenr leurs arguments sur la nécessité urgente de construi- 



re de nouveaux é d i f i ~ q  rebg'eux en raison de la grandeur de l'église de Saint- Hy7-  

cin the qui s'avère beaucoup trop petite pour contenir la population actuelle, sur la 
difficultç de s'y procurer des bancs et surtout de sly rendre 3 cause du maui~ais  
état dm chemins. Ils s'efforcent de préciser que depuis le 9 novembre 181 7, les dé- 
fcichements se sont ételidus considérablement dans les deax paroisses en contem- 
plation pour permerire de subvenir aux frais de constniciion et que la population 
s'est accnie largement au point qu'elle es1 en mescire dorénavan1 d'assurer la sub- 
sistance homête d'un curé. 

Mais, il semble que cette supplique ne trouva point grâce devant l'aulon'té ec- 
clCsiasfique. Les évêques de Québec el de Telmesse se voyaient simplement coin- 
cés entre deux feux. D'une part, acquiescer B la coiilre-requèf e en consrruisant I'é- 
glise a u  cinquiéme rang signifiait une source de dwger réel face A la préservaiion 
de.s [erres du collège et par le fail même de leurs intérêts financiers. En effet, A cet- 
te époque, les ressources foresiiéres rentabilisaieni a u  premier plan l'économie. La 
wupe  du bois servair tant au marchi local (le bois de chauffage, la consiruction 
des édifices et iiavires) qi i 'a i~  marché de /'exportation. Quelle n'chesse alors pour 
une seigneurie er les propri'éiriires de ses terres que de posséder quelques parcelles 
de terrain recouvertes de forets donr on pouvail se procurer d bon compte tout le 
bois nécessaire i la construction et au chauffage des habitations. 

D'aurre part, pn'vilégier la requCie de février 1827 signifiait, pour ne pas irn'ter 
les ienanciers d u  côré de Saint-Dominique désireux d'édger leur propre paroisse, 
la remise e i ~  question du retranchement de la paroisse de Sain[-Pie  QU^ s'avérait 
plu tôi imminent. Et cela signifiait aussi la pn'se en charge d'une paroisse qui allair 
hiencôr Ctre surpe~~plée et inapte d desservir convenablement les fidéles de la ré- 
gion maskou faine. 

L'enjeu se rkvélrür sérieux. Cette question du 6 deux poids, deux mesures w ,  d u  
démembrement de la paroisse de Saint-Hyacinthe, du côte de l'est, demandait ré- 
flexion. Elle resta en stagnation pendant encore quatre ans el demi, exaspérant de 
la sorte le plus tenace fervent. Celte attente déliberte d'un. verdict des autorités ec- 
cltsiasiiques. face A ce projet Iit~gieux. venait considkrablement retarder de nou- 
veau I'trecrion de la paroisse de Saint-Doniinique qui semblait souffrir d'un af- 
freux cauchemar religieux dont il n'était plus possible de se délivrer. 

Pendant ce temps, la paroisse de Saint-Pie gagnait sa cause. Elle tiait érigke le 
26 aobt 1828 ci la desserte régulière s'eflectuaii le 14 oclobre 1830. 

Voici un relevé statistique dressé par le notaire André-Augustin Papineau. aux 
environs de 1827. ei concernant la future paroisse de Saint-Donunique. telle que 
délimiiée, en projet. par ordonnance du 9 novembre 1817. l 4  

' ' Dans ce territoire de 42 159 arpenri ci 50 perches en superficie. 19 954 o p m r s  furent donnds A la 
nouvelle puoisse de Sainte. Rosalie. h g c e  le 3 juin 18.32: le reste, soi1 tes 22 175 Jspcnis or 50 per- 
ches fur l a i . ~ &  rn rdscrve pour former plus tard. norreparoissc propre de Saint-Domi nique 



Rangs Terres Superficie Âmes Maisons 
Arpents Perches' 5 habitées 

Domaine et Bas-RiviZre 
2e rang et Ste-Marie-Anne 
T r o i s i h e  rang 
Quatri2me rang 
Cinquiéme rang 
Skiprne rang 
SeptiZme rang 
Huititme rang 
Neuvitme rang 
Rang St-Dominique Nord-Est 
Rang St-Dominique Sud-Ouest 

Total : 

2. L'érection de la paroisse de Sainte-Rosalie : un denouement inatîendu ... 

A i'auiornne de 1831, voilà que les habiiants d e  Saint-Hyacinthe-propre ovvn- 
rent la procédure pour obtenir l'érection canonique de leur paroisse. Céta i i  le 
temps favorable de prendre les moyens d'en diminuer la population, trop noni- 
breuse pour la capacité de l'église, er de donner A cette paroisse des limites bien 
définies et permanentes. Aussi, les fauteurs de la division. c'est-A-dire de la requê- 
re en date du 26 mars 1827, se privalurent dc la circonstanoe pour ramencr sur le 
tapis la question du démembrement ... 

Vu le moment de colonisation qui s'xcentuait assez activement dans les conces- 
sions de l'est de la seigneurie (les 6iéme. 7ikme, 8iènie et 9iéme rangs), il devenait 
évident que ce territoire de 42 159 arpents une fois peuplé, pouvait fort bien Eire 
divisé en deux paroisses au lieu d'une seule telle que projetée en 1817. Cela consi- 
dkré, il f u t  conseillf aux liabitanis des 2iéme e l  3itrne rangs, entre autres. de pkti- 
tionner I'autoritC ecclésiasrique aux fins de Former chez eux avec les rangs les plus 
voisins, une nouvelle paroisse. Ceux-ci commirenr leur coup de Jarnac, el comble 
de  malheur, eurent gain de cause auprts des autonrés ecclksiastiques. C'est ainsi 
que la paroisse de Sainte-Rosalie vit le jour le 3 juin 1832. Aprés tanr d'années de 
luttes infmciueuses, on venait nous arracher iitiéralemcnt un morceau dc rerriioi- 
re qui devair être sirué en notre Future paroisse de Saint-Dominique; car il n'avait 
jamais k i t  question auparavant de Fonder une nouvelle paroisse sous le vocable de  
Sainte-Rosalie. Des 1817, on s'était inspire officieusement du nom de Saint-Domi- 
nique pour ériger ceiie nouvelle paroisse ditachée de Saint-Hyacintlie. Et c'est le 4 
janvier 1825, dans une lettre de I'évEque Plessis au curé Girouard, que l'on avaii 
mentionne officiellement le nom de la paroisse qui de~rraii être reiranchée A l'est 
de Saint-Hyacinthe : r, Ceux du cd[& de Si-Dominique pourront demander SI-Do- 

15 La perche, ceitc ancienne mesure agraire. équiviiai~ à uo c:t:iiiiCme d'un arpent. Ainsi donc l'arpent 
conienaii 100 percliçs. 



minique pour patron. lequel n'fit encore titulaire d'aucune kglise de ce diocese J). 

1 6  

Peu importe, le mal avait kt6 accompli. Saint-Dominique, la [riste victime de ces 
Cvbnements, paraissait renvoyée aux calendes grecques. En effet, cet acte pr6cipitC 
venait de porter le coup de mort 21 Saint-Dominique; car, A cette kpoque. soit en 
novembre 183 1 ,  le territoire restani, 22 171 arpents, conienait à peine 300 âmes. 
dont environ 150 communiants, et ne pouvait fournir en dîmes que ((quinze mi- 
nols de bled el environ quarantecinq d'autres grains ,>. ' ' 

Mais cette situatjon ne donnait pas l'impression qiie tout espoir s'était envolé. 
Rosade n'a poinr enseveli I jamais son ainé Dominique, nous allons le voir se 

relever bientôt de sa chute et ressusciter. quoiyu'il n'ait encore que la faiblesse de 
l'Enfance 1). l 8  Notamment, i l  parait qu'en 1832, seulement 54 habitants s'étaient 
établis sur ce territoire de 22 17 1 arpents en superlicie. 

Les colons établis sur le lerriroirz de Sain r -  Dominique n ëraienl pas encore 
nombreux en 1833, A la r,énfé. et ils n'éraient pas riches, c'est certain. Mais ils 
étaient A distance de l'église de Saint-Hyacinthe; Ic chemin pour s'y rendre n 'irail 
pas avantageux; plusieurs des habiiants étaient des (ailleurs de pierre, des chau- 
foum'ers fixés comme aux Côtes et n'ayanl pas de clievaux pour franchir un espa- 
ce en distance de cinq milles. Ils sentaient donc le besoin d'avoir une dglise chez 
eux ... M 

Néanmoins, si peu nombreux et nieme si peu fortunis pour payer la dîme du 
service d'un prgrre, ces intrkpides pionniers. osgrent demander, aprés ces seize a- 
n& de contestations inutdes, i'krecijon du iem'ioire subsistant en paroisse régu- 
liére de m&me que la permission d'y bllir une église et un presbyfére. Leur reqüire 
en ce sens &ait datée du 3 janvier 1833 et elle &air adrasde .A Monseigneur Joseph 
Sgnay, &&que de Tussala, coadjuteur et administrateur du diockse de Québec. W- 
le portait 160 noms de personnes, dont le plus grand nombre propriétaires, mais 
non résidents dans la localité. 

Ces pétitiounaires ddéclar6ren t former fi la majorité des ha bitan is rksidan ts ou 
aymr des terres dans les 6i&me, 7jème, 8iérne et 9ième rangs, et rang Si-Do&- 
que M .  ils exposécent aussi A sa Grandeur : ((qu'ils occupent. P l'est de la rivière 
Yamaska ... Seigneurie de  Sr-Hyacinthe ... ilne étendue de terre d'environ 22 200 
arpeals en superficie, hornde au  nord-ouest par la paroisse de Sainte-Rosalie, au 
nord-est par la seigneurie de tangan, A I'esr par le township Milton, au sud-ouest 
par le cordon entre les rangs St-Dominique et St-François depuis ledit township 
jusqu'aux limites de Ste-rosa fie f i .  

' Ibid. p. 1 7 

'* Ibid 

' * Fonds P.A. SI-Pierre. ktanuscrii de 1s paroissr: de Ss~or-Dominique. SaciÉtc! d'Histoire RdgionaJc. 



(( Que sur CLJ terrifoire se irouveril environ 338 bmes, doni 1 70 cornmunianfs, 
dont les inrkr&ts spin'! ueis, jusqu 'ici confit!s au curé de Sainr-Hyacinrlie, vont I 'être 
B celui de Sie- Rosalie, aussi181 que ceite paroisse sera en opcrarion ... Qu'ils se 
rrou vent séparis de Sfe-rosa fie par une sa vanne inbabitee, presqu 'impra rica ble 
une partie de I'aniiee, er ... qu'ils ne peuvenl remplir régulidrement les exercices de 
leur relij' 0 OB. .. 

Pourquoi les pktilionnaires prient sa Grandeur. .. d'ordonner que le rerriroire ... 
designé soir érigé en paroisse sous l'invocation de St-Dominique, nom sous lequel 
l'endroit principal est généralement connu: qu'il soit bâti au rang double de St- 
Dominique, ;l l'endroit le plus cenrral, une chapelle en bois 9 I'enrreioise de 90 x 
46 pieds, el une maison ezi bois de trente pieds carrés pour le Iogemerit d'un prktre 
qu i  viendra faire le service divin 4 certains joirrs dans ladite chapelle ... d 

# St-Hyacinthe, 3 janvier 1833 
Suivent 45 signatures autographes. et 1 15 croix, cerf ;fiées, le 4 février 1833 par 

Benjamin Benoit et Donald George. 
MornSon, N.P. Rédacreur. o 

3. Décret d'érection canonique de la paroisse de Saint-Dominique 

L'evêque Joseph Signay avait reçu la requêie et l'avait surtout considtrée puis- 
que le 28 ikvrier 1833, Magloire Blanchet, curC de Saint-Charles-sur-Richelieu 

' 

était delegué et nommé député à l'effet de vérifier les faits allégués de la requête el 
de rkglcr ce que de droit ... 

Le 18 mars 1833, 3 9 heures et demie du matin, le délégué Blancbet se transpor- 
te sur les lieux, c'est-à-dire A l'endroit appelé Saint-Dominique. Devant le peuple 
réuni, il s'arrête h la porte de la maison de Joseph Tétro, située v a s  le centre du 
rang double de Saint-Dominique où  il procède B In vtrification de la requête. II 
constate le tout conforme h la vérité. 

De suite. il cherche et examine le lieu le plus convenable pour la construction 
d'une chapelle et d'un presbytère. JI en fixe finalemeiit l'emplacement sur un lopin 
de terre de  dix arpents en superficie, fourni graluitenient, moiiié par Ambroise 
MA-, moiiit par Louis Bergeron, c'est-A-dire chacun cédani une portion de ter- 
rain d'un arpent de front sur cinq de profondeur. bornée au sud-ouest par le che- 
min public. De plus, le député convient que la chapelle en bois aurait la tlimension 
de rc 90 x 46 pieds et 15 pieds de carre:; le presby~dre 30 pieds carrés et 10 de haul 
sous le toit, le roüt mesure française M .  

Enfin, aprés tant d'espérances suscitbes. Monseigneur Signay, devenu évêque dc 
Québec, approuve, le 26 mars 1833, le procks-verbal du curé Blanchet. en date du 
18 mars par ce décret d'ordonnance : 

u Joseph Signay, par /a miséricorde de Dieu et la grâce du Sailil-Si&ge aposloli- 
que, Cvique de Tussola, coadju tetir de Monseigrieur Beraard- Claude Pane!, evê- 



que catholique de Québec ez administrateur du diocése de QuCbec. d tous ceux qui 
les présentes verroni savoir faisons que vu la requ&te A nous présentée, en date du 
4 fkvrier dernier. au nom et de la par1 des tenanciers des 6e. 7e, Se et 9e fangs de l a  
seigneurie de Saint-Hyacinthe et di; rang doiible de Saint-Dominiqiie, dans la mê- 
me seigneurie, cornri de Saint-Hyacinthe, district de Monireal, demandant I'érec- 
lion d'une paroisse dans les rangs ci-dessus nommés, pour les raisons ci-énonckes, 
notre commission en date du 28 du mfme mois, chargent messire Magloire Blan- 
chef, pretre, curé de Sain!-Charles, tin'ére Cliambly, de se transporter siIr les lieux, 
aprés avertissement prélila ble de vén'fier les énoncés de In requPte sus-mentionnée 
et d'en dresser un procés-verbal de commodo e! incommodo, w aussi les cerrifi- 
cats signds Benjamin Benoir pour Saint- Hyacinihe, Ambroise Provos t pour .Saint- 
Pie, Antoine Biron pour Saint-Simon, d'une annonce faite le 1 7 du présent mois 
aux habitants réunis pour le service divin aux églises des lieux sris-mentionnés, 
convoquant les habitants des dits rangs de la seigneurie de Saini-Hyacinthe B une 
assemblée pour k kndernain 2 neuf heures du matin, 3 la maison du sieur Joseph 
Tétro, habitant tenancier d u  dit rang double de Saint-Dominique. enfin le procis- 
verbal de commodo er incommodo du dit messire Magbire Blar~chet en date du 
18 aussi du même mois constatant et vkriiianr dans ioures leurs parties les faits 
enoncés de la requête sus-dire. En conséquence, nous avons Erigé er érigeons par la 
présen te en titre de cure et de paroisse sous l'in vocation de Saint-Dominiqiie le 
Confesseur, doni la K f e  se cklebre le cl août, les susdits de. 7e, 8e er 9e rangs de la 
seigneurie de Saint-Hyacinthe et le susdit r;ing double de Saint- Dominique, dans 
la même seigneurie. comprenant une éiendue de terre d'environ sepi milles de 
fron( sur environ cinq milles et demi de  profondeur, borné vers le nord-est B la sei- 
gneun'e de Ramesay ou Langan, vers l'est a u  township de Milton, vers le sud-ouest 
A la ligne qui sépare le rang double de Sainr-Dominique de celui de Saini-Fra- 
nçois, vers le nord-ouesi ri la paroisse de Sainre-RosaLie, telle qu'engér: en 1832, 
pour être la dite paroisse de Saint- Dominique enliéremen! soiis noire juridiction 
spirituelle 4 la charge pour la  cilrés ou dessemnis qui y seroni érablis par nous 
OU par nus successeurs de se conformer en tou i aux regles de discipline ecclésiasti- 
que en usage dans ce diocése, spkialement d'administrer les sacrements, la parole 
de Dieu aux fidèles de la dile paroisse, enjoignant d ceux-ci de payer aux dirs curés 
ou desservanrs les dimes er obligations telles que citées ei  autorisées dans ce diocè- 
se, de leur porfer respeçr er obéissance dans toutes les choses qui appariiennenr 1 
la religion et qui inréressenr leur valeur éternelle: mais comme le préscn t décret rsi  
purement ecciésiasiique et ne peut a voir d'effets qu'en autani qir'il sera revêtu de 
lettres patentes d e  sa niajesté. nous recommandons trés positivement aux nou- 
veaux paroiss~ens de la dire paroisse de Saint-Dominique qu'ils aicnt 4 se povrvo~r 

cet effet  aiiprès d e  son Excellence, le gouiJerneilr de cette province. Donné A 
Québec, le 26 mars 1833. 

L. &S.  &Joseph Évêque catholique de Québec 
Par Mgr C. F. razeau pire sec. » ' ' 

' ' Fonds P. A .  St- Pierre. Maouscnis de la  paroisse Saini-Duminique. Parce qur IJ première wpic de cz 
dkcrzr Air reniporairenieni ésarée, ICI. Aerre-Alheri Syliwrri: (curc dc la paroisse dc 1852 a 1855) 
en obrinr une s w n d c  ddlivrce par M. Edmond Langevin, secrétaire de I'arche~~&lic, Ir 2 janvier 
1855 



Apds tant de démarches exaspdrantes. aprés ces seize années vivorées dans l'ex- 
pecta rive, les hobitan ts de Sain r-Dotninique venaient de savourer, par l'envoi de ce 
ddcrei d'érection en paroisse, 1s jouissance de se retrouver sous la prorecrion im- 
minente de ce saint patron, Dominique-le-Confaseui. 

Cei dlan de plénitude semblait si promerteur que les fidéles onl cm en certains 
moments qu'en mettari t lelu conîiance dans cet acte délivré, ils seraieo t épargnés, 
quelques diîîicullds jusqu'd la bienvejliante étemitt de leur paroisse et ce, en guise 
de récompense de leurs longues a r ien  tes et durs sacrifices ... 
Mais vous pouvez sans doute deviner et vous imaginer que le ciel promis Ptait 

loin d'être gagné. En effet. la paroisse de Sainr-Dominique allait être secouée de 
nouveau. même davantage: certainement pas non dépourvue de péripéties ... El!e 
ne sera pas sauvegardée des épreuves; mais avec cette foi tenace et persévérante. 
anirnan t le coeur des humbles, la paroisse jaillira d'un rayonnement vainqueur, 
plus enracinée que jamais ... 



Anroilie Girouard. curé de Saint- 
Hyacintlie qui  intercéda auprks des 
autori tés  ecclksiasiiqves en vue de 
I'obtention de I'Çrecrion carioniqrie de 
la paroisse de Sain t-Dominique. 

Joseph Octave Plessa, édque de Qué- 
bec s'est plutôr montré recicent aux 
demandes rei tér~es des colous bah-  
tant le futur tern'toire de Sa'nt-Domi- 
nique. 



Mgr Jean-Jacques Lartigue, sacré évé- 
que de Telmesse, le 21 jon i?er 182 1, 
prenait I'adnzinisir;~iiori ecclésiastique 
du disrn'cr de Monirkai. 

Mgr Bernard Claude Panei, évêque de 
Québec, s'était montré fortement 
conciiian t aux in ten fions des pitirion- 
naires de Saint- Dominique, mais 
n'eut pas la jouissance de son vivant 
de leur accorder le décret d'érection 
canoni@ue de la paroisse. 



La vie paroissiale 

Dans son volume de grande envergure. l'abbé Isidore Desnoyers, nous relate en 
90 pages l'histoire de la paroisse de Saint-Dominique au travers la succession dans 
le teinps des diffërent s curés jusqu'en 1885. mentionnani les réalisaiioas d e r e n -  
tes a leur desserte (construction des édifices, ouverture des registres, etc...), décri- 
vant le train-train quotidien avec leurs dkboires et leurs rtjouissances ausi. Mal- 
gr6 un  contenu prkcieux d'informations, cette histoire même inestimable s'avère 
beaucoup trop detaillée et minutieuse pour transcrire la copie inikgale de I'ouvra- 
ge. Se confornier à une cenaine norme d'kquilibre dans la rMacriou nous oblige 
de résumer difficilement l'histoire de cliacun de ces curés. Cependant. i l  est clair 
que nous n'avons omis aucun Événement marquant, nous résemant même de rap- 
porter bien souvent des laits mecdotiques ou relevant des traditions ou autres, qui 
peuvent paraître oiseux ou accablant dans un volume historique actuel, mais qui 
peuvent se révéler dignes d'in tkrét lorsqu'on s'adresse 5 une commuiiauté bien vi- 
vante dont les andires ont jeté les premiéres pierres de ce qu'ils contemplent ou se 
remémorent aujourd'hui. 

Quant aux années ultérieures ii 1885, faute de documents structurés et lirniié 
par le peu d'irSormations, nous avons donc tracé plutht brikiernent un tableau des 
principales réalisations de chaque règne, du moins celles que nous avons riussi h 
repérer, tour en rtdigeant cette fois un porirait personnel du maître de la maison 
de Dieu. 

1. La construction des premiers &difices religieux 

Après avoir finalement obtenu l'érection de leur paroisse, après tant de labeurs, 
les babitants comptérent bien construise dans les plus breîs délais les édifices r e  
quis au culte pour ttmoigner de leur foi chrétienne. Surtout, ils espéraient qu'on 
leur enverrait un curé procliainement ou du moins qu'on leur donnerait de temps 
A auire une desserte par voie de mission. 

C'&tait donc ce qu'on attendail de la vie paroissiale : avoir un  curé, le tribunal 
des consciences, le pasteur veillant ail bien spirituel de ses brebis, et avoir aussi un 
temple au  pignon envobiant ou pourraient s'klever au ciel leurs priéres. et leurs 
souffrances que de vivoter sur une terre, et leurs J oies que de vouloir enraciner une 
paroisse, leur milieu de vie. 

Le 1 I mai 1833, 161 signataires, la majorité des propriétaires de terres de la pa- 
roisse, doni la plupart d'entre eux sont tenanciers, adressent une requtte aux 
commissaires civils h Montréal, demandant la pcnnission d'élire des syndics pour 
surveiller la construction des &difices à ériger dans la nouvelle paroisse. Ils eii 

reçoivent la confirmation positive des autorités civiles le 13 juin suivant. 

En conskquence, le dimanche 7 juillet. les intéressés s'assemblent dans la salle 



du presbytère de Saint-Hyacinibe, par-devant les notaires soussignks et sous la 
présidence du curé Edouard Crevier, et procèdeni au choix des syndics. Furent 
aommts A cette occasion les premiers syndics de la paroisse : Louis Toudreau, 
Antoine Larocque, Jean-Baptiste Clopin, Antoine Guertin, Benjamin Cadoret, 
Charles L'Heureux, Jean-Baptiste Beaudry, Joseph Deslandes-Champigny et Do- 
minique Casavan t. 

Une semaine plus tard, le 15 juillet 1833, les syndics ilus prieni les comrnissai- 
res civils d'approuver leur élection et de les autoriser à cotiser les propriétaires rt- 
sidents de la paroisse. 

Lx 13 aoilt, J.M. Mondeiet ei Louis Guy, commissaires, confirment les requé- 
rants dans leur charge et leur enjoignent du méine coup de dresser des actes de 
répartition, devis et estimation des travaux el depenses et de les envoyer pour être 
examinés et homologuts, le lundi 23 septembre, à onze heures du matin en la 
Chambre des Sessions de la Paix, au palais de justice de Montréal. 

Un premier acte de rtpartition dressé en date du  3 septembre est File aux 
commissaires le 23. Le lendemain, les commissaires Mondelet et Guy sikgeot d'of- 
fice; apxés mûres dklibérations, ds déclarent que l'acte se trouve informe et irrégu- 
lier, en autant que le devis des ouvrages n'est p u  suffisamment dkiaillé et que sur- 
tout la récapitulation est incornplPte ... 
En conséquence, A cause de cetie néghgence, ils le rejettent et ordonnent que les 

syndics procedent de nouveau h ktabiu un acte de devis dbaillé des ouvrages et 
d'estirnat ion des dépenses! rapportables au mardi 22 octobre suivani. 

Le 5 octobre, les syndics demandent un sursis jusqu'au 29 octobre pour produi- 
re le nouvel acie de répariitian A réécrire puisque le temps fixé par l'ordonnance 
du 24 septembre était beaucoup trop court pour compléter un tel travail. Heureu- 
sement, ce dtlai quémandé est accorde le 7 octobre. 

Enfin, un deuxiime acte de rdpartition es1 rédigé par le noraire Donald Georges 
Momsson, A Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 1833. 

Voici la présentation du devis complet des principaux ouvrages de coiistrucrion 
des deux kdifices en question, i e ls  que deiaillis dans le marché d'entreprise : 

Suit léstharion de matéfiaux et mains d'oeuvre : 
Pour la chapelle et le presbytkre 
20 toises 1 de pierre à 24H livres la toise r 480H 
30 bam'ques de chaux A 3W ia barrique : 90H 
60 voyages de sable A 15 sols : 45H 
ChapeUe ; 
I 500 planches B 48H le cent : 720H 
600 madriers ;t 72H le cen! : 432H 
70 000 bardeaux ;16H le mille : 420H 
20 000 clous A planche A 6 H  le mille : 120H 
7 000 clous A redoubler ;l 7H le mille : 84H 

La roise dtsrgnaii une surlace de ceni pieds cwds. 



150 000 clous A bardealix 4 IH (pointes 30H) : 
14 chassis : 
3 portm : 

Chapelle : 
Femres  36H, Vjtres 1#H, mastic 36H : 
Pehlure, huile fer blanc, croix du clocher : 
Fer et élenpenches : 
Bois de charpente, transport, iaçon : 
Façon de la couverture : 
Solage, lambris, clocher, menuiserie : 
Bois de charpente, soiage et cheminkes (presbytére) : 
Compléter le reste des ouvrages détaillés au devls : 
Frais de rkparrition et actes : 
Frais et dépenses imprkvues : 

216H 
126H 
21 7H 

i 500H 
6OOH 

2 OOON 
I 2OOH 
2 800H 
1 OOOH 
2 50OH 

12 159H 
2 841H + 12 159HdgaJe I5 000H(liire.s)A cotiser 1). 

Vu les formalités remplies et pour ne pas retarder les travaux, les syndics déci- 
dent que les materiaux h fournir par les coniribuables seront estimks et payés en 
argent. D'aprks les renseignements reciieillis tant dans le livre Temer du Seigneur 
qu'auprès des propriétaires, i l  appert que la paroisse contient 21 980 arpents en 
superficie. Sur cet te superficie, il s'agi1 de répartir la somme de 15 000 livres; pro- 
portion faite, il résulte que chaque proprietaire d'un arpent de terre devra payer 13 
sols 7 4/s deniers. 

On croyait le tour réglé et rentre dans l'ordre lorsque le notaire de Saint-Hya- 
cinthe, André-Augustin Papineau et d'autres gens s'opposérent h I'homologation 
de cet acle de répartition et cotisation. Le 29 octobre 1833, les commissaires J.M. 
Mondelei ei J.D. Lacroix, après avoir entendu les opposants par la bouche de leur 
avocat, tranchèrent le litige en rejetant les objections de Papineau et des autres 
parce qu'elles étaient mal fondtes. 

En conséquence, sans avoir tgard B cette contestation, ils homologuent l'acte de 
devis et de répartition pour étre suivi et exkcute suivant sa forme el ieneur. 

Voici par le iableau suivant la récapitulation de la répariition, par district res- 
pectif tel que réâigé A I'auiomne 1833 : 

District de Propriétés 
Montanr 
prélevii 

Antoine Guer~in 30 2 280 arpents 1 556  H2 
Benjamin Cadorei 35 2 280 arpents 1 556 H2 
Charles L'Heureux 36 2 400 arpents 1 638 H 
Dominique Casavant 23 2 O I l  arpents 1 366HIO 

Dccooyers. Isrdorr. iwanuscrir sur I'lusioire de la paroisse de Sunr- Dominique, p. 27. 



Joseph Champigny lo3 1 822 arpents 1 255 H3 
Jean-Bapiiste Beaudry 94 2 040 arpents 1 390 H6 
Louis Toudreau 43 3 042 arpents 2 066 H3 
Jean-Baptiste Clopin 5 1 2 925 arpents 2 O16H6 
Anroinc Larocque 50 3 180 arpents 2 160H7 

- - - 

289 21 980 arpents 15 008 H9 

Le dimanche 17 novembre, les habitants propriétaires de la nouvelle paroisse 
s'assemblérent de nouveau dans la salle du presbytère de Saint-Hyacinthe, sous la 
plesidence du curé Crevier, afin de nommer trois autres syndics pour acceprer le 
terrain promis par Ambroise Mâsse et Louis Bergeron, lequel ktait destini- A I'érec- 
tion d'une chapelle, d'un presbyrtre, d'un cirneiiére ei autres édifices publics de 
I'ttablissemeni religieux en voie de construction. Furent unanimement élus h cette 
fin Augustin Brousseau, Pierre Bergeron et Pierre Ménard; tous trois chargks des 
pouvous ci-dessus relatés jusqu'h ce que la paroisse ait instaurk l'ordre des mar- 
guilliers en remplacement des syndics. 

Le lendemain. 18 novembre 1833, Ambroise Mâsse et Louis Bwgeron, cultiva- 
teurs de la paroisse de Saint-Dominique acceptent de donner aux syndics, opour 
et au nom de la dite paroisse, ... un terrain sis et situé en la dite paroisse St-Domi- 
nique, A prendre moifié sur chacune des cemes des dits donateurs dans leur l ige 
mitoyenne, 4 savoir : 

l e  un loi de terre de deux arpenrs de froiit sur quatre de profondeur, tenant. de- 
vant, su d i e u  du cherniln St-Dominique. derrière au lof cy-aprds; d'un cdid au  dit 
Ambroise Mâsse; d'autre cdié au di1 Louis Bergeron : 2e un lopin de terre ... de 
deux arpents de largeur sur un de profondeur. joignant derriére, des deux &tés, 
aux donateurs; devant. au lopin ci-baur dont il est une continuation ... 

Cette donation [m'te A la charge des droirs seigneuriaux pour l'avenir seiilemen t ,  
en outre pour &re spécialentent employé, le premier lopin ... A h g e r  une chapelle 
et presbytére ou autres édifices du culre public, place publique, cimetière, murs et 
jardins ...; et le second lot être employé selon qu'il sera jugé a propos par les syn- 
dics ou leurs successeurs en office, c'est-à-dire le corps des Marguilliers. 

La maison du dit Bergeron, siruke moifié sur le morceau par lui donné, demeu- 
rera 1A tant qu'elle subsistera sans Cire d&rang&e: avec le droil au dit Bergeron d'd- 
ler et venir au devant de la mison ». 

3-4 Ces vasles propriht6s de particuliers qui pouvaient atteindre la supedicie de 127 a 540 ar- 
pents, consislait en des terres non encore subdivisbes dans les 8e et 9s rangs. 

' Dtsnoyers, Isidore. hianuscnt sur I'his~oim dr la parorsse de Sainr- Dominique. p. 25-26 



Ce n'est que trois mois mois plus tard, le 15 Février 1834, que fui passe un mar- 
ché de 12 000 livres entre les syndics et Pierre Dupont, cultivateur de Sainte-Ro- 
salie, lequel s'obligeait et s'engageait A construire une chapelle 6 en bois A I'entre- 
toise, de 90 x 46 pieds, ei quinte pieds de carrés, sur un solage de trois pieds de 
haut, en pierres; un mur de refend sur toute la longueur de la chapelle. cette dcr- 
niére couverte en planches et bardeaux, lambrissée en lambris debout; le clocher 
et sa souche proportionnks au corps de la bâtisse, la flkhe e i  les pilliers couverrs 
en fer blanc, la croix de bois de chêne peinturée en noir ... 4 La bdtisse diminuera 
pour le sanctuaire comme celle de Sainte- Rosaiig l'autel, les baliuslres et bancs- 
d'oeuvre seront aussi corrune ceux de Sainte-Rosalie >>. ' 

Quant d la consrniction du presbytère, on s'entend sur les dimensions et maré- 
riaux suivants : treotepieds sur rotire face, de pitces sur pidees. et dUc pieds de car- 
rés, sur un solage de pierre de bonne maçonnerie de cinq pieds de hauteur d'une 
p i m e  d I 'auire; lambrissi2 ea dehors en planches embouffetkes; conlble en bonne 
chalpente; muvert en planciles et bardeaux, qua toae ouverrures, dont onze fenê- 
tres el trois portes. 

M i n ,  le marché d 'enrrepn'se concIu avec Dupont stipi~le aiissi que 18s ouvrages 
seront exécutks par lui-même ou bien par de bons ouvfiers; Duponr s'engageant 
cependant il fournir tous les matériaux requis B la conswuciion des édifices reli- 
gieux livrables la clef a la main au ler ocfobre 1835. 

Pour en venir A l'e-~écutjon de I'entrepnse et mer tre B effer les moyens d'action. 
les syndics se dicbargérenr de ;oute responsabilité sur I'cntrepreneur. Outre l a  
somme de 12 000 limes B loi être payde de par leur marché {c'est-A-dire un mon- 
tant de 2 000 liwes eu janvier de cliaqi~e année jusqu % parfait paiement, e,ucepit 
le dernier Btan i de 3 000 livres), ils lui a bandonnéren t le d e r ~ ~ j e r  paiernezi t en 
question restaB i d e  la ripartition A l a  charge pour celui de collecter lui-même. per- 
sonnellement, les deniers dûs par les contribuables. 

Pierre Dupont y consentit el se mit à l'oeuvre dès le printemps de 1834. 1! creu- 
sa les fondations de I'kgglise er du p r e ~ b y t k ~ e  et eo CIeva les solages dans le coiirs de 
reté. 

Entretemps A Sainr-Hyacinthe s'élaboraient les procédures ecclésiastiques en 
vue de I'ouveriure de la desserte. 

2. Lyouverhire de la desserte 

1 .  DIEUDONNE DENYS. l e r  PRETRE DESSERVANT. lcr OCTOBRE 1834 
- 7 NOVEMBRE 1837 

1 .  AchBvement des rravaux de construction de I'èglise et du presby l i re .  
2. Difficultés survenues aii sujet de I'obteniion d'une desserie régiiliére. 
3. Refus de béiiédiciion de la chapelle. 

D'après des nore  du cure Olivier Gaudetre {ancien pritre de la paroi.sse 1946-1 962). celit. przmièrç 
cliapclle serai! siiuke probabiemeni 1 13 place du perron aouel de I'igIise. 

' Dcsnoycrs. Isidore Monuscrii sur i'hrsioirc de Io paroisse de Sdinr-Dominique. p. ZX: 



4. Eiection de marguilliers. 
5. Une autre requEte de suppl.ication. 

Aprés I'trection de la paroisse de Saint-Dominique, le 26 mars 1833, les fidèles 
conrinuérent d'&ire desservis pendant dix-huit mois à Saint-Hyacinthe. Ce n'est 
qu'A la fin de septembre 1834 que les paroissiens furent confiés aux soins de  Dieu- 
doant Denys, ancien vicaire de Noire-Dame de Montréal, âge d'une trentaine 
d'aantes et premier curk résidant ii Sainte-Rosalie, promu en date di] 5 octobre 
1834. En effei, dés le 20 septembre 1834, Jean-Sacques Lartigue, évêque de Tel- 
messe, entretenant sa correspondance avec le curë Crevier de  Saint-Hyacintlie, in- 
formait ce dernier, que la nouvelle paroisse de Sainte-Rosalie allait bientôt avoir 
son curé propre e i  q u e  ce curé dessemrait Saint-Dominique q u i  pourrait aussi 
trouver quelques avantages dans ce nouvel état de choses. Deux jours aprés, I'év&- 
que nommaii Dieudonné Denys. curé de Sainte-Rosalie et prévenait Edouard Cre- 
vier que celui-ci devait aussi dessenir la loute récente paroisse de Saint-Domini- 
que. 

Le curC Crevier de Saint-Hyacinihe, sarisfait, comprenait que du moment que 
I'kglise serait prête, les gens de  Saint-Dominique pourraient jouir de  la célébration 
d'offices religieux en leur paroisse, du moins quelquefois de temps à autres. 

Surtout que la constmciion des édifices allait bon traio. Pierre Dupont prépara 
et fit préparer les mat4rinux nécessaires au cours de l'hiver 1 835 en co~nptant sur 
la génkreuse participation de Georges Coté et d'Antoine Martin qui équarris- 
saient, tous deux, le bois de charpente. Les deux bâtisses lurent levées, entourées 
et muvenes dans le cours de l'é~f g r 5 e  Li l'aide das trois frères, Jean, Charles et 
François Houle qui confectionnèrent eux-mêmes et posèrent tout le hardeau re- 
quis au parachévement des murs et des to~tures. 

Ainsi par l'activité, la bonne volonté e i  les sacrifices de ious, les kdifices reli- 
gieux furent terminés A l'automne 1835 tel qu'il avaii été prescrii en date d'écliéan- 
ce dans le contrat d'entreprise conclu avec Pierre Dupont. 

Les fidèles de la paroisse, pouvaieni donc dés ce moment, espirer joiiir bientôt 
du fmit de leur zèle et de leur effort, et obtenir une desserte au moins de iemps h 
autre puisque le curé Denys en avait é i t  charge depuis environ un an. 

Celui-ci était bien. venu qüelqudois enlcndre leurs confessions A la nouvelle 
église bien que pour tout le reste, ordre leur avair été intimé de  se rendre à Sainte- 
Rosalie pour satisfaire leurs besoins spirituels. sans dkfense tourefois d'aller A 
Saint-Hyacinthe, leur ancienne paroisse. Il paraît que cet état de choses persista 
malheureusement pendant encore une longue période de vingt-sept mois. ttalés 
d'octobre 1834 h décembre 1836. En plus des agonisants reiards au sujet de I'krec- 
tion de la paroisse, venaient s'accumuler ceux relal i fs 21 une desserte régulière. 
Saint-Dominique, Éprouvt, attendait les secours de son curé ... 

3. Refus de benkdiction de la chapelie 

Le 20 ftvRer 1836, les habitants auraien1 présenré une requête a L'évCque de Tel- 
messe, demandant l a  permission de faire bénir leur chapelle, afin d'y Sire desser- 
vis. A certe requête, celui-ci aurait répondu négativement. On doiite que par ceite 



réponse I'hèque Lartigue, sans motif valable. pourtant, tenait mordicus A ce que 
les habitants de la paroisse puissent continuer A se rendre A Sainte-Rosalie w A 
Saint-Hyacinthe pour recevoir les senices religieux prodigues en ces lieux. 

Le 8 mars suivant, le curé Crevier prenant pitik de ses paroissiens, écrivait h 
Jean-Jacques Lariigue : 

fi Ils sont si pauvres, pour la plupan, qli 'ils n'ont point les moyens de se rendre 
en voilure A... Sie-Rosalie; un tiers zi peine de la population ... peut y aller rl pied 
pour y en tendre la messe. II devient donc necessaire, pour l'avantage spirituel rie 
ces habitants, qu'ils aient de temps A auires les offices divins dans leur paroisse, et 
que le curk puisse y confesser dans ceriains lernps ti. 

E'&v&que de Telmesse r6pl1quait A sa lettre le IO mars en faisant savoir au curé 
Crevier qu'il ne trouva pas du tout clair ce qu'il lui avait raconte rl propos de la 
desserte de Saint- Dominique. II a v a n p  que fien ne devait être décidé nu sujet de 
ia bénkdiction de I'églrse tant qu'il n'aurait pas compris la portée des paroles de 
son curé. De plus, il osa exprimer son relus comme il avait prkédemrnent répon- 
du d la requête des habitants, d ce que le curd Dieudonné Denys aille desservir les 
paroissiens. Par contre, il acquiesça 11 ce que le curd Crevier ou quelqiie curk du 
voisinage, autre que l'abbé Denys. puisse se charger de  la desserre régrilikre de 
Saint-DomUvmUvque, quitte ;f en décharger ce dernier de toutes les responsabilités de 
la desserte. el de les confier A un prgrre qui voudra bien en assumer les tAches en 
qualité de cure desservanr. Va-I-il niême en exiger une réponse ailprès du cure 
Crevier. 

Ce dernier va lui écrire le 14 mars 1836 en s'exprimant en ces termes 

c Le d&ir bien marqué des babitanls de Si-Domhique est qu'on ne leur refuse 
pas la binédicrion de leur chapclIe. aprh  leur a voir perrnis de bârir, avec espÉran- 
ce de les faire dessenir dans Icw paroisse ou du moins, de leur faire donner des 
offices de fois 4 d'autres. C'esr Monseigneur de Québec qui  a ainsi disposé des 
choses.. . 

Ils demandent que nionsieur le curé de Sle-Rosalie continue de les desservir 
comme ... par le passé, et qu'il le111 dise la messe dans leur chapelle aussi souvent 
qiie sa sanlt pourra le l u i  pemetrre. » 

Le 17 mars, l'évêque Lartigue allait répondre définitivement ei surtout crûment 
au curé Crevier en refusant de nouveau la bénkdiciion de la chapelle prétextant 
que le curé Denys n'avait pas la santé nécessaire. 11 écrivait : cJe ne me silis jamais 
engagk a la desserte de ces personnes dans leur église, et je me rappelle très bien 
que, dans le temps, routes choses se sont faires sans moi. Si Monseigneur l'évêque 
dr Qutbec leur a promis quelque desserte dans l'éiai actuel qu'il leur en procure 
les moyens do;ir je rnanqm) . ' O  



Remarquons une certaine aigreur du ton qu'emploie I'éveque Lartigue dans 
l'extrait de sa lettre. Ne coovoitaii-il pas depuis nombres d'années l'érection d'un 
diocése pour Montréal et sa région dont i l  aurait été l'évéque officiel ? S'ktait-il 
senti offusqué depuis tout ce laps de temps écoulé de ce qu'on ne l'ait point suffi- 
samment consultt dans ces affaires religieuses; lui qui réclamait plus de pouvoirs 
face h I'kvêque de Québec qui détenait la prépondérance en ces matières. 

Quoiqu'ii en soit, ce refus de nature quelque peu vindicative explique pourquoi 
l'église, une fois terminée, demeura inoccupée et fermée au culte pendant au 
moins une autre année, 1836, no~obstani  les instances et tentatives du curC Cre- 
vier q u i  s'étaieot avértes plut8 t vaines pour assurer une dessene locale périodique 
aux habitan& délaissés el privés du fruit de leurs sacrifices pour bath les édifices 
curiaux. 

C'est donc durant cette année que les fidèles qui ne pouvaient se rendre a u  pa- 
roisses voisines, s'assembltrent néanmoins les jours de dimanche, sous les conseils 
du curt Crevier, dans le temple non bkni, pour accomplir leurs devoirs religieux. I I  
paraît que d'aprks Une tradition rapportke par l'abbk Isidore Desnoyers, François 
Brodeur y remplissait les fonciions de chapelain im.provisé, en faisant des lectures 
pieuses, en récitani le chapelet eL autres priéres tandis qu'Augustin Brousseau et 
Anable Tétrcau y faisaient la coUecte de  rigueur. D'après cette m&me rradiiion, il 
est révC1C qu'on manquait de toui en ce qui a trait au matkriel requis pour les exer- 
cices pieux. Point de sacristie, ni de dépendances, mOme les plus esseniieiles; Pier- 
re Dupont ne s'y était pas obligé. Les habitants suppléèrent h cette situation de 
leur bon gr&, qui par corvées. qui de leurs mains, qui de leurs bourses, se ménagé- 
rent ces accessoires indispensables probablement dans le cours de l'année 1836. 

Cette suspension de  la desserte permit au moins aux paroissiens, pendant ce 
temps, de compléter les édifices religieux. L'Lglise ou la chapelle de Saint-Domini- 
que, vide de son pasteur, ttait achevke depuis un an. Aux termes du marché d'en- 
treprise, les ouvrages devaient être soumis B expe~lise. Au mois de novembre 1836, 
les syndics choisirent à cet effet Moyse Chatel er Simon Montmarquet, menuisiers 
de Saint-Hyacinthe, l'entrepreneur Dupont et Charles Larocque. Les experls. 
ayant visjré et examine les ouvrages effectuts, comparaissérent le 2 1 novembre par 
devant le notaire Donald Georges Morrisson, à Saint-Hyacinthe, et dkclarérent 
qu'ils etaient d'avis unanimes : a Que les dits ouipiages son1 faits ... confonn6nimt 
au ... marche du 15 février 1834, excepté que, dans la chapelle le sieur Dupont fera 
disparaître la goattiére dans Ie côlé esi de la couverture; donnera uoe seconde 
moche de peinrure aux ch8ssis, porres; et ce tmf 1 la chapelle qu'a0 presbytee ... 
en juin prochain (1837): clouera les madriers des planchers des deux édifices qui 
oot coffrk. ..; avancera les ballusrres dans le choeur de l'épaisseur de l'appui du 
bras ». ' ' 

Ces quelques travaux de réfection termiaks, les habita ri ts comptèrent bien récla- 
mer de nouveau leur curt q u i  tardait A desservir convenablement la paroisse. À 
plusieurs reprises, les fideles firent des instances réitérées auprès de leur  curé. 



Dieudonnt Denys de Sainte-Rosalie, pour obtenir le meme avantage. Touclik du 
triste état mord de son annexe, convaincu des besoins véritables de ses paroissiens 
dklaissés, se voyant dans I'impossibiiitk pour le moment d'y remkdier seul. le curC 
Denys, soucieux des exigences de son minist$re, desirail voir B Sainte-Rosalie un 
autre curC dont la sant6 pot sufrire aux deux dessertes, ou d'avoir, en attendant 
mieux, la pemission de confesser les gens de Saint-Dominique chez eux à certains 
temps de 1'mi.e. 

Respectueux de ses engagements et sous cette impression, il écrivait à I'évsque 
de Montréal le 17 décembre 1836. En effet, enire temps, le district de Montréal 
avait été trigé en diodse le 13 mai 1836 sans doute A la grande satisfaction de 
Jean-Jacques Lartigue, jusquala évêque de Telmesse, qui devenait par ce fair mê- 
me le premier titulaire du diocése. Devait-il maintenant se &jouir sarcastiquemeni 
de cette autonomie des pouvoirs, nouvellemeni acquise pour manifester désor- 
mais, selon ses idkes et sans l'opinion de l'autre &&que, son emprise totale sur les 
questions de la paroisse. 

Dans ceite lettre, l'abbé Denys lui faisait part avec compassion de ses nouveaux 
projets de desserte en ce qui concerne les deux paroisses confiées sous son protec- 
torat : 

<( Monseigneur, 

... si votre grandeur permet la bénédiction de la chapelle de St-Dominique, j'ose 
croire ... que je pourrai provisoirement trouver quelqu 'assistance 1 SI-Hyacin the, 
ranr $ la cure qu 'au collège, pour [aire donner de cemps A au ire, l'office er la prkdi- 
cation 4 ces pauvres malheureux qiie la misére et la difficulre des chemins empê- 
chen t absolumen & de sorijr de leur tanière ... u l 

Le 29 décembre, l'évkque Lartigue répond à sa leitre sur un ton des plus conci- 
liants et des plus approbateurs; ce qui peut paraître assez étonnant quoiqu'il est 
vrai que le curé Denys a toujours semblk gagner la faveur de soi> Excellence si l'on 
compare avec l'action altmiste déployée par le curé de Sain t-I-iyacint he ... 

11 dit en ces iermes : 

{( Je permets la bknédicrion de Iri chapelle de St-Dominique p o u m  qu'elle soit 
décente, er qu'elle ail ce qui esr nécessaire A l'exercice du culte. Vous en resterez 
toujours le curé, puisque vous vous dites capabk de Ieur rendre les senices indis- 
pensables d'un pasteur, er vous rlcherez que les prêrres de St-Hyacin the leur ren- 
dent les autres, eussisouvent er réguliéremenf quepossible ... ii l 3  

Quelques jours auparavant, il appert p u  tradi tson que Godïroid Marchesseau, 
procureur au collége de Saint-Hyacinthe e l  futur prEtre de la paroisse, vint en at- 
tendant la permission presumke, chaater ei célkbrer la prcmiére messe A Saint-Do- 
minique. le jour de Noël de l'année 1836. 

' ' Ibid. p. 33-34. 
' lbid. p. 34 



Le 6 janvier 1837, f u t  annoncée au prône de la messe paroissiale de SainteRb 
salie, une assemblée de tous les tenanciers de Saint-Dominique devant se tenir le 
lendemain A deux heures de I'aprés-midi au presbytkre de la paroisse, aux fins de 
procéder h I'éleciion de trois marguilliers. En coodquence, le samedi 7 janvier A 
l'heure indiquée, un grand nombre de tenanciers se rkunirent au presbytére pour 
tlire ces marguilliers. Pierre Bergeron, Pierre Ménard et Jean-Baptiste Beaudry 
remponérent la majorité des voix et furent déclarts marguilliers de la nouveile pa- 
roisse de Saint-Dominique. De plus, A cette occasion, il fut dtcidé que dans toutes 
les assembltes et dklibtrations de la fabrique, la paroisse serait représeiitée even- 
tuellement par un corps de syndics conjointement avec les marguilliers jusqu'a ce 
qu'il y ait un nombre de marguilliers égalant celui des syndics et margdiiers nom- 
més dans la présenre assemblke. Les syndics choisis par la paroisse en cette cir- 
constarice furent Charles Houle, Pierre Dupont, Amable Tetreau, François Dyoo, 
Charles Plante, Alphonse Tetreau, peut-@tre François Ménard, qui fut remplace 
plus tard par Augustin Brousseau. 

Ce corps de syndics adjoints allait eJcisrer jusqu'h la fin de 1843, année ou les 
notables de la paroisse furent definitivemeni admis aux assemblkes. 

Par ordre de l'tv&que el sur demande de Dieudonné Denys et des syildics de i'é- 
glise, Edouard Crevier, curt de Saht-Hyacinthe, se rendit le mercredi 18 janvier 
1837 avant-midi 21 Saint-Dominique, pour prockder h la bknbdiccion solennelle e l  
convoitée de la chapelle et d u  cimetière. 

Le dimanche suivant, le 22 janvier, le curé Denys, desservant, vint faire les offi- 
ces publics teliemen t souhaités A Saint-Dominique. En cet te circonstance. il y ou- 
vrit le premier registre de bapttmes, mariages et sépultures propre h la paroisse, et 
authentifik A Montreal le 2 février de la m@me année. 

Le premier acte de registre est un acte de skpulcure; il se lit comme suit : 

cr Le 22 janvier 183 7, par nous, pr&f re soussignk, LI été énhiirné Amand Prospé- 
re, n t  et ddcédk le 19 du courant, fils d'Armand Tbibault, maître maçon, er de 
Marguen'te Vincent. Témoins Ama ble Titreau er François Daniel ~i . 

Le premier acre de bapicme enregistré propremeni la paroisse est datt du di- 
manche 5 mars 1837 oh fut baptisée rt Marie-Rose, nnée hier du Iéghirne manage de 
Jean Houle, cultivateur, et de Louise Lemieux de la paroisse. Parrain Françojs 
Houle, mamaine Rose Girouard P. 

Durant cette première année de desserte (1837), 11 actes de bapt0nies seulement 
sont inscrits aux registres de la paroisse, 24 auires le sont A Saint-Hyacinthe, quel- 
ques-uns se retrouvent méme h Sainte-Rosalie. Par contre, on y remarque 26 actes 
de sépulture; d'oQ il faut conclure que les premiers se pratiquaient dans ces deux 
paroisses tandis que les sépultures reposaieni en paix au cimetiére de Saiiit-Domi- 
nique. Quant aux acres de mariages, on n'en dénombre qu'à pa~zir du mois de sep- 
tembre 1838 au moment où les mariages commencérent A Sire céléhrés en ces 
lieux. Auparavani. tous les mariages se céltbraient dans la paroisse voisine. Sain- 
te-Rosalie, puis h Saint-Hyacint he ou résidaient alors les desservant s successifs de 
la paroisse. 



Le cure Denys, ne pouvant se présenter aussi souvent aux offices. en raison de 
son ttat de santt, les paroissiens, avec l'appui du cure Crevier, supplièrent I'kvê- 
que en octobre 1837, de leur procurer un autre curk. 

Celui-ci déchargea le cure Denys de la desserie de la paroisse de  Saint-Domini- 
que. Sans doute l'évêque prkparait-il son grand coup en le Libérant de cette mis- 
sion; laissant de  la sone uniquement Sainte-Rosalie A ses boiis soins encore pour 
quelque temps avant qu'il ne décide de Ic renvoyer délinitjvcment de Sainte-Rosa- 
lie en 1838, A cette époque des troubles politiques où son autorité! ecclésiastique. 
non tloignée de la noue calomnie, avait eu vent de ses opinions compromettantes 
envers le gouverneur anglais ... 

C'est le laborieux curé Crevier qui hkrita de la desserte de notre paroisse et qui 
se chargea de  venir réconcilier les pauvres habitants durement éprouvés. 

2. EDOUARD CREVIER. 2e P R ~ T R E  DESSERVANT, 12 NOVEMBRE 1837 
AU 21 OCTOBRE 1839 

1. Réorganjsatioii momentance d'un mode de desserte régulière. 
2. La construction d'une sacristie 
3. Bénédiction d'une cloche. 

Edouard Crevier, cure de Saint-Hyacintlie, se voit charge, en portant secours 
aux fidtles, du protectorat de la paroisse. Heureusement, que dans cette rude be- 
sogne, il fu t  aidé par son vicaire L.O. Deligny, lequel resta en fonction jusqu'au 2 l 
aobi 1838, A l'instant oii lui s u d d a  en qualitt de vicaire, Josepli Desautels. 

La desserte rtguliére s'ouvrit officiellement le dimanche 12 novembre 1837. Le 
lendemain, le curé Crevier dkposait comme suit à I'Çvêque Lartigue le mode de 
desserte qu'il ailait adopter : ci Je me propose de donner des offices publics fi SI-  
Dominique deux fois le mois, et d'aller dire k messe une fois la semaine. Les inhu- 
mations se feront en cette paroisse, et, s'il est nécessaire de chanier des services ou 
grands-messes sur semaine. nous nous y transporterons ... d la demande des inté- 
ressés ii . ' 

Et A la dale du 20 novembre, il ajoutait sous Le mtme pli : (( Une personne m'a 
fair present pour Sr-Dominique des quatone tableaux pour le chemin de b croix. 
Je supplie votre Grandeur de m'accorder la perolission d'y ktabljr certe dtvotion 
(...) Le bedeau, homme craignant Dieir. demeure dans le prcsbyiére, e! a soin de 
I'kglise; il est chargé de la ckf qu'il ne délivrera qu'aux personnes chrériennes qui 
voiidmt d e r  adorer le Si-Sacrement. (...) 

Sainr-Dominique est en paix, tandis que St-Hyacintl~e commence A Eire 
agit& ... u l 

'' Ibrd, p. 36-37. 
fl Saint-Hyacinthe commence 3 être a~r i? . .  Y En effei. nombre de maskoutains sous la bann~drc des 
Fils de Ia Liberrt. prtpararmr leurs artirails ei d6ploymni nombre dç rnanlle.s~arions en vue de la 
grande iosurrection. 
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L'évêque de Montréal réplique, le 24 novembre. au règlement prksente par le 
curé Crevier au sujet de la desserte de la paroisse : B Sajou te que vous avertirez les 
gens du jour oii vous irez dire la messe c h a  eux, chaque semaine; je trouve bon 
aussi que vous fassiez leur mm'age A St-Dominique quand il y en a de 18 (...) J'ac- 
corderai le chemin de la croix si les notables avec leur curé me prksen ren 1 requête 
4 cer effet, et de plus. B co~dirion qu'il n'y ait point de troubles politiques parmi 
e u  i i .  I d  

Voila donc I'implantaiion d'une dessene régulière, du moins pour le moment. 

Les paroissiens, paraissant remplis de courage el de bonne volon t t  avancèrent 
le perfectionnemeni de leur chapelle. C'est ainsi qu'ils firent entreprendre, le 19 
novembre 1837, la sacristie qui n'était pas encore bbtie.  Coasequemmen t, la 
construction s'échelonna jusqu'en 1838 au moyen de corvées volontaires. 

3. Bknédic~ion d'une cloche 

De même, jusqu'ici, en plus de la sacristie manquante, la chapelle n'avait pas 
encore kt4 pourvue d'une cloche pour appeler les fidèles aux offices. C'esi pour- 
quoi le dimanche 30 décembre 1837, Edouard Crevier tint a u  presbytére de Saint- 
Dominique une assemblée des marguilliers et des syndics adjoints, A l'effet de leur 
aviser des moyens pour en acquérir une. A cet te occasion, il y fut décidk qu'il était 
nkcessaire de se procurer une cloche pour l'église, d'une pesanteur de 130 à 160 
livres; le curt Crevier éiani autorisé A faire cet achat aux conditions qu'il jugera les 
plus convenables. Celui-ci, apprend-t-on, se déchargea de cette transaction auprks 
de son vicaire L .0 .  Dkligny, lequel fit venir, (on ne  sair d'où), une  cloche y 
compris Ies accessoires pesant 150 livres. D'apr2s une tradition, elle aurait kt6  so- 
lennellement btnire le mercredi 27 juin 1838 par Pierre Mercure, curC de La Pré- 
sentation, en prtsence du curé Crevier, du vicaire Diligny, de la famille Dessaulles 
et autres notabilités de Saint-Hyacinthe. Louis-Antoine Dessaulles et une demoi- 
seUe Déligny auraieni reçu les ionclions de parrain et marraine. Toujours d'aprh 
la tradition, la collecte de circonstance se chjffra h la somme de 90 dollars qui fut 
employkc 1i payer la cloche. 

La premiére cérémonie de manage. dont l'acte soit inscrit aux registres de la pü- 
roisse, fut dlébrée par Joseph Desautels, vicaire A Saint-Hyacinlhe, le 15 octobre 
1838, aprts publication de trois bancs, entre Jean- Baptiste Loiselle, cultivateur de 
la paroisse, fils majeur de Joseph Loiselle, et de défunte Judith Sénécal, et Louise 
Cadoret, aussi de cette paroisse, fille mineure de Benjamin Cadoret;~cultivateur, et 
de dkfunte Louisc Dumont ... 

I d  L9&vêque Lanime ressenfair bicti consuemmenl qu'une rdwlle immnenre des palnoies grondmt 
au loin. C'esi pourquoi devait-$ sPverruer d calmer les ardeum insun-ectionnellm et ce. en s'assu- 
raiIr de Is cornplicird maligne de ses bons curds qqiii dcvaizni d roui p n x  &rouffer dans l'oeuf its 
quclquw sabbnt s  de rébellions rtfmclarres A /a bonne conduiie religieuse. A ce:t.rie .$poque. relr- 
@on et poliriqi~c agissaieni de conceri On nc ~ i i  guPre si la paroisse hfrira de la dévotion du che- 
min dc I A  croix quotqu 'on peut certes douicr qile la  pemus.$ion leur fur accordee ... PBU r-&re rcrrou- 
vail-on quelques espnis enflammés parmi les fiddes de S ~ n r - D o n i i n i q u e  ? Si Our. le curi Crziler 
sut certainement les apais6r par sa primaur.! sur les affa~res d'ordre poli iiqu e... 



Dans les intentions de l'autorité, Edouard Crevier devait laisser la desserte de 
son annexe le dimanche 30 septembre 1838, mais par retard ou autre erreur dans 
le transport de la poste, il n'en fut dkharge que vers le 26 octob~e. Mors donc, le 
curé Crevier retournait paisiblement 1i Saint-Hyacinthe. Quoiqu'il n'avait pas Fait 
pour autant ses adieux aux paroissiens de Saint-Dominique. En effet, le destin al- 
lait nous le ramener quelque douze mois plus tard ... 
3. JOSEPH-ELIE LÉVÊQUE, 3e PRÊY~RE DESSERVANT, 2 DECEMBRE 

1838 A LA MI-DGCEMBRE 1839. 
1. Des retards h la dessefie. 
2. Des erreurs postales compromettantes. 
3.  Un curé minC par la maladie. 
Le 28 septembre 1838, I'tv&que de Mon trbai, avait nomme Joseph-Elie Lévêque 

vicaire B La Prairie, curC de la paroisse de Sainte-Rosalie, avec la perspective de 
desservir simultanément mile de Saint-Dominique. 

Le ler octobre, lui donnant officiellement les pouvoks ordinaires des curts pour 
ce dernier poste, l'év&que Lartigue écrivait : B ... Vous vous arrmgerez pour les of- 
fices des h a n c h e s  et Féres de celte seconde cure, avec les prglres tant de la cure 
que du collége de Sr-Hyacinthe ... s'ils veulent bien vous y aider. t> ' ' Cet te lettre, 
renfermant aussi des instructions sur le mode de dessene suivre, ne parvint me- 
me pas A son adresse. Le curé Lévêque ne fut informé des vues de son supérieur 
que trois semaines plus tard. Le 24 octobre, il lui &rit dans les ternes suivants : 

6 Monseigneur, 

Sapprends par Messire Crevier que vorre Grandeur me chaige dLnitivement 
de St-Dominique, j'obkis P vos ordres. .. mais a v m -  je demanderais ... une lettre de 
m'ssion pour cette paroisse, et un règlement propre A me guider auprès des habi- 
tants de l'une et de l'au lre ... Qu'ai-je donc 4 faire ?... Ordonnez ... j'en donnerai 
connaissaoces aux deux paroisses qui en passeront parce qu'il plaira B votre Gran- 
deur. Brant seul, je ne me crois pas capable de desservir St- Dominique comme 
mon prM&sseur. Sie- Rasalie denombre 750 cornmunian ts environ, St- Domini- 
que 3 peu prés 300. Ce n'est pas Id ce qui m'effraie, mais Ia distance. er suriout les 
chemins dans cette saison et tous les printemps. Je demanderais le pouvoir de bi- 
ner j 8  de temps P autre. Pour les arrangemenfs avec les messieurs de la cure et du 
collége, ils sont impraticables, tous sont occupés; ainsi je suis seul et j e  me propose 
de l'être.. . ii 1 9 

Le 8 novembre 1838, Jean-Jacques Lariigue donnait de nouveau mission au cu- 
ré Uvêque de desservir Saint-Dominique et en même temps, il lui envoyait une 
copie d'un réglernent de desserte pour les deux paroisses sous sa tutelle. À cette 

' ? Ibid. p. 38. 

' @ Bioer I cPKbrcr deux ou plusieurs mwsses le rnhelow A deur endroiu différenrs. 

' ' Desnoyers, Isidore. Mmuscrii sur l'histoire dc la paroisse de Saint-Domniqu~, p. 38-39. 



seconde lettre fui réservi: le meme sori qu'A la premiére : elle resia morte, sans 
considération de la part du curé Lévêque. Jean-Jacques Lartigue dut en expkdier 
une troisième le 27 novembre. Ces malencontreuses erreurs postales tournèrent au 
désavantage spirituel des gens de Saint-Dominique qui, fort probablement. furent 
privts A cause de cela de toute desserte pendant encore au moins un mois ei demi. 
Certains médisants allaient jusqu'h se demander si les erreurs n'étaient pas bel et 
bien provoquées. Il est vrai que le curé Levéque. revetant le personnage d'un sain1 
martyr, ne tenaii pas effectivement à cette desserte, mais il faudrait plutôt en i.m- 
puter la fauie h I'instauraiion du senice postal encore précaire A cetie époque. 

De droit, le curé Lévtque était desservant de la paroisse depuis le les ociobre 
mais, en pratique, il ne le fut que peut-être le 2 d k m b r e .  Sinon, il dut au moins y 
faire un office dominical. avant la Noël, quoique son nom n'est appani aux regis- 
tres que le 25 décembre 1838. 

Apris les PAques 1839. le desservani se lrouva faiigué du soin prodigué i ses 
deux paroisses. Se sentant incapable de desservir plus longtemps Saint-Domini- 
que, il en préi4ni laconiquement l'ordinaire. Ic 25 avril 1839, au  cas oii cette des- 
serte soit encore reliée A celle de  Sainte-Rosalie. Blessk et indignt de ce ton, le rigi- 
de prélat ne I'kpargne pas de remontrances. Le 30 avril, le jeune prêtre s'excuse 
auprés de son suptrieur dont il croit qu'il a malveillammeni interprété sa pensée. 
Il va raconter, entre autres choses, comme explication : (( Je ne suis pas allé de fois 
A Si-Dominique que j e  n'en sois revenu malade; le carCrne m'a surlouf bien épois~?. 
Mais Monseigneur, si telle est votre volonté, je desservirai cetle paroisse, a LISSI 

longtemps qu'il plaira B votre Grandeur; j4, sacrifierai comme je le dois, le plus {le 
santk qu'il me reste. J'ai fail mon possible pour remplir le mode de cette desserre, 
j'y u a  vaillerai encore avec plus de courage.. . o O 

Cette lettre dut rCussir avec efficaçitt: A implorer, la pitié de l'évêque puisque ce 
dernier lui rechercha un successeur. 

Apt& le 12 novembre 1839, lc nom du curé Lévtque ne figure plus aux archives 
de Saint-Dominique. I I  apparaîi néanmoins qu'il desservit la paroisse jusque vers 
la mi-dbcembre, mais il n'en fui dtcharge officiellemeni que le 28 janvier suivant. 

Encore une fois la paroisse semblait jouer de malédiction. Quand allait-elle ob- 
tenir ce cure résidant si espkré ? 

4. EDOUARD CREVER: 4e P R ~ T R E  DESSERVANT, 21 DLCEMBRE 1839 
AU 25 SE'REMBRE 1842. 

1.  Une souscription apte à défrayer les coYts de la desserte. 
2. R&parations apportées aux édifices religieux. 

Le curC de Sainte-Rosalie ne pouvant plus pourvoir sulfisammeni aux besoins 
spiriiuels de deux paroisses. et en particulier pour celle la plus éloignée et la der- 
nière nk, l'autoritk ecclésiastique dui remettre pour une seconde Eois la direction 
de  la desserte aux mains du cure de Saint-Hyacinthe. 



Le curé Crevier, avec l'aide prkcieuse de son vicaire P.A. Sylvestre, ouvrit la des- 
sene le 21 décembre 1839 même s'il n'en fut chargk d'office que le 27 de ce mois. 

Au cours de l'automne 1839, une souscription avait été consentie et achemin& 
dans la paroisse, aux fins de défrayer les dépenses qu'entraînait la desserte el ce, 
pour le terme d'octobre 1839 A septembre 1840 inclusivement. 

Ce n'est que le 6 janvier 1840, lors d'une assemblke des marguilliers et les syn- 
dics adjoints et autres tenanciers. séance tenue h la sacristie, que six syndics spé- 
ciaux furent nommés pour wilecter les deniers de la fameuse souscription. A cette 
occasioa furent chargés de collecter les avoirs pécuniers, François Dyon pour les 
6e et 7e rangs; Josepb-Octabe Beaudry pour les Se et 9c rangs; Pierre Hkbert pour 
le bas-nord du rang double de Saint-Dominique: Antoine Larocque pour le Iiaui- 
nord de ce même rang; François L'Heureux pour le bas-sud et François Houle 
pour le haut-sud du rang Saini-Dominique. 

En ce qui concerne celte souscriptioo et les suivantes, une somme de 900 livres 
par m i e ,  qui allait servir de dîme au curé, fut ailouée par les marguilliers et les 
syndics en 1840, 184 1 el 1842. 

Sous ce règne du cure Crevier, rien de vraimeni notable ne s'est rkalist excepté 
quelques réparations jugtes nécessaires A apporter aux édiEices religieux. Consta- 
tant l'étal pitoyable de la chapelle. les fabriciens réunis le 19 juin 1842, jugèrent 
favorable de proposer certains travaux de rCIeciion, tels qu'il devenait convenable 
de construire un jubé au haut de la chapelle et d'y placer des bancs vu la popula- 
tion grandissante qui restreignait considérablement la cüpaciré de I'ttablissement 
h, loger les habitants de la paroisse. De plus, on opta pour faire réparer les plan- 
chers du presbytere et bien d'autres choses laissées en abandon. Joseph-Octabe 
Beaudry. marguillier en charge fut nomm6 pour l'exécution de  ces résolutions. 
C'est Louis Déranleau qui s'occupa des diverses réparations s'&levant au coOt de 
400 livres, lequcl montani lui lut payé par la fabrique en 1845. 

Dimanche, le 25 septembre 1841, Edouard Crevier, s'étant dispensé du service 
de son vicaire J.B. Esdras Lamothe, viol personnellement h Saint-DomLnique pour 
la derrière fois, mais non pour faire ses adieux ... La desserte allait passer à d'au- 
tres mains. 

Saint-Dominique. lasse d'être coiistamment ballotte (et raison) revaii au jour 
où elle n'aurait plus à patienter des semaines et des mois avant de satisfaire ses 
besoins spirituels. 

5 .  GODEFROI MARC HESSEAU, Se PRRTR E DESSERVANT, 9 OCTOBRE 
1842 A U  31 DÉCEMBRE 1843 

1. Une brève desserte. 
2. Tentative de  recouvrer les dons d'une mystérieuse collecte. 

Comme le veut l'habitude en vigueur depuis 1833, succéde A un cure de Saint- 
Hyacinthe. un curé de Sainie-Rosalie. 

En septembre 1842, un nouveau pasteur était proposé h la garde de  Sainte-Ro- 
salie; l'autorité eccl&siastique lui confia aussi la direction de  notre paroisse vu l'in- 
croyable ardeur qui avait été déployée par son prédécesseur h redorer l'image de 



Saint-Dominique. C'était Godefroi Marchesseau, ex-procureur du colltge de Sain- 
t-Hyacinthe, qui vint inaugurer l'exercice de  son ministère le dimanche 9 octobre 
1842. 

Rien de notable et d'extraordinaire sous son rkgne si ce n'est qu'une tentaiive de 
faire rembourser par qui de  droit l'argent donné par différents individus le 27 juin 
1838 lors de la béntdiciion de la cloche de  la paroisse. À une assemblée du 13 no- 
vembre 1842 concernant cette intriguante question, le cure Marchesseau, réputé 
par son habile maniement des affaires, essaya de déterrer ce vieil événernenl gardé 
sous silence depuis cinq ans, mais n'obtint guère de  résultat. Qui donc pouvait 
bien détenir cet argent lorsqu'aucun compte avait k i e  rendu ni h la paroisse ni aux 
fabriciens ? Le curé dut donc se remettre d'une ientaiive vaine de succès. 

Godefroi Marchesseau desservait la paroisse depuis presque quinze mois: c'en 
Clait assez pour son compte. Devait-il trouver accablant dc  traverser bien souvent 
à pieds la savane marécageuse ou la chapelle de Saint-Dominique était distante de 
sept longs milles de celle de Sainte-Kosalie. I l  remit donc l'ingrate desserte de 
Saint-Dominique aux mains de l'ordinaire qui l'en dtchargea le 30 décembre. I l  
vint faire ses adieux aux fidèles le lendemain dimanche. 

Par trois fois, nous avons vu les curés de Sainte-Rosalie, cliarges de la desserte 
de la paroisse, et par trois fois nous avons coiistatt qu'ils n'y sont restes guère plus 
d'une annke ... 

6. EDOUARD CREVIER, 6e PRETRE DESSERVANT, 14 JANVIER 1843 A U  
20 SEPTEMBRE 1846 

1. Esclandre et bisbille chez les marguilliers. 
2. Intercession du curé auprés de  l'évêque en vue de l'obtention d'un prêtre resi- 

dant. 

Cliaque fois que le cur t  de Sainie-Rosalie renonçait A la succession de Saint- 
Dominique, l'autorité diocksaine l'offrait B celui de Saint-Hyacinihe. En I'occu- 
rence ici, c'est nul autre que le cure Crevier, aguerri, qui vint a u  secours de la pa- 
roisse pour la troisiime fois. L'évêque lgnace Bourget chargeait donc le curé Cre- 
vier. reconnu par son zéle infatigable, de la direction de la paroisse et lui signifiait 
en même temps par iniention de le voir faire les offices. fetes ei dimanches. ei non 
pas A toutes les deux semaines comme auparavant. 

Ce A quoi le curé Crevier va rtpliquer dans une let ire du 16 janvier 1 S 4 4  : 

r( En relisant votre lettre qui regarde Saint-Dominique j 'y ai remarqué que vo- 
tre Grandeur désire qu'on y. fasse I'office, f&es er dimanclies ... je crois que ia cho- 
se n'es1 pas eiicore prariquable, w I'Ctat de la maison presbyrénale, les mauvais 
chemins, l a  rnodicire des revenus de la paroisse ef suriou1 la sanlé dri prltre q u i  
n 'y liendrait pas. Je les dessem'rai comme par le passi- avec zéle el courage au tan r 
que nous le pourrons, powoyant A leur bien spirituel selon tes circonstances ou 
nous ROUS trouverons >i. l 



Heureusement, avec l'aide de ses fidéles vicaires Turcot, Noiseux e l  Huot, le cu- 
ré Crevier put accomplir dignement sa tâche. 

1. Esclandre et bisbille chez les marguilliers. 

Depuis une dizaine d'années s'agitait à Saint-Hyacinthe la question bdlante 
des notables. En effet, ces derniers se débattaieni comme des dCmons dans l'eau 
bénite pour que les marguilliers puissent etre élus par eux et non pas seulement 
par les fabriciens ce ti quoi il nous apparaît, faute de renseignemenis plus dbtaillés, 
que le clergk voulait exercer un choix, ou plutôt un contrble, par le biais des fabri- 
ciens en place, en ce qui avait irait à la succession des candidats à la fabrique. II 
semble que c'est cette position contraire du clergé aux vues des notables q u i  incita 
ceux-ci A se rebeller car ces demiers désiraient A tout prix participer A l'élection 
des marguilliers. Au dtbut de 1843, un procés en cour avait kt6 iiiteiité contre les 
fabriciens. Le 20 avnl 1843, le jugement était rendu et donnait gain de cause aux 
notables conire la fabrique de Saint-Hyacinthe, ce q u i  eut pour effet d'annuler l'é- 
lection des quatre marguilliers élus de 1839 à 1842. En vertu de ce verdict et d'un 
autre procks en appel en date du 28 septembre de la même annCe, quatre nou- 
veaux marguilliers étaient elus le 15 octobre suivant. 

Ce vent de tebellion melangt h l'euphorie allait devenir contagieux pour Saint- 
Dominique. Ainsi, les deux marguilliers élus respectivement par les seuls fabri- 
ciens en 184 1 et 1842, soit François Guyon, marguillier-comptable et Antoine La- 
rocque, refusérent, h l'instigation des notables de Saint-Hyacinthe venus expressé- 
ment pour semer la pagaille dans la paroisse, de continuer leur olfice et sortirent 
du  banc. 

Personne n'avait donc été élu ii cette charge en décembre 1843 de sorte qu'au 
ler janvier 1844 la fabrique se trouvait tot.alemeni d t p o u m e  de marguilliers: ce 
qui provoqua tout un scandale puisqu'on avait osé faire un affront au clergé. 

En poste depuis le 6 janvier 1 844, le curé Crevier vint faire l'office pour la pre- 
miére lois A Saini-Dominique le dimanche 14 janvier. Après la messe. il en profita 
pour raisonner les auteurs de ce coup de tête en tenant une assemblke générale. 
Après avoir sermonnk inlassablement ei ennuyeusement tous les paroissiens pre- 
sents, il replace dans le banc, sans neiie opposition parait-il. les deux marguilliers 
rkcalciirants et honteux de leurs actes. 

Dans une lettre qu'il &rivait le 16 janvier 1844, le curk Crevier fait aussi part A 
son supérieur du résultat de  sa premiLre mission B Saint-Dominique : cr (...) Mon- 
seigneur, (...) l'espril de divisioa s'est aussi répandu ici, de sorte que je n'ai plus 
trou vk de marguilliers au banc-d'oeuvre; on &taif parvenu A les en faire sorrir 
comme aiileurs; cependant, clans I'assen~blée.. . de dimanche. j'ai réussi A arranger 
l'affaire et B replacer les margulLliers dans le banc; personne ne s'y es! opposé di- 
recteniea t (...) ,, * 

Mais les efforts du curé Crevier n'avaient été guère réconfortants puisque, pa- 
raît-il, les marguilliers abandonnéren t de nouveau leurs fonctions. sans doute sous 

'' ibid 



la pression des notables. Pendant deux mois les marguilliers se moquereiit des af- 
faires de la paroisse. C'est pour remkdier B ce malaise qui pesait lourd sur les 
consciences, que le curk desservant convoqua une assemblée des anciens marguil- 
liers le dimanche 10 mars 1844. À cette occasion, pour pallier à la désorganisation 
du corps des marguilliers de l'oeuvre, Pierre Dupont soni de charge le ler janvier 
précédant, accepta d'être le a Procureur spécial de In fabn'que t) pour gérer les af- 
faires de la paroisse jusqu'h ce que les inarguilliers supposés être en charge repren- 
nent la gestion. 

Or, les niarguilliers François Guyon et Antoine Larocque refusent obstinément 
de remplir leur charge et leurs devoirs et ce, au detriment du bien public mais sur- 
tout au dktrirnent de l'intérêt de la fabrique, selon les dires du clergé. En consé- 
quence, le dimanche l e t  septembre, une assemblée gtnérale des propriétaires 
convoqués pour considkrer la question, destituait de leur office les deux marguil- 
liers réfractaires, supportes sans doute par quelques paroissiens. Et par cette revo- 
carion, la fabrique se retrouvait sans marguilliers en exercice, c'est pourquoi alors 
on proctda immtdiatement h la nomination de trois nouveaux marguilliers. Fu- 
rent alors elus Antoine Chicoine, chargé de ce poste pour le reste de l'année cou- 
rante, Rigoberi Robert dit Lafontaine pour 1845 et Jacques Robitaille pour 1846. 

Ainsi venait de s'achever les quelques remous suscités par les belligérants de la 
paroisse. 

Tout le monde s'était clos le bec et le curé Crevier, ayant pardonné leurs mé- 
faits, pouvait dorénavant s'attaquer A autre cliose tels les revenus curiaux qui ne 
pouvaient suffire A défrayer les dépenses des desservants. II semble que la sous- 
cripiion amorcée panni les personnes qui sentaient l'avantage du culte public dans 
la paroisse ne s'$tait pas avérée fructueuse. À vrai dire, les habitants faisaient 
preuve de  peu de volontt pour subvenir aux frais de la desserte, toujours selon les 
dires du clerg&. Cependant, Q une assemblke où Claient réunis les nouveaux mar- 
guilliers et les autres propriétaires, le 29 dtcembre 1844, il fuf dCcidé que la labri- 
que d o m e ~ a i t  au curé desservant la soinme de 300 Livres pour lui servir d'aidejus- 
qu'au ler octobre 1845. Ce qui constituail une maigre somme si l'on compare avec 
les 900 livres qu'on lui avait déjà remis quelques années passées pour l a  même pe- 
riode de temps. Le 5 ociobre 1545, la même somme lui fut allouée pour une autre 
année jusqu'au Ier octobre 1846. Face A cela. on ne peul que constater que le curk 
Crevier venait y célébrer des messes que par charité chrétienne ci non par intérit 
pkcuniaire. 

Le desservant avait fait une visite de paroisse en janvier 1846. 11 avaii dès lors 
pris conscience de l'accroissement rapide de la population. Ainsi, il avat dénom- 
brk 1 130 âmes dans la paroisse dont 656 communiants et 474 enlants qui n'a- 
vaient pas encore communié. II avaii observt que les familles demeuraient dans le 
con tentemeni. quoique pauvres pour un assez bon nombre ei désireuses d'obtenir 
un pr&ire qui logerait dans la paroisse. Le curé avaii saisi l'occasion alors pour les 
inciter h redoubler d'ardeur pour canstmire des dkpendances au presbytère dont 
ils avaienl entrepris la restailration de maniere A ce que l'évêque. ravi de leur bon- 
ne volonté, acquiesce favorablement à leurs demandes. 

Le LS mai 1846, Edouard Crevier intercédait aupres d'Ignace Bourget : 6 La 





l'épreuve des grands froids. De merne, entre autres priorités, d s'agissait d'assu- 
rer au cur& un  irai temeat stable suffisani et convenable h sa position. L'evQue de 
MontrCal, informk de ces deux nécessites jugées urgentes, va donner A ce sujet le 3 
septembre 1849 ses insïructions au curt  Noiseux. 

Dans sa lettre, il prie le curé d'informer ses paroissiens de la nécessite absolue 
de meiire leur chapelle A l'abri du froid et d'usurer un montant de 100 livres pour 
son entretien. A ce sujer, il propose que chacun se cotise selon la valeur de leur 
propriété et que 5 A 6 paroissiens cautioiinent pour le paiemeni de la somme. 11 
suggére A la paroisse de clioisir un homme de confiance qui serait chargé de ra- 
masser le montant pour le remettre entre les mains du curt. Il ne désirait pas que 
le curé qukmande encore une fois charitablement ce qui lui était dû pour vivre 
honnêtement. De façon irnptrative, pour être assur6 que tous les paroissieiis von1 
bien comprcndre. il souligne dans sa lettre ces paroles que le curC Noiseux Lira aux 
fideles : a J'eniends que l'on se mette en devoir de metire la chapelle en état de 
servir le plus tôt possible, ei que la souscription pour la subsistance du prêtre soit 
sms ddlai, assurke par de bons bllets; autrement, je serai dans la nécessiré pénible 
de retirer le eurd et de Iaire dessen& ces gens par un prêtre voisin qui ira voir leurs 
malades et enlerrer leurs morts. Sespère qiieje n'aurai pas la douleur d'intervenir 
à cetre dure n6cessité et je prie Dieu pour que pareil mallieur n'ambe point. Ayez 
soin, monsieur le curé que foute la paroisse se mefte en pridfe et que partout Ibn 
récire le chapelet en fam'ile pour prévenir cetie calamiié d .  * 

Ces menaces brandies, quoique rapporices indirectement, ne tomberent ceries 
pas dans l'oreille d'un sourd. Ainsi le dimanche 18 novembre 1849, les habitants 
propriktaires assemblés à ceiie fin, s'engagkrent A payer A leur curé pendant trois 
années, c'est-A-dire du ler octobre 1852; la somme annuelle de 400 livres A être 
remise en janvier et février de chaque année, en remplacement de la dîme, entre les 
mains de David Bertraod, Louis Messier, Benjamin Cadorei ei Jacques Robitaille. 
nomrnb syndics adhoc. 

Les trois dernières années du règne du curé Noiseux A Saint-Dominique n'of- 
frent rien de remarquable pour l'histoire. Le 3 novembre 1852, il était nommé ii la 
cure vacante A Saini-Grégoire. II  dessenrit encore la paroisse pendant une semaine 
jusqu'au lundi 8 novembre, aprés quoi il iii ses adieux. 

8. PIERRE-ALBERT SYLVESTRE, 2e PRÊTKE KÉSIDANT. 9 NOVEMBRE 
1852 AU 26 SEPTEMBRE 1855. 

1. Encore les sauiiens d u  curé. 
2. Allonge du jubé. 
3. Construction d'une remise. 
4. Épidemie de choléra. 
5.  L'obtention de l'erec~ion civile de la paroisse. 

Pierre-Albert Sylvestre, curé de Saint-Simon. fui appelk à la ciire de la paroisse 
le 3 novembre 1852 pour le dimanche 7, mais il ne s'y reiidit que le 9. 



A son arrivée. la souscription de trois années pour le soutien du pasteur itait 
expirée, il fallait donc y pourvoir pour l'avenir. Dans ce but, le nouveau curé as- 
sembla les habitants tenanciers le dimanche 21 novembre. A ce moineni, i l  fut 
convenu et agrke qu'on lui assurerait comme à son prédkesseur pendant trois au- 
tres années la somme annuelle de 400 livres et que, s'il y avait déficit, la fabrique 
se chargeai1 de le supplker. Séance tenante, sept collecteurs avaient ett nommés 
par I'assemblke cette fin : Joseph Létourneau pour le 6e rang; Antoine Chicoine 
pour le 7e rang; Jean-Baptiste Beaudry pour le Se rang; Josepli Deslandes pour le 
9e rang; Laureni Leclerc pour le haut du rang-double de Saint-Dominique; b u i s  
DuFresne pour le centre, c'est-8-dire de la route du 9e rang jusqu'h l'église, et An- 
toine Guertin de ce point jusqu'au bas du rang-double. Les collecieurs etaieni li- 
bres d'accepter la cotisation en argent ou la dîme en grains ti être versée pour la 
fin de mars 1853 en ce qui concerne la prernikre année. 

2. Monge du jubé 

Le 16 octobre 1853, les marguilliers rCunis résolurent unanimement de faire al- 
longer le jubé jusqu'aux colonnes des seconds châssis. Ce sont Cbarles et Isaac 
Daunais qui s'occupérent au plut81 avant les froids de l'hiver A accomplir les di- 
vers ouvrages & raison d'un salaire de 7 livres pour chaque banc neuf insiallé au 
jubd; la fabrique leur fournissait le bois gratuitement. On ignore cependant si les 
autres travaux de réparations A apporter à la chapelle délabrée et désires par l'évê- 
que, lors de sa visite pastorale du 15 au 17 juillet 1853, furent effectués. 

Le 25 dkcernbre de la même aimée, lors d'une assemblée des tenanciers, il était 
rksolu que le revenu de la quête de 13Enlant-Jésus serait affectée A la coilstruciion 
d'une vaste remise sur le terrain de la fabrique pour servir d'abri aux chevaux. 
Cette grande remise f u t  rkellement construite et elle existait eiicore en 1882. A cet- 
te même assemblée, il avait été méme question de 1'édilication d'une cliapelle des 
morts ei d'un charnier si possible daus la cave pour y dkposer les morts en hiver; 
toutes constructions devant ttre payées avec l'excédent des revenus et les deniers 
de la fabrique. Mais on peui avancer inévitablement que rien n'a été entrepris A ce 
sujet. 

En 1854, (( la paroisse fur sévèrement visirée de Dieu. u On y a dénombre pas 
moins de 86 décés dont 34 adultes parmi lesquels, douze fureirr de maUieureuses 
victimes de l'impitoyable cholkra qui aurait sévi du 27 juillet au 24 septembre. 

5. L'obien~ion de l'érection civile de la paroisse 

La paroisse de Saint-Dominique était érigée canoniquement depuis bientôt 23 
ans; cependant, elle ne possédai1 pas encore d'exisrence civile. Les habitants de- 
vant Etre appelks tôt ou tard A subir les frais d'une répariition legale en vue de la 
constnictiori de nouveaux édifice5 religieux, le curé Sylvestre crut prudent de les 
engager pétitionner l'autorité civile pour en obtenir la reconnaissance réguliére 
de la paroisse. La requéie redigke en ce sens, datée du 26 décembre 1854, portait 
les noms de 109 signataires (en majorité des francs-tenanciers) et eiait adressée 



aux commissaires civils du nouveau diocbe de Saint-Hyacinlhe nommés par le 
gouvernement. 

En conskquence, sur rapport exhuié  par Louis-Antoine Dessaulles, P.E. Lecl&- 
re, L.R. Blanchard, L. Boivin et T. Brodeur, tous commissaires, la paroisse de 
Saint-Dominique était reconnue civilement le 21 avrii 1855 par proclamation de  
son excellence Sir Edmond Watherhead, baronnet, gouverneur général de l'Arn&ri- 
que Britannique. 

Le dimanche 29 juin 1855, le cure assemblail les paroissiens propriétaires el leur 
annonçait que désormais. au lieu d'une souscription en argent h Etre versée pour 
salaire, il percevrait la dime en grains. 

Cela pouvait consrituer un bon investissemeni pour le curé puisque les fluctua- 
tions du marché des grains rapporiaient bien souvent de meilleurs btnkfices que 
i'argeni sonnant. 

En juillet de la même année. le curit Sylvestre ouvrit la prockdure ecclésiastique 
en vue de la construction d'une église, d'une sacristie et d'un presbyttre, tous bAti- 
ments nouveaux. Mais le soin de poursuivre cette demarche échut A son successeur 
et le curt Sylvestre n'a pu jamais jouir de la contemplation de ces nouveaux Cdifi- 
ces car il était nommé, le 8 septembre 1 855, premier cure de la nouvelle paroisse 
de Saint-Marcel. 

En acceptant la cure de Saint-Dominique, ce pr&tre avajr accompli, pardt-il, un 
vrai sacrifice, il fut donc bien aise, aprks trois années, de céder le pas A un autre 
brave. 

9 F U N Ç O I S  KEFOUR, 3e P R ~ T R E  RÉSIDANT, 28 SEPTEMBRE 1855 AU 
26 SEPTEMBRE 1866. 

1. Un regne mouvementé. 
2. La construction de nouveaux $dirices. 
3. Un curé bprouvé. 

François Refour, curé de Sainie-Ckile de Milton, appelé A la desserte de Saint- 
Dominique le 8 septembre 1855, exerça la première fonciion de son ministère à ce 
nouveau poste le 29 septembre. Le mandat n'allai1 pas être facile A accomplir sur- 
toui lorsque la siiuarion se présentait sous des auspices assez sombres. Une ques- 
tion rencontra de graves complications et de longs délais : la conslruction de nou- 
veaux tdifices reiigeux, charge pknible dont Iieri tai t ce nouveau curé. 

En attendani la consiruction de ceux-ci. la sacristie e i  surtoui le presbytkre re- 
clamaient, avant d'obtenir mieux, des rkparalions immtdiates. À ce propos, le cu- 
ré Refour en informait I'év6que Jean-Charles Prince, le 16 mai 1856 : fi Pour moi. 
dit-il. je crains beaucoup de ne pas pouvoir y passer I'lu'ver. S'il Y a possibiliié de 
m'assurer un meiUcur logemen& je vous supplie Monseigneur de m'accomler cette 
faveur e .  

Les gens de la paroisse. dans leur innocence, ne bougerent pas, en ce qui concer- 



nait les travaux de rtlection A apporter. l es  marguilliers. apathiques, abusant de 
la confiance des paroissiens, semblaieni s'en réjouir de plus beUe en se laissant al- 
ler à de curieuses frasques, tel qu'en décembre 1856, cr par leurs sortes prdlentions, 
les marguilliers offrirent zi leur curé el d la paroisse des ttreniies rien moins qu'a- 
grkables en soulevant une triple difficulté relative aux comptes de la fabrique, aux 
assemblées er aux chantres ». 2 ' 

A vrai dire, la paix ne régnait pas dans la paroisse, ri tel point que I'h&que or- 
donna quelques reprises h son prêtre de dire des niesses basses le dimanche. L ' é  
veque écrivait le 7 février 1857 : < Tâclier que le calme se rétablisse pour le bien 
des conscieoces er la gloire de D ~ e u  ». 2 8  

Abordons maintenant la question épineuse de la mnstniction de ces nouveaux 
édifices. 

2. La construction des nouveaux kdifices. 

La prerniére requ&te qui demandait à I'auioriik ecclésiastique la consLmction 
d'un nouveau presbytère ec d'une nouvelie église et sacristie fut rédigée le 18 avril 
1855. Les pktitionnaires, au nombre de 141, la plupart des piopriétaires-tenan- 
ciers, considhant que leur presbytère était véiuste. irop petit et qu'il requérait de 
grandes rknovations. considérant que leur église était bien vieille. beaucoup trop 
petite pour contenir toute la foule qui s'y rend les jours rtservés au culte en sa- 
chant qu'ils sont dejil brimés dans l'exercice de leurs devoirs religieux et que cette 
chapelle ne pouvait résister guère plus de six à sept ans. manifestèrent leur désir 
de baiir un nouveau presbytkre dés le printemps suivant, en pierre ou en brique. el 
une nouvelle Cglise avec la sacristie ultkrieurement. Cependant. ils stipulérent la 
condition de laisser six a sept ans si possible, aux habitants avant d'exécuier les 
travaux. 

A cette fin, le 18 octobre 1855, le curé de Saint-Hugues. Louis-Misacl Archam- 
bault, déput6 d'office spécial, cornmissi<inné h vénfier la vkracité de la requête. se 
transportait li Saint-Dominique dans une maison servant de salle publique aux ha- 
bitants. 11 trouva le tout conînmie A la vérité, constatant que le presbytère s'avé- 
rait irréparable et qu'il était d'une nécessité urgenle d'en construire un nouveau, 
que ]'kglise d'une construction fragile et déjà trop petite pour la populaiion tou- 
jours croissante, ne pouvait suffire plus longtemps à abfiler les fidèles, recomman- 
da simplement la construction de nouveaux édifices curiaux. 

Dans  son rapport ,  il suggéra avec l'appui de l 'unanimité dcs citoyens, la 
consrruction éventuelle du nouveau presbytPre d'ici la St-Micliel 1857 et celle de 
la nouveiie église devant dtbuter en 1862 et pour ttre livrée au culte à la Si-Michel 
1865. Il fixa I'emplacemeni de l'église au sud-est de la présenre chapelle, le portail 
(r 60 pieds du chemin royal el faisant face au cliemin, et I'eniplacernent du presby- 
iére au sud-est de la nouvelle église, B mi-disiance de celle-ci et de la ligne sud-est 

'' Ibid. p. 50 

2 8  Ibid. p. 50 



du terrain de la fabrique. De plus, il y ajouta que le presbytére, pour le seul loge- 
ment du curk, devait être construit en pierre, mesure française, possédant gour di- 
mension 46 pieds x 34 pieds environ et 18 pieds de  carré. y compris la cave el les 
mansardes. le grand étage devant mesurer 10 pieds d'un plancher d l'autre. Quant 
A I'kgiise, elle devait 2ire construite daas le m&me matériau, mesurant 125 pieds 
par 55 pieds avec des murs de 30 x 36 pieds de hauteur, y corupris le solage avec 
une sacrisrie adossée au rond point de l'&@se, qui devait mesurer environ 36 x 32 
pieds et I8 pieds de carre. 

Le procès-verbal étani approuvt le 5 novembre 1855 par l'kvbque Prince, tout 
laissait croire A une exécution rapide des travaux, surtout en ce qui concernait le 
presbytère. Pour surveiller la constriiction des édifices, avaient éik klus comme 
syndics : Joseph-Octave Beaudry, marchand, Jean-Baptiste Cadieux, Antoine 
Chagnon, Auguste Mariin, Elie Beaudry, Charles Grenache et Simon Gévsy, tous 
cultivateurs de la paroisse. 

Mais ces bizarres fonctionnaires se montrèrent fort peu soucieux d'activer la 
question, si bien qu'ils restèrenr dix-neuf mois sans pouvoirs légaux. Ces derniers, 
pour motiver leurs actions, écrivirent le 27 mai 1856. h I'évEque de Saint-Hyacin- 
the, pour lui faire connaître leur profond désaccord au sujet des proportions dési- 
gnées pour la construction des différents édifices. Ceux-ci deploraieitt surtout le 
fait que les dimensions des édifices exigées étaient beaucoup trop imposantes pour 
les moyens pécuniaires des habitants et qu'une taxe trop forte accablerait lourde- 
ment les paroissiens. En retour, ceux-ci su&réreni des dimensions plus raisonna- 
bles aux nouveaux édiîices P construire. tout en mentionnani que des réparations 
pouvaient suffire amplemeni au presbyrere en attendant sa construction nouvelle, 
en janvier 1859. 

Étonne et offusqué d'une telle rquétc.  l'évéque émit une deuxitme ordonnance. 
V u  les craintes et les inquiétudes qu'il entrelenail sur l'état du presbytkre: \;u le re- 
tard des syndics élus à, exécuier Ics procédures pour l a  construction des nouveaux 
édifices, Jean-Charles Prince, évéque de Saint-Hyacinthe, émir une ordonnance le 
ler juin 1856 dans laquelle il dictait aux habitanis de  réparer d'ici trois mois le 
presbyrèrc de manière A ce qu'il puisse servir de logement convenable au curi, 
sans quoi il menaçait de les priver de la présence d'un prêtre dans la paroisse. 

L'tvtque patientait. JI n'allait pas mettre A exécuiion son plan infâme. du  moins 
pour le moment. 

A la suirc de cet avertissem~nt, !es paroissiens indifférents se coritentkrent d'ef- 
fectuer les rkparations les plus urgentes. Quant aux édifices i construire, ils de- 
meurérent coits pendant encore seize mois. Au mois de  septembre 1857. les tra- 
vaux de construction du  presbytère ne sont pas encore commencés. L'éveque, 
constatant que les ordonnaiices épiscopales du  5 novembre 1855 et du l e r  juin 
1856 Ciaient restées lettres mortes, tint parole cette rois, en frappant de la menace 
qu'il avait profkrée le ler juin 1856. Malgré le réveil soudain des syndics. lorsqu'ils 
voulurent le 3 septembre 1857 faire confirmer leur élection par les wmmjssaires 
civils parce qu'ils prévoyaient le fléau qui allail s'acharner sur eux, I'tvêque Prince 
priva la paroisse de son curé le 29 septembre 1557 : 



(f À da ter du mgme jour, M. ReEour, curé, consumera las Sain tes Espèces, fera 
éteindre la lampe du sanctuaire, clora les comptes de la fabrique, fermera I'kglrse, 
la sacrisu'e, le cimetiére et le presbyise et se retirera de sui& d I'kvEché pour nous 
rendre compte et recevoir nos ordres. d da ter du même jour, pour les baptêmes, 
les mariages, lm malades, les sépu/tures er I'admiiustrafjon des sacrements, les pa- 
roissiens s'adresseronr A Ia charité des curés voisins 0 .  

Cette mesure allait porter fruil. En effet, les paroissiens reconnaissant netie- 
ment la justice de ce; amer cbltiment, adresserent le 26 octobre 1857. une suppli- 
que $i l'tvêque pour lui implorer humblement son pardon. Dans le but de se repen- 
tir, ils promirent de construire un presbytère neuf lJétk prochain et de parachever à 
leurs propres frais la rkparation de l'ancien. 

Cependant, mal@ les beaux seniiments de soumission exprimes dans cette sup- 
plique, I'évSque, inflexible, crut bon de  prolooger encore un peu la pénitence des 
coupables. Mais considtrant l'effort déployk par les paroissiens h vouloir loger 
convenablement le curé, I1év&que avertit finalenient le cure Refour en retraite B 
Sorel de se rendre h Saint-Dominique pour continuer la desserie. Ainsi réapparaît 
le curé de la paroisse le 27 novembre 1857. Par une curieuse co'lncidencz, i l  arriva 
que le gouverneur général, pour une raison inconnue, avail décrite cette journke 
comme devant être observke dans la paroisse strictement comme un jour de jeune, 
d'humdjarion et de prière gknérale. 

LR presbyt&re 
Les syndics, confirmés dans leurs nouvelles fonctions, par le commissaire civil 

le 25 septembre 1857, pracédéreot A l'élaboration en bonne et due Forme d'un acte 
de cotisation ou répartition le 24 octobre 1857. Pour couvrir les dépenses relatives 
A la bhtkse du presbyttre, on prévoyaii c a m e  montant h prilevcr la somme de 
741 livres et 4 deniers. La valeur totale des propriktés foncitres de la paroisse s'éle- 
vant B la somme de 34 934 Livres dont i3 lallair dBduire 400 livres pour la terre du 
protestani Joseph Fitchei, faisait en sorte, que proportion faite. cliaque contribua- 
ble devrait verser 5 et 3/20 deniers pour chaque livre d'évaluation. 

Voici un aperçu en résumi de l'estimation des dépenses encourue pour  la 
consiruction de ce presbytère : 

Livres Sols Deniers 

Maçonnerie : 309 16 8 

Charpenterie : 107 17 6 

Menuiserie : 22 1 7 9 

Frais de répariition : 101 18 5 

Moniant A prélever : 74 1 4 



'L'acte de rkpariiiion homologué par les commissaires civils le 4 dkcembre, les 
syndics ne perdirent pas leur temps. DCs le 10 dkcembre, ils pnsskrent pour la 
somme de 447 livres un marcht d'entreprise avec David Bertrand, menuisier et 
Benjamin Cadoret. maçon, de la paroisse. Ces derniers s'engageaient à accomplir 
les ouvrages de  maçonnerie (en pierres des champs et arrosée B tous les rangs en 
grosse a maçonne )>), de charpenterie, de menuiserie et autres. pour la Si-Michel 
1858. Les entrepreneurs s'engageaient aussi h payer la somme de I O  sols par jour 
de retard s'ils n'avaient pas terminé les iravaux de consiruciion A la Sr-Michel. A 
cette fin, pour plus de  siirelé, les deux cultivateurs hypoihkquèrent leurs ierres, 
celle de David Bertrand sise au village de 2 x 30 arpents ei celle de Benjamin Ca- 
doret sise au 6e rang, de 31/3 x 30 arpents. 

En vaillants hornmcs. ils prkparèrenl les matériaux nécessaires dans le cours de 
l'hiver et du printemps 1858. Dès le 16 mai, les travaux de consiruction debute- 
rent. cependant. les entrepreneurs dureni les pousser activement, pour les livrer 
achevés au temps fixé par le marché. Heureusement, les travaux allant bon rraiii, 
ils réussirent en grande partie. Dans les premiers jours d'octobre, !a construction 
révélait des signes de faiigue bien que le 22, le presbytère fur enfin terminé, clé A la 
main. Mais le curé, qu'on croirait capricieux puisqu'il chercliait la petite bête pour 
accabler de nouveau les paroissiens, refusa de prendre possession du presbytère 
car il avait constat6 l'absence de dependances curiales. 

Le délegué spécial de I'tvêque, le curC Marchesseau de Sainte-Rosalie, avait lui- 
m&me constaté ei fait rapport A son suptneur A ce propos : (I que le seul bdtimenf 
exislant pour sedr  de dependance a besoin d'ktre modifié pour en faire une éra- 
ble, une écoric et un hangar A grains rr a bois; qu 'il y nianque une remise ;i voit u- 
res, un puits, un four, une laiterie, que le terrain du presbytérc d /'usage du curé 
n'est nullemenr clos, ni entouré ». 3 O 

L'kvêque Prince, ordonna alors la consiruction de  ces dépendances. En chats 
échaudés ei craignant un autre malheur s'ils ne se soumettaient pas A ses ordres, 
les syndics consentirent A ce que David Bertrand complète a u  plus tôt possible la 
rtfection des dipendances curiales, moyeiinani la somme de 27 livres, 15 sols et 
5 %  deniers. Finalement, le curé Refour, satisfait du travail de  ses paroissiens, prit 
possession du nouveau presbytère au début de décembre 1858. 

L'Église 

Comme la consiruction du presbytère, sinon davantage, !'édification de l'&dise 
allait éprouver nombre de difficuliés, des contretemps et des délais insupportables 
en ces temps où les paroissiens exaspérés, au nombre de 2 400 environ, devaient 
s'entasser dans une chapelle beaucoup trop eicigüe. 

Le 25 septembre 1857, les commissaires civils avaient ordonné aux syndics de 
dresser un acte de rkpariition d'ici irois ans! pour subvenir aux frais de construc- 
tion d'une église et d'une sacristie. En fait, cetie mesure devait &ire exécutée en 
1860. Le 6 décembre de la méme année, un 'premier acte l u t  rédige mais ne reçut 



jamais l'homologation des commissaires parce qu'il comportait des irrégularités, 
des insuffisances ei surtout parce qu'il contenail de remarquables erreurs de cal- 
culs. Alors, le 26 janvier 1861, les syndics enrreprircn~ la rtdaction d'un second ac- 
te de rbartiiion modifié qui, délivrt aux commissaires, I'approuvérent le 15 mars 
de  la meme année. Le montant des dtpenses pour couvrir les frais de  répartition et 
de  construction, s'élevait B 2 882 livres, 1 3 sols ez 9 deniers. 

La valeur totale des propritiks de la paroisse s'élevait h 49 763 Livres dont il Eal- 
lait déduire la somme de 3 600 livres pour des biens immeubles appartenant A la 
compagnie du Grand-Tronc et au protesrani Joseph Fitchet, pour un total d e  
46 163 hvres qui constiiuait la base de la répartition. La somme d'un sol et 2 de- 
niers sur chaque livre d'Cvalution individuelle, devait &ire prélevee el payke par 
chaque contribuable. 

Quani l'église. on coiivint qu'elle mesurerait 127 x 53 pieds et 33 pieds de mur 
avec un exctdent du portail de  4 pieds; la sacristie devait mesurer 41 x 78 pieds et 
19 pieds de hauteur. Ce plan devait a v o i ~  satisfait amplement I'tvêque puisque ce- 
lui-ci n'kmit aucune rkserve ou commentaire. II est vrat que: les dimensions proje- 
tées coïncidaient sensiblement avec celles qu'avait établies l'évtque prectdem- 
rneni. 

Avmi de mettre hache en bois. les syndics attendirent deux ans le temps de  pos- 
skder les fonds suffisants pour la wnsimction. Finalement, le 5 mars 1863: ils pas- 
skrent un marchk d'entreprise pour 10 500% avec gtienne Hébert, archiiecte de 
Saint-Hugues. Celui-ci s'engageait devant la fabrique A construire I'fglise selon les 
dimensions cittres preckdernment tout en apportant quelques cbangemenls ou 
améliorations : la sortie du porrad devait. de préfkreiice, être en pierres bouchar- 
dCes ei non piquies et un perron en pierre semblable à l'église de Notre-Dame de 
Saht-Hyacinthe, avec trois marches de 30 pieds de profondeur sur le seus de la 
largeur de l'édifice, devait t i re construit. Étienne Hkbert promettait la livraison 
des travaux pour le ler novembre 1866. 

Pour asseoir les bases de l'édifice. les paroissiens fureni astreints. au d ibut  de 
septembre 1863, d'exhumer les corps d'une certaine partie du cimetière. Pendant 
ce temps, les syndics et l'eriirepreneur convinrent à l'amiable. le 14 septembre, 
d'apparier quelques changements h certains items du devis des  ouvrages : 
6 allonger le rond poin I de l'église de 4 pieds, dont 2 pris sur la s;lcristie I-i 2 sur la 
nef, rkrrécir Ia tour de 4 pieds et diminuer le docher en proporf ion i}. ' 

Étienne Hkbert et son frére Antoine s'achamtrent A l'oeuvre durant deux ans. 
La première année, 1863, ils creuskrcnr les londatlons, la suivante, ils inaçonnk- 
rent les murs jusqu'h la hauteur des fenêtres et, en 1865, jusqu'au-dessus de  celles- 
ci. Le 11 ociobre 1865, il fut convenu entre les diverses parties de poser aux murs 
un cordon en pierre de taille en saillie sortante de deux pouces, pour utie somme 
additionnelle de 80$, les syndics se chargeant de iransporter la pierre. 

Les travaux suspendus A l'automne 1865 iureni interrompus durant yingt niois. 



Pendant que la consiruciion de l'édifice ?estait en stagnation, on projeta d'appor- 
ter de nouvelles modifications du plan primitif, soit de couvrir en fer blanc au lieu 
d'en bardeaux, ce que les paroissieiis accordèrent de plein grk lors d'une assemblée 
gknérale le 3 décembre 1865. 

Entre-temps. la soliditt des murs souleva quelques craintes. Guillaume Four- 
nier, maître maçon de Saint-Hyacinthe, irait dépêche sur les lieux afin d'examiner 
les ouvrages suspects. Malgré les quelques dtfectuosiiés, anomalies, ou plutôt vi- 
ces de construction décelts dans l'armature de I'édilice, il soulignait dans son rap- 
port que I'kdifice etait hors de danger, du moins pour le moment. 

3. Un curé éprouvé 

Depuis quelques annCes, la position du curé Refour A Saint-Dominique s'était 
graademenr arnkliorée, malgré les tendances survoltées de ces paroissiens. En ef- 
fet, le goDt de provoquer la bisbille. la mkfiance coatinuelle et I'ironie autant pri- 
sents chez le clerc que chez les paroissiens, semblent avoir plutôt caractérisé son 
régne. Par exemple, une certaine affaire fort disgracieuse qui fit grand bruit dans 
la paroisse et causa beaucoup d'agitations, fu t  celle de  l'tlection du margiiilljer 
Jean-Baptiste Audet dii Lapointe le 26 octobre 1858. Des esprits malins, d'après 
l'&rit de I'abbk Desnoyers. firent annuler son élection dans un proch qu'on lui 
intenta sans aucun motif raisonnable. C o n d m k  h payer les frais de poursuite, il 
en appela d u  jugement de la cour ei demanda la suspension du paiement. C'est 
alors que l'kvêque Prince, soucieux du sort infligé rl ce mallieureux, victime, paraît- 
il d'une grave injustice, icrivait au curt  Refour le ler judlei 1859 pour qu'il aide 
pécuniairement ce brave paroissien, en lui  prbtant uiie certaine somme d'argent. Il 
écrivait : {( Je pense, dit-il, qu'il sera aussi secouru par quelques bons amis qui sont 
plus en moyen que mot qui MI d'aumônes er d'emprunt. II faut fa'aire bonne conte- 
nance! ajoute-r-il, malgre la tempéte. Laissons passer l'orage en silence ei prions le 
bon Sr-Dominique de beaucoup nous aider 1). J 2  

L'kpreuve de la prise en charge de la construction du presbytère et de I'kglise, 
l'apathie des marguiiiiers, les différents scandales qui fusaieni dans la paroisse, la 
santé compromettante du curé Refour, forcèrent celui-ci A réclamer du repos au- 
près de son suptrieur. Le 24 août 1866, François Refour, épuist tant au plan phy- 
sique que moral, demandait A I'kvéque sa retraiie temporaire et la permission de 
quit ter le pays pour un iemps indéterminé. 

L'évêque lui accorda ce vif dtsir. François ReToiir partnit, h la fin d e  septembre 
1866, pour sa terre na tale, la France. 

10. CHRISTOPHE POULIN, 4e PRÈTRE RÉSIDANT, 27 SEPTEMBRE 1866 
AU 26 SEPTEMBRE 1882. 

1. Reprise des travaux de construction de l'église. 
2. Le clocher tire la revkrence. 



3. Bénédiction solenneue de 1'Cgbse. 
4. Incendie du presbytére. 
6. Un recensement. 
7. Architecture, inttrieur et ornerflents de I'kghse. 
8. L'intempérance. 
9. Une mission accomplie. 

Premmr2re &lise terniinke en novembre 1868. 





partie est de la toiture de l'éghse, causant de la sorte d'inquiktants dégâts a celle-ci 
nouveiiement construite. Cela conscituait une nouvelle perte pour le trop malheu- 
reux entrepreneur qui s'ltait déjh lié par un contrat pas tellement rémunkrateur en 
acceptant la construction de notre église. Cette situation créait aussi de nouveaiix 
délais dans la progression des travaux. 

Mal36 cet accident plu161 importun et dkcourageant, le chantier put $tre fermi. 
A la fin de l'automne et l'église put &ire mise hâtivement fi l'épreuve des rigueurs 
de I'hiver. 

Alors que la construction de l'tglise était en hibernation. le 30 décembre 1867, 
les marguilliers de l'oeuvre donnkrent les bancs à l'entreprise d'Étienne Frenibe, 
maîtremenuisier de Saint-Hvacintbe. lequel s'obligeait A fabriquer la quantité de 
bancs nécessaire, pour la nef et le premier jubé de la nouvelle église, en bois d'as- 
semblage et en bois de (( franc-frêne w et à livrer ces bancs A la S t-Micliel 1868. De 
plus, il s'engageait devant la fabrique A metire dans la rangte du centre, six bancs 
ou plus, qui se meuvent sur des lisses métalliques dans le but d'y placer le 
cr cacaphalque ii mortuaire. 

Voici un rksumC des dépenses encourues A payer par la fabrique, au sujet de la 
construction de l'église en 1867, 1868 ei 1869 : 

Bois de sciage pour les bancs : 2 095,OOS 
Achat de verres peints : 1 800,OOS 
Couverture en fer blanc : 6 OOO,OO$ 
Châssis doubles : 1 700.00$ 
Frais divers en 1868 : 4 187,18$ 
Frais divers en 1869 : 3 OOO,OO$ 
Somme totale correspondant aux 
mQts de construction de l'église 18 282,18$ 

Voici les noms des personnes de la paroisse qui prêtèrent certaines sommes 
d'argent pour adlCrer la constniciion de l'kdifice : 

2 juillet 1867 : Elie Millei, cultivateur, 2005. 
I 1 juillet et 28 novembre 1867 : Ferdinand Gosselin, lorgeron, 850% 
13 décembre 1867 : Marie Hébert, veuve Benjamin Cadoret, 400% 
12 juin 1868 : Joseph Lussier, cultivateur, 250s. 

Lors d'une assemblée gtnérale des propriétaires de la paroisse, le 10 mai 1868, i l  
fut convenu d'apporter ces quelques additions ou modiiicaiions aux ouvrages à 
acwmplir,,iant h I'inttrieur qu'a l'extérieur. Les marguilliers furent autorisés de 
faire poser un paratonnerre sur l'église iieuve, de mettre les sieges des bancs en 
bois blanc, d'ajouter un second jubé à l'église. d'allonger le premier de trois pieds. 
de donner aux deux jubks une forme circulaire enire les deux colonnes, d e  changer 
les escaliers qui conduisent au premier étape, de fabriquer des grillages en foiite el 
en fer pour les deux lanternes du nouveau clocher, de mettre des doubles portes B 
l'extérieur des murs pour l'hiver. de faire une vofite temporaire avec le bois de la 
vieiUe chapeUe er une balustrade quaud le bois aurait &té suffisammeni tlesséché. 

Au mois d'octobre 1868. hienne et Antoine Htbert avaiei~t complété ces divers 
ouvrages de mCme que la structure extérieure de l'édifice. Malheureusernent après 



une visite d'expertise, les inspecteurs découvrirent des dkfectuositks dans la toiture 
qui avait kt6 lourdement fracasske A quelqiies endroits lors de la chute du clocher 
et dont les rtparations nécessaires avaient été sé-rieusemeni ntgligkes par le 
contracteur. 

Cependant. on avait tellement hâie de prendre possession du nouvel édifice 
dont la construciion remontait A plus de cinq années, qu'on préféra préparer l'kgli- 
se le plus rapidement de r n a d r e  ii la rendre convenable au culte divin. 

Même si les bancs n'avaient pas encore été disposts, Christophe Poulin. au de- 
but novembre, bénit néanmoins l'église. simplement, sans artifices et le dimanche 
8 novembre 1868, on y chanta la premikre messe. La sacristie fut partiellement bé- 
nite pour y célébrer sur semaine, en aitendant qu'on eut mis la dernière main A 
une décoration plus décenie de I'egbse. 

A la fin de fkvrier 1869, le nouveau temple éiaii prêt h recevoir une consicration 
plus solennelle. La cbtmonie en fut fixée au mardi 2 mars. II appert que m a l p i  la 
rigueur du froid et les mauvais chemins, les paro~ssiens se rendirent en Soule A cet- 
te prodigieuse céltcbration, à une kpoque oii les spectacles religieux remplissaient 
le coeur des populations d'une foi profonde. C'esr Louis-Misaël Archambault, CU- 
ré de Saint-Hugues, qui cklébra la messe solennelle dédite au sainr patron de la 
paroisse. ~Lfred-Elie Dufrcsne, curé de Sherbrooke. btnissait solennellement et 
consacrait au culte sous le vocable de Saint-Dominique, une kglise en pierre de 
130 x 56I/z pieds et de  38 pieds de  hauteur que les paroissiens avaient construite et 
tlevée au moyen d'une répartition ICgale h la gloire du Tout-Puissanl et A l'hon- 
neur du bienheureux patron. A cette pieuse célébration, assisterent iine multitude 
de membres du clergé des paroisses avoisinantes ci du séminaire de Saint-Hyacin- 
the. Dans l'aprés-midi, Joseph-Sabin Raymond, supérieur du siminaire, érigea le 
chemin de la croix dans la nouvelle église. 

Dans le but de parachever les ouvrages intktieurs de l'église, le dimanche 7 
mars, les fabriciens résolurent de faire labriquer les balustres avant la visiie de l'é- 
vCque du 15 au 17 juin e i  de fixer une chaire iemporaire. De mêine, il fut décidé de 
donner le vieux chemin de la croix A la mission de  la paroisse de Sainte-Pruden- 
tienne, de vendre au  plus t6t les bancs et les cliissis de la vieille église. Cette menie 
journke, Hugues Cadieux, menuisier de la paroisse, entreprit pour la somme de 
65$ la confection de la balustrade de la nouvelle église. en bois de  merisier. de 
noyer tendre et de I( francfrêne J); ces bois étant fournis pour la fabrique. Celui-ci 
s'efforça d'exécuter les travaux pour la mi-juin. Ce même ouvrier entreprit la fa- 
brication de la chaire temporaire le 21 novembre 1869 pour une rémunération de 
30s. 

Outre l'église, où l'on achevait la mise en place des parures et dkcoraiions, les 
dépendances e.ui&rieures réclamaient des améliorations indispensables puisqu'elles 
avaient etk nkgligkes et abandonnées A elles-mCmes pendant au moins six ans. 
cette fui, les marguilliers anciens et nouveaux se réunirent le 9 mai 1869 ei decidè- 
rent d'apporter quelques rEnovarions, entre autres de refaire A neuf la clôture de 
ciment entourant le terrain de l'église. de réparer la vieille remise l'usage des ha- 
bitants er en fabriquer une auire en bois de 36 x 20 pieds pour les besoins de la  
fabrique et du curé et d'installer un chemin couvert, le tout devant être construit 



avec le bois de la vieille chapelle, preuve qu'on éiait fort soucieux d'économiser au 
maximum les markriaux et dans un esprit de conservatisme. de les rendre réutilisa- 
bles. 

En 1870, pendant qu'il restait encore quelques deniers des contribuables dans le 
coffre de la fabrique. c'éraii au tour de la sacristie à connaître quelques innova- 
tions inlérieures. Le 29 mai, la fabrique confia l'exécution des travaux A Hugues 
Cadieux, menuisier, pour une somme n'excédani pas les 8003. lesquels travaux de- 
vaient être terminés pour mai 187 l. Ce dernier s'engageait devant la fabrique A 
mettre en branle Içs ouvrages suivants : a latter et cripu le plafond et les murs de 
/a dire sacristie avec enduit fin, faire une comici~e en bois de sapin [out autour du 
plafond, di~ser le plafond en panneaux d'assemblage en bois depin avec corniche 
au tour de chacun er une irise en no+ver tendre imirée en noyer noir. deux grandes 
moires eo frêne poli et vzrm; boisées el pein r urées, un vestiaire, deux conIession- 
naux er deux prie-Dieu en franc-frêne et de noyer tendre reint en noir. boiser les 
cadres des fenêrres, un bureau pour les ~eg'stres de la paroisse et un bapfislaire, 
tous deux de forme semblable, une balusirade en bois franc devant la chapede, 
dedre le maîrre-autel s. 3 4  

Pour l'instant, l'biablissemcnt religieux semblait t t re embelli de quelques inno- 
vations, quoiqu'il n'ttait pas encore entièrement parlait. En effet, édiiier une Çgli- 
se exigeait de longs dklais et surtour de pénibles labeurs. Néanmoins, les conin- 
buables furent laissés en paix par les marguilliers jusqu'en 1873, v u  leur bonne 
gestion des ressources pécuniaires amassées. Mais vous pouvez vous imaginer que 
de nouveaux irnpôis allaient bientôt s'imposer PI gober encore une fois les sous 
des poches des coniribuables durement gagnés A la sueur de leur front. 

En effei, depuis la constmction de l'église amorcée en 1863, la paroisse semblait 
jouer de mallieur et d'avarie. La ioiture dc l'église construite en 1866 reposait dkjà 
dans un état pitoyable. victime d'un vieillisse men^ prémature. Pour remédier A cet- 
te situation. les marguilliers convinrent en août 1873 d'effeciuer les réparations 
nkessaires et surtout définitives. Mais cette fois, l'entrepreneur Hébert, q u i  avait 
autant savoure la faillite amlre que la forrune apprtciable en acceptant le conirat 
de la construction de l'église, se contenta, maintenant. délivre de ses obligations, 
de  rester paisiblement chez lui ou peut-êrre B veiller 1i la cons~niciion de  l'église de 
Saùit-Simon, beaucoup plus rentable. C'est u n  dénomme Paquelo, ferblantier de 
Saint-Hyacinthe, qui s'occupa des ouvrages de réfection de la couveriurc en dtcré- 
pitude, moyennant la somme de 1 200$. 

4. Incendie du presbytère 

Alors qu'on était entrain d'effectuer des réparations à un ouvrage relativement 
neuf, n e  voila-t-il pas que la paroisse de  Saint-Dominique sombrait dans un iiou- 
veau cauchemar. En effei. le 20 octobre 1873, vers 1 heure de l'apres-midi, en I'ab- 
sence du curé Pouljti, le presbytère etait victime d'uo grave incendie et se rerrou- 
vait presque réduit en cendres. Seuls la cave et les inurs extérieurs maconnés en 



pierre, furent épargnts par I'eltment destructeur. Aprés un examen de rigueur le 
21 ociobre. par des experts de (I I'Associaiion de /'Assurance  mutuelle des Fabn- 
ques )>, il l u t  adjugé comme verdict que l'incendie relevait d'un pur accident. En 
conséquence, I'associarion d'assurance s'engageait A délrayer une partie des couis 
de la reconsiruction qui s'élevaient ir I 800% 

C'est Joseph Barbeau, maçon, qui s'engagea A reconstruire le presbytère incen- 
dii  tout en se servant de quelques matériaux retrouvés intacts dans la maison dé- 
truite. Le premier étage du presbytère allait mesurer ) 1 pieds de haut alors que le 
deuxiéme à toit franqais. seulement 8 pieds ei g pouces. 

Le curé Poulin piii possession finalemeni de la maison restaurte le 4 mai 1874. 
Depuis cet incendie. i l  avaii loge en face, dans la maison de Victor Vachon. mar- 
chand, louée pour la somnie de 45,505. 

6. Un recensement 

De 1875 3. 1878, la paroisse, contemplant ses nouveaux édifices dans route leur 
splendeur. pouvait maintenant reposer en paix ei jouir d u  fruit de ses labeurs. U n  
recensement de la paroisse. accompli en janvier 1878 par le curé Poulin, nous 
transmet quelques renseignements sur son état, c'csi-a-dire A propos de la popula- 
tion, des revenus et des habitations de la paroisse. En voici un bref aperçu : 

Popularion catholique : 1 993 
Familles catholiques, nombre total : 338 
Dans le village : 46 
Communiants. nombre total : 1 243 
Dans le village : 86 
Non-communiants : 750 
Cultivateurs : 213 
Propriétaires d'eniplacemenr : 175 
Revenus ordinaires de la fabrique et du curé 
En tout : 1 000s 1i 1 IOOS 
Par ventes de banc : 700s 
Par casuël : 350s 
Par quêtes : 405 
Revenus du curé 
En tout : 7005 a 800s 
Par dîmes : 550s à 6003 
Par casuël : 2505 A 3005 

Dimension des kdifices 

Terrain de l a  fabrique, dix arpents en superficie 
L'église : 125 x 64 pieds 
La sacristie : 43 u 27 pieds 
Le presbyiére : 40 x 36 pieds 
Le cimetitre, clos en bois : 280 x 90 pieds 
6 écoles ilémentaires mixtes, dingées par 6 ~nstitutrices: fréquentées par 165 ga- 
rwns et 169 filles. 



A l'automne 1878, voila que des procédures sont mises en branle tant pour la 
finition intdrieure et extérieure de l'église que pour la restauration intérieure de 
l'église. En effet, I'tglise se détériorait déjà; certains piliers de la cave qui suppor- 
tait les colonnes s'étaierii abîmés, quatre colonnes s'étaient affaissées sans doute à 
cause de la lourdeur du toit, le comble s'&ait fissurt de méme que les joints exté- 
rieurs de  la rnaçonneie. Du m&me coup, quan t  A se lancer dans de nouvelles dé- 
penses, il fut décide de rçnover les dependances curiales délabrées. 

Le 8 novembre 1878, J.A. Gravel. administrateur du diocèse, permettait à la fa- 
brique d'effectuer les rravaux nécessaires A la réparation de I'intkrieur de  I'kglise et 
à la construction de nouvelles dépendances curiales. 

En constquence. le 12 décembre. les commissaires civils permettaient A trois 
syndics de diriger les manoeuvres. Avaienr eré nommés et élus à cette fin le 22 dé- 
cembre, Simon Gevry fils. maire, Lambert Sarrazin, marchand er Rigobert Ro- 
bert, cultivateur. 

Finalemeni, un  acte de répartilion était dressé. Voici un aperçu tel qu'il avait 
t t k  préw en février 1879 : 

Église : 

Réparation des couvertures et du rond-point de  la sacristie : 500$ 
Cimenter les murs extérieurs : 400s 
Teminer le clocher de I'tglise : 300s 
Reconstruire B neuI le perron de l'église : 250% 
Édifier un chemin couvert neuf : 600$ 
Réparer le grand chfissis du por~ail : 50$ 
Appliquer de la peinture à l'extérieur : 200$ 

2 300$ 

Dépendances : 

Allonge de dix pieds vers l'extérieur de la cuisine : 
Constniction d'un bâliment de 60 x 30 pieds 
comprenant grange, étable, Ccune et remise : 
Construcrion d'un hangar de 30 x 24 pieds : 

Frais de répartition : 
Pertes probables, intérêts d'emprunrs. depenses imprkvues : 

Montant toial B prélever : 4 240s 

D'autres rtparations ou consiructions avaient éi6 ordonnees par I'administra- 
leur du diocése, tels que le remodelage de la voûte, la rkparation des piliers de la 
cave, afin de supporter les colonnes elles-mêmes dev~nt  être réparées pour empé- 
cher l'écrasement du  comble, la réfection des stalles. le replatrage des auiels dont 
le peiit autel (1 achevd » pour un complet parachévement, la consiniciion d'un pe- 
t i r  bi~iment de 20 x 12 pieds avec appendice de même gandeur, mesure anglaise. 
Mais aucun de ces ouvrages B accomplir n'avait étC inclus dans l'acte de réparii- 
tion. Peut-etre éraii-ce un oubli de la pari des syndics ou bien simplement une 



omission désirée de la pan de ceux-ci, VU les dépenses de l'église encourues qui s'é- 
levaient déjh A un fort montant. 

Néanmoins, le 27 mars 1879, un marché d'entreprise était passé entre les mar- 
guilliers, syndics et curt d'une part et avec les entrepreneurs associés, Elie Giard et 
Amédée Lananune, de Saint-Simon, d'autre part. Ces demie~s s'engageaieni pour 
la somme de 14 200$ à effectuer les ouvrages mentionnes dans l'acte de reparti- 
tion. 

Dks l'blé 1879, les entrepreneurs Girard et Laflamme se mireni l'oeuvre en 
restaurant I'extkrieur et l'intérieur de l'église et la sacristie ei en débutanr la 
consimctioo des dépendances. En 1880, ils poursuivireni avec la construction de 
la grange ainsi qu'avec la réparation ds la voUte de l'église et de la sacristie. En 
février 1881, moyennant la somme additionnelle de lSO$, ils confectionnèrent mi- 
nutieusemeni une nouvellc balustrade q u i  f u i  parée des dorures requises par le 
peintre Joseph Rousseau, de Saint-Hugues, au prix de  300s. Au cours de I'éié 
188 1, Joseph Barbeau, au nom des contracieurs, consiruisit pour 1 000$ un che- 
min couvert et un charnier en pierre entre l'appendice ei le rond-point de l'église. 
Finalement, en juillet et août 1882. on mit la dernière main A l'oeuvre par la 
constniction d'un nouveau perron devant l'éghse er par la pose ardeninient sou- 
haitée de grillages aux lanternes du clocher. 

7. Architecture, intérieur et ornements de l'église. 

Voici une description ghkrale rapportée par I'abbk Isidore Desnoyers qui dé- 
monirait vraimeni la splendeur et la magnificence de notre ancienne église, telle 
que fignolke en 1882. 

k La belle kglise de Saint-Dominique est en style gréco-romain. Elle cont.ient 
281 bancs bien finis et polis; 194 dans la nef et 87 dans legrand jubé répartis sur 
huit rangées, dont trois doubles et dewr simples larérizles. On y remarque iin beau 
chemin de croix dont ies cadres el les gravures de choix ne laissent d désirer. non 
plus que la balustrade, les autels, les stafles et les prie-Dieu au clioeur. Reste d pla- 
cer un tableau de St-Dominique, au-dessus du maître-aute( deux autres de moin- 
dre dimension aux petits autels, quatre petites statues enicliées a u x  ta bernacles de 
-ceux-ci. Noaobstanr le défaut artilel de ces derniers objets, l'&lise de SI-Domini- 
que peut le disputer en beautés archifeclurales P la plupart de celles d'aujourd'hui 
dans le dioc6se. )> 5 

Plusieurs articles preciewc ou accessoires destints aux offices religieux enrichi- 
rent notre kglise A cette époque, dont voici les principaux : 

e Un encensoir d'argen!, achetk A Québec en 1856, valeur 120s; irn ostensoir 
tout en vermeil, luaulle en or massif, acheté chez Poussiègle de Ruzan, d Paris en 
1862, valeur 1 70s; un enfant-Jésus. acheté des soeurs de la Providence d Montreal 
en 1869, d e u r  483. 

Bannitres de Saint-Dominique, de Saint-Joseph, de Sainte-Anne, de la Sainte- 



Vierge, de Saint-Louis de Gonzague, de Sain t-Stanislas Rosfka, des S h  &-Anges- 
Gardiens er un magn&"ue drapeau offert par ies soeurs de I'HGfel-Dieu de Saint- 
Hyacinthe du moyen de quêtes, valeur totale 6585: ,, 

8. L'intempérance 

Depuis la fondarion de  la paroisse. il fut question de la boisson, de l'ivrognerie, 
comme d'ailleurs dans toutes les paroisses environnantes, ~ic.times du méme flkau. 
Mais c'est le curé P o u h  qui dut le premier subir les affres d'un tel scaiidale ti qui 
revint surtout la tâche de faire la lumiere dans les consciences par ses exonations. 

Lors de la cliiture de la visite pastorale de Louis-Zéphyrin Moreau. évéque de 
Saint-Hyacinthe, le 23 mai 1880. celui-ci ftlicita les paroissiens de ce que depuis 
plusieurs années, ils ne souffraient pas d'avoir au milieu d'eux, c'est-A-dire des au- 
berges. Celui-ci avait exhortt les paroissiens A toujours persévérer dans les rnkmes 
sentiments. 

En effet, il appert que pendant une période de trente ans, aucune auberge n'a- 
vait rkussi A s'implanter dans la paroisse. Cette ini tiative de la tempérance remon- 
tait au 15 février 1852 lorsque de sages gens de la paroisse s'étaient rassembles 
avec le curé pour abolir les hôtels et pour ne posséder qu'une maison de tcmpéran- 
ce. Plus de  80 personnes, paraît-il, s'étaient prononcées en laveur du projet et une 
motion avait &té emportte d'emblde. Une ielle action se motivait par le lait  que 
plusieurs paroissiens h cette époque se laissaient aller A des exces outranciers, sur- 
tout, paraît-il, dans les régions des chtes où besognaient rudement les tailleurs de 
pierre, qu'une rasade d'alcool ravigotait dans leurs labeurs. En voici un extrait ré- 
vélateur relevé dans le tnanuscrit de P.-A. St-Pierre : 

(( De fous les tenips, l'in tempérance a la i t  de tem'bles ravages, aux côtes de Sl- 
Dominique jadis peu t-ilre plus que parlour ailleurs. i) 

Revenons A la visite pastorale de  l'kêque. Deux mois et demi ii peine s'étaient 
écoults aprts celle-ci. qu'au mépris des conseils ei des Cloges de I'évEque, une l i -  
cence était obtenue frauduleusement par des moyens injustes ei qu'une auberge 
s'ouvrait clandestinemeni au village. 

Le 1 1  aoai 1880, la {(saine i) parrie d e  la paroisse, indignée d'un iel  affront, s'a- 
dressait à I'kvêque par une énergique protestation soIennelle, signée par 122 per- 
sonnes, lesquelles considtraient ce geste comme une injure faite à Sa Grandeur et 
une condamnation des sages conseils qu'elle leur avait adresses lors de  sa derniere 
visite pastorale. Certains paroissiens même, se demandaient si cela ne constiiuait 
pas une provocation furtive A l'honneur et A I'in~égrité de I'evèque. qu'aurait or- 
chestrée dans sa mesquinerie. le conseil niunicipal. 

Le 13 aoQt, l'évêque Moreau. répondait aux ridiles de la paroisse par une lon- 
gue lettre o ù  il les félicitait de leur démarche. Ceite manifestation contre l'iniem- 
pérance s'averaii, selon les dires du clergé, cr un kclalanr !imoigriage de leur esprii 
de foi er de religion, de leur respecf et confiance envers ies pasreurs chargés de les 



diriger, de leur zéle pour le maintien des bonnes moeurs, de leur sollicitude pour le 
bien de leurs fandles et la prospérité spirituelle et matérielle de leur paroisse. » 3 6  

Voici ce qu'écrivit l'abbé Isidore Desnoyers au sujei des affirmations de l'évê- 
que dans soli intervention : 

(( If leur di! qu i'ls onr iou tes sorres de raisons d'être profondément affligés de 
voir leur paroisse jusqi~'ici' ennemie de l a  boisson. dorée d'une de ces maisons mal- 
heureuses qui son!  ouj jours la ruine spiritrie/ie e [  fernporelle de notre chtre 
conirée. Il s 'aîflige avec eiix de ce que I'enncmi des Smes soit venu semer Ic dksor- 
dre et le scandale dans la paroisse. ~i j 7  

Pour remédier A cette situation dishonoranic que d'abriter une auberge dans 
une paroisse, I'kvêque recommanda aux fidèles la prière fervente en commun, leur 
assignai de s'éloigner de cette maison. de ne jamais y metire les pieds, d'isoler leurs 
enfanis de la vue de cette auberge. el de regarder comme très grave l'acte de choi- 
sir des hoinmes pour la conduite de toutes les affaires qui intkresseiit de près ou de 
loin la paroisse. Par cetie derniete assertion. l'évêque faisait allusion sûrement a u  
conseil municipal qui régissair A cette époque le contrôle de la vente des boissons 
alcooliques par I'imposirion des licences. 

Bref, toute cetle controverse avait éle créée par le conseil municipal qui avait 
octroyk un dCbii I~cencié A un paroissien. A celte époque où la question de la 
{( boisson J) revenait souvent sur la table du conseil lorsque se présentail le iemps 
des élections municipales. 

Voici ce qu'écrivaii l'évêque d propos des conseillers coupables : 

# El dire que ce sont des homnies de votre confiance (les conseillers) qui vous 
ont ainsi tmirés, qui se son1 ainsi jouks de voi~s et de vos plus chers intértfs. ,) 3 g  

Hélas ! nous ne connaîtrons jamais les noms de  ces fameux conseillers, puisque 
nous ne possédons aucun registre municipal antérieur à 1892, année ou furent 
subtilisés les livres de la municipaliii. 

Cepeadanr, eii ce qui regarde l'auberge, nous avons pu reiracer quelques rensei- 
gnements. Cetie auberge. ouverte au public A I'tié 1880, appartenait Napoléon 
Robillard, jeune hôtellier de 2 1 ans, sans doute plus Libéral de moeurs en raison de 
son jeune âge, pour alfronier audacieusçmeni les croyances et les valeurs d u  
iemps. Voici la meniion de son établissenieni. ielle qu'elle paraissait dans le Cour- 
rier de Saint-Wyacinihe du 9 septembre 1880, parmi les annonces clessées : 

c Hotel licencie 3 St-Dominique 

M.  Napoléon Robillard informe le  pi^ blic voyageur qu'il vient dJoirc,r)r dans la 
paroisse de St-Dominique, conité de Bagof. un hotel licencié, ou il pourra accorno- 

36 Ibid, p. 76. 

'' ibid. 

Ibid. 
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der tous les voyageurs et aufres qui onr besoin de repos, logement, etc ... cc A tsbfe 
offrira tout ce que le public peut d ~ s u e r ,  Liqueurs de choix, eic ... De bonnar &eu- 
L+S el tout le confort désirable sera offert aux voyageurs et d leurs chevaux. Une 
visite B son hôtel, située prés de I'dgi~se, sera iitile au public. O 

Sans doute, remarquez-vous, par la demiere phase de son annonce, que le jeu- 
ne hdtellier dtsirait motiver $ tout prix la raison de son établissement, qui  était 
fortement chahute par les paroissiens respectueux de la religion ei coosequem- 
ment, de la temperance que le clerg6 priinait. 

D'aprés les racontars du village, la maison de cet hôtel subsisierait encore et se- 
rait située sur la nie principale à l'emplacement de l'ancien bureau de poste. D'a- 
prés ces mêmes racontars, iradirions ou souvenirs des anciens de la paroisse, il 
semble que cette auberge ne ferma pas ses portes, que l'hôtelier bravache résista 
aux pressions, malgré les vives sollicitations de  ces quelques paroissiens désireux 
de faire disparalire ce genre d'établissement. 

En guise d'anecdoie, il parair que les divers curés qui se sont succédés au début 
du 20e siècle ont souvent condamné et prêché contre ce lieu, rappelant A leurs fi- 
dèles dans leurs sermons, de rnanié~e 8 les détourner de  cet endroit où foison- 
naient le vice, lc jeu eî la corruption, que cet Iiôtel était un refuge hanié et  courlis2 
constamment par d'étranges démons et même par Satan en personne. De quoi fai- 
re frémir bon nombre de paroissiens, entre autres les quelques visages angéliques 
qui s'y rendaient . 

Qu'on soit pour ou contre I'in~emperance, celleci était responsable d'iin pheno- 
mène social sans contredit A celte époque, v k u  par des milliers de québécois. et 
qui donna surtout beaucoup de fil retordre aux curés qui s'efforçaient de conser- 
ver la pureit des âmes. 

9. Une mission accomplie. 

Christophe Poulin desseMt la paroisse de Saint-Domhique pendant seize ans. 
Tl avait commis l'impossible pour parvenir i la doter d'un établissement religieux 
complet et parfaii, ce qu'il avait parfaitement réussi avec le temps, A force de la- 
beurs et de  privations. Les paroissiens Ctaient amplement récompensks aussi des 
immenses sacrifices qu'ils leur avaient fallu s'imposer pour dever A la gloire de 
Dieu et de la religion un aussi magrdique iemple édifie sous l'habile direction de 
ce curé qui ne lui restait plus qu'a jouir en paix du fruit de ses efforts. Mais il ne le 
voulut pas et prkféra, dans son ardeur de bltisseur, un dkplacement qui constituait 
sans doute un changemeni d'air. 

Finalement, l'autoritt ecclésiastique le fit permuter avec le cure de Saint-Sébas- 
tien d'lbenille. A sa satisfaciion. Christophe Poulin, quitta Saint-Domiiique le 26 
septembre 1882. 

1 1 .  JEAN-BAPTISTE DUHAMEL, 5e PRETRE R ~ ~ D I S A N T ,  27 SEPTEMBRE 
1882 - SEPTEMBRE 1889. 

1. Encore des réparations au presbytère. 
2. L'achat d'un orgue. d'une cloche et le don d'un tableau. 
3. Bknkdiction solennelle dc i'eglise. 



l m "  

Chauffage au charbon, reniarquez le danr à la cheminde. Il est soutenu 4 la 
tuyau dlevé qui contourne Ininrérieur vodte par des tiens de sdreté. 
pour distribuer la chaleur er se ren- 

4. Des réparations jugées utiles à la sacrislie ei h la salle publique. 
5. Consécration de l'église. 
6. Don de deux autres tableaux. 
7. Modification du mode de paiement de la dîme. 

Jean-Baptiste Duhamel, curé de Saint-Sébastien, appelé 3 la desserte de la pa- 
roisse de Saint-Dominique le 2 septembre 1882 s'y rendit le mercredi 27 pour y 
faire son entrée publique le dimanche ler  octobre. 

Maigré le fail que les paroissiens regrettaienr le tact de circonstance de son pré- 
décesseur, le nouveau curC avait étk quand même bien accueilli. L'accueil chaleu- 
reux qui lui avait été réservé a pour cause l'offre du curd de donner gratuitement à 
l'éghse uii grand tableau du saint pairon de la paroisse, ce qui eut  pour effet de 
concilier scnsiblemenr les esprits. 

Mais le nouveau curé proposa A sa paroisse d'autres mesures à prendre q u i  ne 
semblèrent pas autanr les enthousiasmer : celles d'apporter des rériovations consi- 
dérables au presbytére, qu'on ne considérait pas d'une nCcessiré urgente, er d'ac- 
querir une nouvelle cloche et un orgue. 

1 .  Encore des réparaiions au presbytère 

Malgre ces quelques réticences, le curé réussit du moins h convaincre les m a -  
guiIliers de ce projet de riparations d u  presbytère. Le 12 novembre 1882, une as- 
semblee des fabnciens résolut d'accomplir les améliorations suivantes au presby- 
tère : (( renouveler en entier la toiiure el en faire un toi1 mansardé, convertir les 



ouvertures en cl~âssis-portes, faire des galeries sur le devant et aux deux pignons. 
Le 12 dtcembre. un marcht d'entreprise au montant de 1 3003 était passé enire 

les marguilliers et l'entrepreneur Elie Giard de Saint-Simon. Celui-ci débutait les 
travaux de réfection en juin 1883. 

2. L'achat d'un orgue, d'une cloche et le don d'un tableau. 

Le 17 décembre, dans une assemblke des marguilliers, il f u t  convenu unanime- 
ment d'acheter un orgue de  dix jeux bien hannonisis de la fabrique d'Eusébe Bro- 
deur de Saint-Hyacinthe au prix de  1 000$. L'achat conclu, le facteur d'argue 
l'installa dans l'église quelques jours avant Noël. Lkon Ringueite, professeur de 
musique A Saint-Hyacinthe, se servir le premier de cet orgue lors de la messe de 
minuit 1882. Voici la description gknérale de cet orgue, tel que les paroissiens pou- 
vaient le lire ii l'époque dans I'kdiiion du Courrier de  Saint-Hyacinthe, dans la 
dernière semaine de fëvrier : 

B Il y a espace pour y ajouter de oouveaux jeux. C!avier A mains el clavier B 
pieds. Les tuyaux sont faits en taelaux approuvh de tous les coiina;sseurs sérieux 
et employé par les meilleurs fa bricanrs en Europe ec dans ce pays. Le triéc,m.sme 
est padaat, simple et direct; les pkdales de combinaison sont de I'invenrlon de IV. 
Brodeur (*. ,) Désireux de conserver à l'orgue son caractère spkcialemen I religieux 
sans en dimjnuer en rien la force. la solidité, I'e,cpression et le fini, M. Brodeur a 
enlevé toutes les combinaisons fantaisistes. d~spendieuse.~ ei profmes, il nly met 
que ce qui peut erre utile et nécessaire A l'organiste. » 

Eo ce qui concerne l'achat de  la nouvelle cloche. elle fut confike A I'execution 
d'un dénommé Chantcloup, fondeur de Montrkl. Cette grosse cloche haii livrée 
au début de l'année 1883, elle pesait approximativemeni 1 585 livres. C'est par 
une contribution volontaire que les paroissiens de Saint-Dominique avaient pu se 
la procurer; ce qui s'était révélé un grand honneur pour eux. Cette cloche fut béni- 
te solennellement le 22 fëvrier, en  même temps que l'orgue et le tableau du saini 
patron de la paroisse, et reçut A cette occasion les prknoms de Léon-Zéphirin- 
Jean-Baptiste. Paraît-il qu'elle rksonnait d'lin son remarquable tant pour sa pureté 
et sa force correspondanl au la bkmol. 

Ce n'est que l e  samedi 5 mai, A dix heures du matin. cependant, sans la direc- 
tion d'aie Giard, que la nouvelle cloclie s'éleva vers le ciel et fut montCe A sa pla- 
ce, suspendue au  haut d u  cloclier. Elle sonna le même jour. Le leudemain diman- 
che, rapporte Isidore Desnoyers, le peuple lut con voquk au service divin par une 
voKe qui nc laissait rien iI désirer: aussi fallait-il voir la joie peinte sur les figures 
et entendre les paroles de vive saiisfaction s 40 Quant à la vieille cloche, les mar- 
guilliers cmreiit bon la vendre. 

Le curt Duhamel, respectueux de sa promesse lors de son arrivée, ofFrit aux pa- 
roissiens en janvier 1883 un magnifique tableau du saint pairon. Le superbe ta- 
bleau de Saint-Dominique, acheté au prix de 90$, était une grande toile exécutée 
par le peintre Josepb Dymes de Québec. Placé au-dessus du maître-autel, le mot2 



du tableau tvoquait l'Institution divine du Rosaire. La Sainte-Vierge y kétaii repré- 
sentte assise sur un trône tenant l'Enfant-Jésus sur ses genoux, et donnant un ro- 
saire 3 Saint-Dominique. 

3. Bénkdiction solennelle de i'église 

L'orgue. la cloche, et le tableau du s a h i  pairon de la paroisse furent bénis so- 
lennellement le 22 février 18S3 par I'è\fëque Louis-Ziphirin Moreau. À cette occa- 
sion avait été organisie une cérémonie gandiose qui exhalta le coeur de bien des 
paroissiens qui célébraient cette année leur cinquantième anniversaire de fonda- 
tion : 

{t L'&Lise &tait remplie d'une foule pieuse et recueillie et or] v w t  la joie et le 
contentement rayonlier sur toures les figures. Plusiei~rs personnes des paroisses 
voisines s'étaient rendues poirr prendre part A la joie et B la satishciion de leurs 
voisins (...) Le magniiique coup d'oeil qiie présen taif l'égiise, a vec  le choeur rempli 
de piêfres. la nef et les jubés comblés de Fiddes. Ic chmi t puissnn t ,  la voix solennel- 
le de l'orgue, les décors, le beau rableau de la paroisse, la cloche ornée LI ver go Gr ,  
la solennirP de la Isle, tout en un mot. élevait /'$me vers Dieu, et nous portait à 
admirer la grondeur et la solennité des edrémonies du culle catliolique. M l 

4. Des rtparations jugees utiles A la sacristie et ii la salle publique. 

En mars 1883. les réparations A la maison du bedeau servant aussi de solde pu- 
blique, Curent confikes A Isaie Brabani, menuisier de  la paroisse. moyennant la 
somme de 470s. L'extérieur de la sacristie réclamait aussi sa par1 d'améljoration. 
La ioiiure devait être refaiie en bois neuf et recouverte de fer blanc de première 
qualiré. Elie Giard. s'occupa de ces ouvrages pour la somme de 150%. Les différen- 
tes rknovations furent terminées au début septembre, peu de temps avant la cons&- 
cration solennelle de l'église. 

5 .  Consécration de l'église. 

Une nouvelle et imposante cérbmonie s'organisait dans la paroisse en septembre 
1883 : la consécration solennelle de l'église. enfin terminée. À cette occasion, 
Louis-Zéphirin Moreau kcrivaii une lettre pastorale aux fidèles le 4 septembre 
dans laquelle il leur faisait pari de  sa visite le 18 septembre avec iine impression- 
nante dtlegation du clergé, se disani heureux de récompenser les fidèles qui s' t -  
tajenr sacrifiés gtnéreusement pour embellir iani l'intérieur qui: I'extérieur de leur 
temple. Et l'évêque, en conclusion clans sa Ieitre, ne manqua pas l'occasion de ra- 
mener sur le tapis la quesiion de la tempérance, en lançant une pointe i1 l'égard 
des conseillers : {( Préparez- vous, N.  T. C. F., 4 ce jour de grâce, par la prière. la pé- 
nitence el les bonnes oeuvres afin que ce grand événement religieux, qui va s'ac- 
complir au miLieu de vous soit pour rous une époque de renouvellement dans ia 
ferveur et dans I'aceomplisserneot de vos devoirs de chrkrien. 1) 

Ibid. p. 79. 

' l  Courner de Sain r-Hy8crnihe. fbvner 1883. 

'' I]e~no-.ers, Isidore. Mtinu.wni sirr I'hisiorrc de la paro;.qsc dc Saioi-Dominique. p. SO 
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Le vendredi aprés-midi 18 septembre, décrété jour de jeGne el d'abstinence dans 
la paroisse, l'évêque se rendit B Saint-Dominique, accompagné d'une trentaine de 
pretres, où ils proddkrerit sur le soir à la récitation en choeur de I'olfice des Mar- 
tyrs en présence des reliques des Saints Zénon et Prosper qui Furent placées et 
scellées dans la pierre du  maître-autel. Le lendemain 19. I'évCque prockdait à la 
conskration solennelle de I'tglise, au milieu d'un clergé lort nombreux et d'une 
grande affluence des fidtles de In paroisse et des environs. dont voici quelques dé- 
tails intéressants de cette auguste cCrémonie, relevés dans le  Courrier de Saini- 
Hyacinthe de  25 septembre 1883 : 

U A  [rois reprises, l'évêque fait le tour de I'église et vient frapper à !a porte. 
4 Ouvrez vos portes; portes éternelles, ouvre- vous et le roi de gloire entrera. » Le 
représentant de l'esprit des ténèbres, qui senible en possession du temple, répond : 
Qui est ce roi ? D et ce n'est qu'après la troisiéme sommation que les portes s'ou- 

vrent et que l'évêque fait son entrée en disant : « Ce roi de gloire, c'est le Dieu des 
rumbes. i) Dés lors commence la consécraiion. J) 

6. Don de deux autres tableaux. 

La prksence du tableau de Saint-Dominique. du maître-autel, avait donné l'idée 
A une dame du village d'offrir un second tableau pour orner l'autel de Saint-JO- 
seph. Cet exemple f i t  naître aux autres dames de la paroisse la penske d'en possé- 
der un troisiéme pour décorer I'aii tel correspondant. À cette fin, elles s'orgaiiisé- 
rent A faire une collecte de rigueur. En conséquence, en 1884, la confection des 
deux nouveaux tableaux était confike A Josepli Dymes, de Quebec, au coût de 80% 
chacun, lesquels furent bénis solennellenient le 18 mars 1885 par E.C. Fabre, évê- 
que de Montrkal. 

Le premier tableau, donné par la fernnie de Victor Vachon (Rosalie Langellier), 
marchand du village, fut installé au-dessus de l'autel Saint-Josepli, du &té de I'é- 
pitre. Cette peinture, intitulée la Mort de Saini-Joseph, h o q u e  Saint-Joseph re- 
prtsentk sur son lit de rnori, assisté de  Jesus-Christ qui l'encourage, de la Saints  
Vie~ge, de quelques saintes femmes, puis de l'ange qui descend du ciel pour lui an- 
noncer la  fin de son exil. 

Le second tableau offert par les paroissiens &air une ioile d'&gale grandeur ce- 
lui de Saint-Joseph et elle fut placée au-dessus de l'autel de la Sainte-Vierge. Ce 
tableau intitulé la c Conununion des Sainrs v étai i divise en trois sections. Le mo- 
tif était représente au bas par le Purgatoire (I'kglise souffrante), les ames en saillie 
emporttes par les anges; au milieu, par le prêtre A I'auiel, à elévalion du calice (I'é- 
glise militante); au Iiaut. Jésus-Christ et la Sainte-Vierge, puis la cour céleste (l'é- 
glise triomphante). 

Le dimanche 7 fkvrier 1886, il y eut bénédiction de trois beaux luslres, au coût 
de 125$, offerts par les jeunes gens de la paroisse pour égayer en lumPre la nou- 
velle église. 

A l'automne de 1888. le curé Duhamel partir faire un voyage en Europe en 
compagnie de Jean-Raptiste Véroiineau, curt de Saint-Jean-Baptiste de Kouville, 
de François Santenac, prèt.re. et de I'évéque Moreau pour assister aux Fêtes solen- 
nelles du jubilé du pape LÉoii XIII.  C'est le vicaire Ernesi H. Messier q u i  desservir 



la paroisse pendant I'absence du  curt et qui eut pendant ce temps ii prtsider I'élec- 
tion du marguillier Eus&be Petit. 

Le 4 juillet 1889, l'évêque perrnii la fabrique de puiser dans les deniers de la 
paroisse pour ((graveler A) [c chemin passant devant la édifices religieux. Cepen- 
dant, il paraît que c'était une amélioration qui laissait fort h désircr puisqu'il pas- 
sait un trts grand nombre de voitures qui soulevaient la poussière de roche et sau- 
poudraient le presbyt2re ei l'église situCs beaucoup trop 3: proximitk du chemin. 
Un changement devait s'imposer : substituer au gravier, l'asphalte ou l e  ciment. 

Le ler septembre 1889 suMnt une grande réforme. Comme les soutiens finan- 
ciers remis au cure devenaient nettement insuffisants, l'&&que d e  Saint-Hyacin the 
jugea A propos de modifier le mode de paiement d e  la d"me pour assurer un niveau 
de vie raisonnable a u  curé. Il décréta une ordonnance enjoignant à chaque pro- 
priétaire de payer en argent comptant ii leur curé 25 cents par cent dollars d'&va- 
luation municipale, au lieu de l'obligation de payer e n  grains comme auparavant. 

Jean-Baptiste Duhamel avait kt6 malade presque toute sa vie au point tel que 
m&me cenains le soupçonnaient d'erre atteint du mal imaginaire. Neanmoins, son 
état s'était tellement aggrave depuis son retour d'Europe qu'à l'automne 1889, il 
dut remettre sa cure A son supCrieur et prendre sa retraite à Saint-Hyacinthe ou i l  
put prolonger son existence jusqu'au 28 avril 1893. 11 n'avait pas encore soixante 
ans A son dkcès. Ses os furent iransportés h Saint-Roch-sur-Richelieu, sa terre na- 
tale. II semble (( qu'il n'avait pu s'attacher nulle pari ailleurs, tant il éteii grin- 
cheux. )) 3 

12. PIERRE LAROCHELLE, 6e PRBTRE KÉSIDANT, SEPTEMBRE 1889 
AU 20 NOVEMBRE 1902. 

1. Un petit scandale. 
2. L'achat d'un premiw corbillard et d'une maison. 
3. Toujours des répararions aux kdifices curiaux. 

Le cure Duhamel etait remplacé ii Saint-Dominique par I'abbt Pierre Larochel- 
le, aumônier depuis sept ans des soeurs de la Préseniaiion de Saint- Hyacinthe. 

A son amvée en septembre 1889, le nouveau curé trouva l'ktablisseinent reli- 
gieux en parfait ordre avec une dette cependant de 6 000% à 7 000s dont 3 000s 
&aient dus à un dénommé Giard, 1 300$ A V. Gatineau, 1 000$ A Napoléon Mi- 
gnault et 1 000s B une veuve Durocher. Avec l'aide des marguilliws. il dut lever 
de nouveaux impôts pour riussir A tffacer les dettes. 

1. Un petit scandale 

A la mi-décembre 1890 éclata un petit scandale dans la paroisse. I l  parait que la 
fabrique voulut saisir le montant qu'elle devait verser en salaire au bedeau Napo- 
léon Sicard. Le 14 dkeinbre, Anaclet Chabot était autorisk par les marguilliers à 
paraitre la cour de  jusiice de Saint-Hyacinthe au sujet de cette affaire compro- 

" Fonds P. A. St-Pierre ~Wanuscnr sur la parcise de Sarnr- Dominique. Archives de la S ~ i é i 6  d'His- 
toire reonale de Sainr-H-vacinthe. 
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Certificat souvenir de première communion décerné par le curé Pierre tarochelle 
il Emma Azilda Perit, le 6 juin 190 1 (Grclcieuseté h h e  Marielle Lemay Ch~gnon). 



me~tante dont on ne connaissait vraiment pas l'origine ni la nature précise d'une 
telle poursuite judiciaire. On n'apprit jamais le verdict du procès, mais au prin- 
temps 1891, Napoléon Sicard renonçait définitivement à soli poste. Il était rem- 
placé le 19 avril par Alphonse Sicard, probablement un membre de sa famille. 

Premier corbillard iraînC par des chevaux. acheré en 1891. 

2. L'achat d'un premier corbillard el d'une maison. 

Le 22 mars 1891, lors d'une assemtlée de la fabrique. les marguilliers avaient 
dklibkrk sur I'opportuni te d'acheter un corbillard pour le transport des dépouilles 
mortelles au cimeiiire. Celui-ci devait être payé entitrement par souscription s'éle- 
vant au montani de 1,25$ chacune. iMichel Archambault, cliargé de cette besogne. 
passa un marcht. d'entreprise avec Adolphe Dufresne. voiturier du village, pour la 
fabrication d'un corbillard semblable h celui de  Saint-Valérien, moyennant la 
somme de 300$. 

Lors de sa visiie pastorale du 22 juin 1892. Louis-Zkphirin Moreau se contenta 
d'allouer les comptes. Afin d'éloigner le danger d'incendie q u i  guettait le presbyte- 
re, I'kvtque manifesta le dtsir que la fabrique achele un emplacement qu'il jugeait 
beaucoup trop rapprocht du presbyitre et qui appartenait A Jean-Baptiste Le- 
doux. Le 20 avril 1893, l e s  marguilliers se conformèrent au désir de I'&vêque en 
achetanl le terrain concerné avec la maison dessus constmiie, pour le prix de 3005. 

3. Toujours des réparations aux édifices curiaux-. 

Lors de sa visite du 8 juillet 1895. I'kvêque Maxime Decelles. exigea des repara- 



tions aux édifices curiaux : réparer la couverture de I'kglise. cimenter la façade, 
restaurer l'intérieur de la sacristie el  installer un appareil de chadfage h eau cbau- 
de. II permit aussi la wnsiniction de remises A voitures au fond du terrain de la 
fabrique. Mais aucun de ces ouvrages ne fut entrepris; les marguilliers négligents 
ne respectéren t pas leurs engagements. L'kv&que pour une seconde fois, dut reaou- 
veler cette ordonnance le 3 juin 1898 pour mettre A extcution ces differents tra- 
vaux qui tardaient. 

En 1900, les marguilliers paykreni la somme de 254s pour la dtcoration de la 
sacristie et 213% pour la  cimentation de la façade de l'église. Ce n'est que le 10 
mars 1901, finalement, qu'il fut queçrion de cons~ruire des remises à voiture. Le 13 
juin, l'tvêque Decelles acquiesqait A l'achat d'un terrain pour cette fin. 

L'abbt Larochelle se distingua par I'krection de chemin de croix, entre autres au 
couvenr des soeurs Saint-Joseph i Sainr-Dominique. En vertu d'un décret d'or- 
donnance de i'évêque kmané le 18 septembre 1891, le cure Larochelle Crigeait le 12 
mrobre suivant un premier chemin de croix et un second &ait érigé le 25 octobre 
1896. 

Vers les derniers remps de son t tgne,  le curé Larochelle se trouvai1 malade. 
C'est le vicaire auxiliaire Guer tin qui n n  t de temps ii autres desservir la paroisse. 

Systéme de chauffage 
cendie. Ln décoration 

ri' -,  

arnéliorr, les r uyaux son enlevés, morns dangeretlx pour ln- 
jnierievre esr ime oeuvre d'art. 



Ce dernier présida même h I'tlection d'un marguillier le 22 décembre 1895 el fit la 
reddition des comptes le 19 janvier 1896. 

Pierre Larochelle souffrait de tembles calculs biliaires au point tel qu'une opé- 
ration chi.rurgicale s'avéra nécessaire. Elle prolongea quelque peu son existence 
mais i l  finit par déceder Saint-Hyacinthe le 16 novembre 1902. J I  avait passt 
treize ans A servir avec &le les fidèles de Saint-Dominique. C'est le premier cure 
de Saint-Dominique dont le corps a Cté inhumé dans le cimetière de la paroisse. 

13. ALEXIS BOUVIER, 7e PR.l?TRE RESIDANT, 1902 - 1907 
1. La question des assurances. 
2. Quelques embellissements appliques à l'église. 
3. Un rkgirne abrégé par la maladie. 

C'est son cousin l'abbé Alexis Bouvier, originaire de Saint-Simon comme son 
prédécesseur, qui s'emmena d'Acton Vale pour vaquer A la cure de Saint-Domini- 
que en décembre 1902. 

1. La question des assurances. 

Une question. qui était pendante depuis le règne de son prédkcesseur, qui néces- 
sita nombre de dkrnarches et de retours bredouilles de meme que certaines délibb- 
rations un peu plus vives chez les marguilliers, était celle de l'adoption des assu- 
rances aux édifices religieux. Vers la fin de  I'annke 1903, la fabrique adopta finale- 
ment la résoluiion de faire assurer l'église pour la somme de 25 000$. Dkjà. 1s 4 
septembre 1898, il avait ÇtC résolu lors d'une assemblée des marguilliers, d'aug- 
menter de 10 000$ la police d'assurance couvrant les édifices religieux de la pa- 
roisse. Le 9 mars 1904, les abbts Arsène Benoit et L.A. Sknkcal visitereiit l'église 
qu'ils tvalubrent approximaiivement 1i la somme de 30 000$, le presbytère A la 
somme de 6 000$ ei les dépendances au montant d e  1 000$. Mais l'on obtint, 
apres des vains efforts d'assurer convenablemeni les édifices, que la somme de 
25 000$ pour l'ensemble, c'est-A-dire 18 500$ pour I'église, 2 000$ pour In sacris- 
tie, 4 MO!§ pour les presbytère et 500$ pour les dkpendances, au grand désenchaii- 
iernent de plusieurs. 

2. Quelques embellissenicnts appliques A l'église. 

Joseph %cher, peintre-décorateur de Saint-Wyacinihe. avait enirepris des tra- 
vaux de dtcoration à l'église de Saini-Dominique. Comme celui-ci avait faii sa 
soumission aussi basse que possible el que pendant l'exécution de son iravail i l  
n'avait pas nkgligé de se rendre aux désirs du curé et des marguilliers, les fabri- 
ciens ajouttreni en cadeau en décembre 1903, la somme de 300$ au prix conveiiu 
en premier lieu. L'artisie-peintre avec ses cohts réduiis au minimum. n'avait pas 
craint d'en entreprendre trop, c'est pourquoi on lui avait manifest2 saiisfaction en 
le récompensant de la sorte. 

3. Ua regne abrégi par la maladie. 

Alexis Bouvier, gravement malade, dut forcément abandonner sa cure et se reii- 
rer A l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Pendant ce laps de teinps où la paroisse était 
dépourvue de pasteur, c'est le vicaire J.A. Séguin qui coiitinua la desserte et qui  
accomplit la reddition des comptes en 1906 en emprunranl le ritre de dessenant 



d e  la paroisse. La fabrique était alors exempte de toutes detres. Nin que la parois- 
se ne se dirige pas veïs la voie de la derouie, non pas parce qu'on mettait en doure 
l'ardeur et la volonit du vicaire mais pour assurer le retour au fonc~ionnement in- 
tégre de la desserte, l'Évêque n'ai tend t point le dernier sommeil. du curé Bouvier 
pour lui donner un successeur en 1907. 

Alexis Bouvier exhalait son dernier soupir, sur son Lit d'hdpital, le 29 avri.1 1908, 
à l'ige de 58 ans. La curt avait manilesté le désir que son corps fut transporte A 
Saint-Dominique pour y @tre inhume dans le cimetière de sa paroisse auprès de. 
son prédkesseur et cousin Pierre Larochelle. 

« Être très long puis ennuyeux en chaire fut consid&& comme lin grave d k a u i  
pour ses ouadles. pire tr& long A /a phère fut au #ntr;ü're mnsiddré comme une 
excellente q u d t  k Et tous ses paroissiens l'estimaient comme un prPtre très piei~x,  
comme un excellent h o m e .  )) 

Jean-Bapt is te  Tétreauit ,  curé de  
Saint-Dominique. sept. 1907 - sept. 
1919. 

14. JEAN-BAPTISTE T ~ T R E A U ,  8e PRETKE RESIDANT, 1907 - 1919. 
1 .  Installation d'un nouveau système de chauflage. 
2. L'achat de  corbillards et d'un orgue. 
3.  Quelques rénovations et améliorations. 
4. Incendie des dlpendances curiales. 
5. Un curC plutôt origiual et dépensier. 



A l'automne 1907, l'évêque de Saint-Hyacinthe confia la desserte de Sainr-Do- 
minique à Jean-Baptiste Tétreau, curé de Bedford. 

fi De tour temps son successeur, I'abbk Jean- Baplisre Pie Tétreau fut amateur 
du beau, du clinquant. du nouveau (...) er c'es1 poirr cela que jadis il était toujours 
tir6 A quatre épingles, que jadis il eu! de {rés beaux attelages, qu'il s'acheta niaints 
bibelots, objets de fantaisie, fu tilitks? pianos au tomariques, gramophone. radio. 
non pas de violon car il en eut un des son jeune dge. » 

1. Installation d'un nouveau système de chauffage. 

Depuis 1887, on chauffait misérablement le presbytère au moyen d'une fournai- 
se A air chaud qu i  avaii  coûtk près de 450s ei q u i  bien souvent faisait regretter la 
chaleur des bons vieux po&les A bois. Considérant le danger même encouru A 
conserver obstinément un tel mode de cliauflage, le curC de concert avec les mat- 
guilliers dkjdérent d'installer des appareils de chauffage rl eau cliaude au presby- 
tère, A I'kglise et A la sacristie. Lc curé Tktreau fut chargé de I'cxécution des dilfë- 
rents travaux qui coûtèrent la rondeletie somme de 1700$. D e  même en 1908. il fit 
amknager dans son presbytère une machine fonctionnant au  gaz acetylkne qui 
coQta plus de 600$ ei qui ne donna point satisfaction et ne procura aucunement 
les résultats escomptés. Ceite machine était mise au rancart quelqiie temps aprés. 

La fabnque payait en plus cette année-la la somme de 2S6$ pour l'etalemeni de 
gravier dans le chemin passant ou devant de l'église. 16% poiir le goudronnage du 
perron de l'église et 148s pour la pierre de taille utilisée lors de la construction des 
marches du perron de l'église. Tous ces comptes et autres furent approuvks ei al- 
loues par l'tv&que Alexis-Xyste Bernard. lors de sa visite pastorale h Saint-Dorni- 
nique le 3 juin 1909. Quelques menues dépenses s'étaient ajoutées h la liste tel l'a- 
chat « d'un prie-Dieu de 45 piasrres, un tapis et une horloge de même prix, ce qui 
n'es1 nullement éronnant pour qui le connaît cornnie moi. j> 46 

2. L'achat de corbillards e.r d'un orgue. 

U n  premier corbillard appartenant A une compagnie avait adj8 été acheit il y a 
quelques annCes par les fabriciens, mais on jugeaii qu'il lie se conservait pas suffi- 
samment propre pour être présentable au public. Ne donnant pas entière satisfac- 
tion, les marguilliers décidérent de s'en débarrasser définitivement en le meitant 
au rancar i .  Suite cette perte et peut-être dkvorée par les remords, la fabrique 
consentit en 1910 S l'achat de deux nouveaux corbillards au lieu d'un seul. dans 
l'espoir que ceux-ci plairaieni cette fois. Ces corbillards cofitercni 524,25$, avec 
deux attelages doubles de 20% et avec les iourniiures pour les porteurs a u  prix de 
23%. Ces voitures nouveau genre procuréreni de la satisfaction une preniière fois, 
un peu moins la seconde et ainsi de  suite. a un rythme d'appréciation sans cesse 
diminuani chaque utilisalion. Le mécontentemenl s'empara des paroissiens au 
point tel qu'ils inspirèrent un net dédaiii aprts quelques iemps. C'était une inno-  

' j  lbid 

'6 lbld. 



vation que les paroissiens, inhabiiués dans leurs moeurs A de tels déploiemenis cé- 
rémaniaux du transport de leurs dtpouilles mortelles, préféraient éloigner de leurs 
regards en demeurant attachés A leurs traditions. On ne sail guére si, A ces deux 
corbillards, f u t  réservk le m@me sori qu'au premier. 

En 191 1 ,  la fabrique se soucia de l'amélioration de l'état des aU&s entourant les 
Mifices religieux en coulant des iroitoirs de ciment au coQt de 450$. En 19 14, la 
couverture en aluminium de l'église était peinturée pour la somme de 592$ ei le 
perron de l'tglise était recouvert de ciment pour la somme de 200%. 

Considéré par ses proclies comme un dileitanie passionné de musique, le curC 
Tétreau brûlait du désir de posséder un grand orgue sorti des ateliers Casavant. 
En effei, le vieil orgue fabriqué par Eusèbe Brodeur cr n'&tait quiine vieille chau- 
dière o. d '  Mais les paroissiens contribuables n'eniendaient pas de la même oreille 
un tel achat qui s'avérait plutôt cher. Dans le dessein de concilier les fabriciens et 
les paroissiens A embrasser ses idees et son rêve, le curé Tktreau offrit A fonds per- 
du la somme de 2 000s doni on devait lui payer la rente B six pour ceots sa vie 
durant. En retour de cetie concession, i l  obtint des marguilliers la liberté d'acheter 



par un contrat en date du 2 janvier 1916 l'orgue iant souhaite qui coula la jolie 
somme de 4 170$ avec garantie de fonctionnement de dix ans. 

4. Incendie des dépendances curiales. 

Samedi, le 13 mai 1916, rev&tit l'allure d'un grand jour de deuil pour le curé Té- 
treau. Effectivement, B la pénombre, un incendie reduisaii toialemeni en cendres 
les dépendances curiales avec tout leur contenu, y compris la r Bidoune ». la beUe 
jurneni rouge du cure qu'il affectionnait beaucoup et que bon nombre de parois- 
siens connaissaient bien. 4 C ' é ~ i l  une f ine bête que le curk aimait autan! qu'un 
homme B chevaux peut aimer une belle b i t e  B quatre pa [les. II  la pleura plus que 
bien des maris pleurent leur femme, avoüa-t-il, plus qu'il ne pleura sa mire lors- 
qu'elle mourur. si De l'assurance mutuelle, la fabrique reçut la somme de 500s 
en dédommagement des EdiFices calcines. 

AprÈs douze années de régne A Saint-Dominique, le curé Tétreau Agé de 67 ans. 
quelque peu harasst par la fatigue, profita de la visite de l'évêque le 4 juillet 1919 
pour lui adresser son intention de quitter la cure et de prendre sa retraite. Malgré 
ces quelques peccadilles d'extravagance, le curé Tétreau avait desservi avec grand 
coeur la paroisse de Saint-Dominique, soucieux des iniérfts de chacun de ses fide- 
les. Environ deux mois plus tard, i l  quittait tristement la paroisse e i  s'installait 
paisiblement ii Saini-Pie. son village natal. 

Napoléon Bélanger, curé pendant 
treize ans de 191 P- 1932. il est décédC 
B Saint-Dominique le 29 mars 1932. 

15. NAPOLEON-PAUL BELANGER, 9e PKÊTRE KÉSIDANT, 1919 - 
MARS 1932. 

I .  Un curC terriblernenr malade. 
2. Victime d'un scandale qui f i t  grand bruit dans toute la région maskoutaine. 

Venant de Saint-Thkodore d'Acton, Napoléon-Paul Bélanger, originaire de 
Sainte-Ctcilede-Milton, arriva A Saint-Dominique à I'âge de 57 ans. 



Ce curé souffrait de rhumatismes depuis plusieurs années dkji; les membres re- 
croquevillts. il éprouvait beaucoup de difficultt  A se  mouvoir  a i s émen t .  
d Physiquement il était de baute Wdîe et bien charpenté. il avail été fort conune un 
Hercule. Napoléon était inrelligen i, il pariait senstmen t bien que toujours sëeeux' 
il voyait roli t en noir. J i  élut sans pré ten îion et bieu diable avec ses paroissiens 
qui rkp&raient avec satisfacrion : # Nous avons UR cürkpas fier avec quinous iious 
entendons facdement. # 4 9  

Cet esprit de conciliation naïve et d'entente débonnaire semblait au point tel 
que certains paroissiens parasites abusèrent de l'état de santé peu reluisant du cu- 
r i  pour s'accaparer avec mesquinerie de plus liauts revenus, au détriment du brave 
curé qui démontrait un signe de bonne volonté. En efret, le salaire annuel du be- 
deau Ciair hausst $i 450$ en 1920 comparativement à 1755 en salaire qui recevait 
en 1919. Tel qu'il est possible de le lire clans un livre de délibérations des marguil- 
liers, voici un passage €on révélateur de cet abus dans les conditions salariales : 
c< Les salaires m t Cri augmen!& par le curé Bélanger qui 4 t i t  malade et don r on 
semble avoir abusé. 1) 

Pendant ioutes ces annees, i l  remplit magnifiquement son minjstere. par son 
chmr des plus milodieux et sa prédication superbe qui procuraient B ses parois- 
siens une jouissance qu'ils n'avaient pas goût& antkrieurement. 

2. Victime d'un scandale qui lit grand bruit dans toute la région maskoutaine. 

À peine le curé Bklanger venajt-il de prendre en charge la desserte de la paroisse 
qu'il se voyait odieusement victime d'un acte crapuleux de la part d'un de ses ex- 
paroissiens. En effet, le 15 décembre 1921, i l  était agressé par un lâche individu 
qui n'avait pas tolkri la perte légale de son banc ti i'eglise puisqu'il ne thidait plus 
dans la paroisse. Voici ce qu'&rivait l'abbé P.A. Saint-Pierre au sujet de cet es- 
clandre compromettanl : 

cr II renconlra néanmoins un homme sans foi ni moeurs qui se mil en colke psr- 
ce que son curé l'avait prié de payer sa dîme et qui le frappa si brutalemen f que 
Napoikon en perdit con naisssoce; encouran r ipso facro excornniunication. Les 
tvang6listes onr nommé Judas, j e  nommerai ce misérable (...) de son noni de chri- 
rien, qui avait confrairement mérité chiriment devant la cour si le juge avait éré un 
h o m e  consciencieux et connaissari t la juslicq ce qui n'est pas le fa i t  du magisira f 
(...). Pour avoir accord6 un pardon chrérien, le saint curé a droit A norrc admira- 
uon plutôt que ce juge ... 

Toucher un prêtre, c'est toucher Jisus-Chnsl A la pmnelle de son oeil (... ). C'est 
un châtiment mén'le. » 

Cette aventure iragique avait beaucoup éprouvé le curé Bélanger qui prit beau- 
coup de temps A se remettre de ce iriste incidenr. 

' O Pour de plus amples deasils concemanl I 'hist~i i r~c du pro& qui s'en suini et qui Tir la mancherre du 
Coumer de Sani- Hyacinthe 4 trois rcpriszs. vmr anncxe 2. 



Comme administrateur, au contraire de Son prédécesseur, le curé Bklanger ne 
dilapidait pas son argent eii se lançant dans de folles dkpenses. En 1925, avec le 
consentement unanime des marguilliers, le curt Fir apporter quelques réparations 
nécessaires à la toiture de l'église au clocher, A la sacrisiie et au presbytère. 

Pendant plusieurs années. le curé Bélanger lourdement affecté par la maladie 
qui l'accablait, fui aidé par la collaboraiion acharnée de son vicaire, Camille 
Cournoyer, en qui reposait son eniière confiance jusqu'à ce que sa mort survienne 
le 29 mars 1932. Comme il était fort estime et apprecik de ses paroissieris, un im- 
pressionnant cortège, dans lequel était peint sur les visages une profonde émotion, 
assista A l'enterrement de ce curé dévoué qui s'était donné corps et Arne au service 
inlassant de la paroisse. 

Un souvenir de bonhomie déconcertante caractcristique à ce curé subsiste enco- 
re dans la memoire de qiiclques paroissiens. 

Son corps repose au cimetière de Saini-Dominique. auprès des curés Larochelle 
et Bouvier. 

Ernest Bouvier. curé qu i  accompli l 
cinq annies de ministtre dons la pa- 
roisse 

16. ERNEST BOUVIER, lOe PRETRE RESIDANT. MAI 1932 - MARS 1937. 
1. Un grand ménage s'impose. 

Ernest Bouvier, originaire de Saint-Simon, vint de Saint-Roch-de-Richelieu 
pour prendre possession du poste laisst vacant par la mort de son prédécesseur. Il 
ne sbjouma que cinq annCes à la Eure de Saint-Dominique. 11 parait. d'après les 
souvenirs des paroissiens que c'é~aii un cure qui ne se montrait guère, reiifernié en 
retraite close dans son presbytPre. t l  eui cependant le temps sous son règne de la i -  



re notamment un grand mtnage dans un presbytére népligk depuis plusieurs an- 
nées. 

Sans doute depayse d'appartenir A notre paroisse, las de desservir des parois- 
siens, c'en &ait assez pour son compte. II parti1 A I'luver 1937 pour la cure de Sain- 
t-Andre d'Acton. 

17. JOSEPH L. CHARBONNEAU, 1 1 e PRETRE @SJDANT, MARS 1937 - 
AOOT 1938. 

1.  Un dtpart précipite. 

En mars 1937, I'évèque confiait la cure de Saint-Dominique h l'abbé Joseph 
Charbonneau. # C'&lai r un excelien t garçon. doux, cdme, paisible. jamais pressé, 
long au confessionnal, encore plus long en chaire. Il jouissaii d'une exmllen te san- 
t t .  i) s ' 

Malheureusement, on ne connali jamais I'lieure où le bon Dieu rient nous qué- 
rir pour le ciel. En août 1938, l'abbé Charbonneau ressentit soudainemcnt un gra- 
ve malaise. II fut conduil A l'hôpital où il s'acliemina rapidement vers la mort A 
I'âge de 55 ans. Trépassé le 17 aofii, il eut un premier service chanté à Sajnt-Domi- 
nique ou assista une foule de paroissiens qui venaient A peine de gofiter A la prédi- 
cation de leur nouveau curé, fortement kbranlés et frappes de stupeur, ii la vue 
d'un si spontané décéss. 

Sa dépouille mortelle était transportée Saint-Gregoire, sa paroisse natalc. 

Visite de IJév&que pour la con fimatioil des enfan 1s. À I'arriére-plan, on aperçoil la 
maison du sacristain et les reriises où l'on attachait les chevaux duran! les offices. 

" Fonds RA. Si-Pierrc. ~Manuscnr sur Ia paroisse de Sainr-Dominique. Archives de la Soci6tf d'fils- 
roire région.de de Saini-Hyacioihc. 



Decofat i0~ intérieure de l'église au 
moment des Quarante-Heures. 

18. CHARLES- MILE HPTU. 12e P R ~ T R E  RÉSIDANT, SEPTEMBRE 1938 
- MAI 1946. 

1 .  Quelques rénovations. 
2. L'église sinisirke. 

En septembre 1938, Charles-grnile Hktu, cure de la paroisse de Saint-Thomas 
d'Aquin, ttait nommt à la cure vacante de Saint-Dominique. 

A peine venait-il d'arriver au presbytère, qu'un an plus tard, i l  cntreprenaii avec 
dynamisme un imposant chantier de rénovation ei d'amélioration aux aifices re- 
ligieux longtemps négligés. 

En juin 1939, les marguilljers résolureni de restaurer les trottoirs de laiabrique. 
Ils furent entrepris dans l'immédiat sur une longueur de irois arpents ienant de- 
vant au front du terrain de la fabrique et devant la façade de I'Cghse, avec un sys- 
tème d'ligodi sur une bonne longueur. En aoCii 1939. c'était au tour du vaste pres- 
bytCre à êire débarrasse de quelques lourdeurs des âges, la cave et le grenier, tom- 
bant en dkcrépitude, étaieiii entiérement remis A neuf. La sacristie et les bhiiments 
curiaux connurent aussi leur part de réparations. La fabrique s'arrangea pour ins- 
taller des sodfleurs et de nouvelles grilles aux fournaises de l'église et du presbytè- 
re, et beaucoup d'autres menues améliorations que requéraient les édifices. En mai 
1941, des bénévoles peinturèrent les couvertures des édifices et s'acharnkrent in- 



lassablement A d'autres travaux de rkparations pour une réfection totale des édiîi- 
ces. 

C. Emt~e Hkru, curé 
I 'incendie de I '&&se 

qui fut tiSmciin de 
en a v d  1946. 

Le cure Héiu hait considéré par ses proches et ses paroissiens comme un hom- 
me irés charitable, dévoué et serviable. Certains avaieni beau reprocher à. leur pas- 
teur son irrtgularité de conduite. se plaignant du fair qu'il &tait plus souvent A 
Saiut-Hyacinthe qu'A son presbytère, néanmoins le curC Hétu doté d'un naturel 
dksarmant, avec un humour trés caracteristique, assouvissait amplement les no- 
bles aspirations de ses paroissiens. Un curé qui chantonnait des airs bvmes  beau- 
coup plus qu'il ne sermonnair, un peu hàissable sur les bords dans le sens de ta- 
quin, bref qui préfërait animer la vie plutôt que de la rendre ennuyeuse, voilà I'i- 
mage que réfiétait brillammeni le curé Hétu qui &tait toujours très correct dans sa 
prttrise, wmme nous a raconfk un doyen de la paroisse qui le connaissait bien. 

Gknéreux mais pas nécessairement bonasse, le curé Hétu dut affronter à quel- 
ques reprises l'audace malicieuse de quelques paroissiens profiteurs. Mais ces der- 
niers mal inlormks en eurent rapidement pour leur compte. D'autres paroissiens, 
non dans un dessein de milchance~é, revendiqukrent P juste titre leur da. malgré la 
modiciti des revenus du cure en ce% temps de la guerre qui s'amorçait. P u  exem- 
ple, on peut lire dans un livre de délibéralions des marguilliers : 

{( L'organiste a demandé urre augmentation de 30$ avec menace de ne pas jouer 
d Noël et par la s i t e .  Pas d'autres musiciens ou musiciennes dans la paroisse, il a 
fallu céder. Cependan!, elle a accepré de jouer rous les premiers vendredis do 
mois, de venir aux exercices de clianr, et de jouer aux mois de Marie etc ... Ce 
qu'elle ne faisait pas auparavant. Decidé ainsi par les marguilliers. 



Dans le cas de cette personne, celte hausse de salaire même si elle avait été obte- 
nue de force, slavQait justifiQ: en effet, Son salaire annuel au monlant de 120s 
t t a j t  resté stable depuis I'autornne 19 19. 

Voilh qu'au début de l'hiver 1945, le cure Hétu qui se vaoi.aii de la splendeur et 
de la beautt virginale de ses édifices religieux. soucieux de la propreté impeccable 
de son église, sermonna brutalement ses fidtles à ce sujet. D'aprks les tLmoignages 
d'un doyen de la paroisse qui assistait a la messe ce dimanche-lA: et d'aprés les di- 
res dont beaucoup d'autres tkmoins se souviennent encore, le curé Hetu monla en 
chair en exhortant ses paroissiens réunis de vouloir contribuer a une énergique ré- 
novation de leur iglise. À cette occasion, i l  avaii eré question d'emprunter uiie 
somme d'environ 1 000s pour un grand rnknage de 1'Eglise; mais il parait que les 
paroissiens, nonchalants dans une très grande majorité, refusèreni de se confor- 
mer aux désirs et aux supplicarions de leur curé. A la suite de ce nei refus, le curé 
aurait proféré une menace dans un sermon qu'il prononça grosso modo dans les 
paroles suivantes, A considérer avec réserve : r VOUS avez tous de belles maisons 
propres, mais la maisoil de Dieu es[ sale ... Si personne n'agit. il y a quelqu'un qui 
va se charger de Ia netroyer. Je pense qu' i l  va se passer de quoi. » 
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Photo prise dans les jours qi i i  suiv~rent le triste événement du 2 avril: seuls les 
murs calcinés restCrenr debouf. 



2. L'église sinistrée. 

Quelques mois après ce sermon mtmorable, voila que l'église, par une ktiange 
coïncidence, était subitement victime d'un grave incendie dans la nuit du 7 avril 
1946, lors d'un horrifiant orage électrique. Plusieurs accoururent pour sauver la 
maison de Dieu, mais hklas ! le destin tragique venait de s'abattre cmellement sur 
celle-ci, des boules de feu courant sur la toiture de I'kglise a une vitesse vertigineu- 
se. Paraît4 que les paratonnerres se trouvaient defeciueux nu moment de la caias- 
Vophe. 

Quelques mois auparavant, d'après le témoignage d'un paroissien, la longue 
écbelle touchant le sol, qui longeait le mur et montait jusqu'au hau t  de la toiture 
de l'église, avait été wup te  d'une dizaine de pieds dans le but que les jeunes cn- 
fants cessent de grimper sur la toiture. Hormis cette négligence d'avoir laissk les 
paratonnerres en mauvais état, l'&&se aurait pu possiblement t tre épargnée, si I't- 
cbelle avait été conservke intacte. Eii effet, l'éclielle en reliant le sol, servait en 
quelque sorte de paratonnerre; la décharge de la foudre électrifiant la toiture mè- 
talhque de I'tglise aurait pu être acheminée vers le sol sans causer d'incendie. Mais 
la fatalité avait de8 frappe, la colère de Dieu foudroyait l'@se bien avant qu'on 
ait pu songer A remédier A la situation. 

Les paroissiens en badauds vinrent très nombreux contempler l'jmrnense bra- 
sier ei les mines en flammes de ce qui  subsistait de leur magnifique église. Énor- 
mément de labeurs, d'espoirs et aussi de  découragements avaient étk consacrés par 
leurs pkres pour kdif ier somptueusement un des temples parmi les plus niajestueux 
du diocèse. 

Voici le texte que certains paroissiens. épris peut-t~re de  remords amers ou de 
culpabhtk ou simplement de profonde rristesse, pouvaient lire avec chagrin dans 
le Courrier de  Saint-Hyacinthe, le 5 avril 1946, au sujet de  l'incendie de  leur 
é&se : 

cr L 'dglrse de St-Dominique a étC réàuite en cendres, mardi. après a voir et6 frap- 
pée par la foudre. 

Le feu se déclare peu avant 3 heures du matin, au cours d'une tempere de neige. 
- iM, l'abbé C h a r l e s - h i ~ e  Hkt u, cure de la paroisse, sauve les saintes e.spéc:es. - 
Dommage de quelques $100 000. - Les pompiers de Saint-Hyacinthe mandés sur 
les lieux. 

L'éghse datait de 1867 

L'@se de SI-Dominique de Bagot, A six milles du sud-est de Sam!-Hyacintlie, 
a été rkduite en cendres dans la nuit de lundi A mardi, aprés a voir &té frappée par 
la foudre. En deux heures, elle étaii r a s k .  La foudre tomba sur le clocher vers 3 h 
IO du matin, couni1 de l'avarit B I'sm'&re, k long de la toiture, et le feu se déclara 
finalement dans la région de la sacristie Le clocher s'abartit une heure après, el il 
ne restait le marin, du temple que les qualre murs calcinks. Les dommages sont 
évalués 4 quelques $100 000. L'église mnsfruite en pierre, da rait de 1867. Aussitôt 
le feu dklaré, M. Albert Dansereau, bedeau de b paroisse, sonna le tocsin, et M. 



l'abbé charles-Émile Hétu, curé de la paroisse sauva les saints espéces. II klait ac- 
compagaé de M. Fernm~uid Bousquet, qui l'aida 4 briser la porte du tabernacle. Le$ 
pompiers de Saint-Hyacinthe, sous la direction du chef Adrien Malo, se rendirent 
sur les lieux, mais ils ne suren1 que protéger les maisons du voisinage. ne pouvant 
d'ailleurs s'ahmenrer d'eau que par des puits. On craignil pendant quelque temps 
une connrigration, w le vent i.ioleni qui soufflait, venant dii sud-est. DRS iisons 
ediammés volérent jusqu'aux côtes de Saint-Dominique. A prPs d'un ndle du Iil- 
lage, et l'on en retrouva jusque dans le scpiiPme rang, en direction de Sf-Liboire. 
La seule présene des pompiers de  Sainr-Hyacinthe sauva le magasin et la maison 
de Mme E. Bernard, près de l'église, et conséquemment celle de M. Orner Dubois, 
irnmédia tement voisine. Le feu airait pris A la toiture de la propriété de Mme Ber- 
nard quand les pompiers ,un'vèren t. Les pertes i I'edse son t en ppaie ccimpen - 
skes par les assurances. Dérail assez curieux, la foudre tomba au milieu d'une tem- 
pêre de neige qui avait commencé vers une heure du malin. 

* + *  
Éveillé par UII  fonnidahle coup de tonnerre, quelques minutes avant trois heures 

d u  matin, M. l'abbé Héti~, curé de la paroisse, se pricipiia vers une fen&re don- 
nant sur I'égLise ei aperçut comme une trainée lumineuse. le long de la toiture. En 
moins de tenips qu'il ne faut pour l'écrire, le feu se déclara aussitôt, .4 plusieurs 
points $ la fois, mais le foyer principal sern blair se tro~i  ver au-dessus de la sacris- 
I;e. M. HÇtu s'habilla et pdnétra en hite dans I'égiisc. pour y sauver les saintes es- 
péces; CR nieme remps qile M. Femand t)ousquer. II s'aperçu1 alors qu'il n'avaii 
pas la clef du  tabernacle. el les deux h o m e s  unirent les efforts pour briser la por- 
te. Quelques minutes pjus tard. I'kglise étai1 un immense brasier. Tl é t ~ ~  d& lors 
évident que l'on ne pourrait pas la sauver. MI le curé téléphona quand même au 
maire d e  Sain t-Hyacinthe. M. Ernesi-O. Picard, et lui demanda d'envoyer les 
pompiers, qui s'employéren f surtout B protéger le presbyrére et les maisons voisi- 
nes de I'Pghse. Une heure environ aprés le commencemen r de l'incendie; le clocher 
de I'église s'a bartail avec fracas partie à li'nrérievr de I'kglise, dont la toiture s'était 
d4'A effondrée. et parrie d sa gauche. On craignait longtemps qu'il ne tombât sur le 
presbyl&re, ce qui eut ajoute considérablement au désastre. Dés 5 heures du  malin. 
l'église n'irait qu'une masse de mines fumantes. Les niurs restaient cependant de- 
bout. Le charnier du cinietière esr attenant P I'kglise, et il s'y trouvaif cinq cer- 
cueils. Les familles étaient fort inquiètes de leurs moris, mais le feu heureusement 
ne Ira versa pas les murs. De lourdes pierres fom béren t sur la loir ure du charnier, 
mais sans l'ébranler. La reconstruction de l'église commencera jacessamment. A 
premiére vue, on estime que les iravaux pourront s'effecluer avec un montan1 va- 
riani de $75 000 11 S f O0 000. Les Fondations et la cave pa~aissent bonnes. de mê- 
me que le perron A l'avant de l'edifice. On croit aussi utiliser une bozine partie des 
murs, environ la moitié de la façade er la presque totalité du mur de droite, côté 
du presbytdre. Le mur de gauche, sauf erreur. semble enti&rement vouk A la démo- 
lition. On est 9 s'organiser pour la tenue des offices religieux, dans la salle parois- 
siale. Rien n'a encore été définitivement fixé. mais il est probable qu'on y dira 
trois messes chaque dinianche. ~i 

De ce pknible incendie, seuls deux ciboires, trois chandeliers du maître-autel. 
L'encensoir d'argent ei un bon nombre de reliques authentiques furent sauvés de 



justesse des flammes impiioyables, tout le reste étant entièrement coosumé y 
compris le rnagmfique tableau du Saint-Patron de la paroisse, les autres, et les su- 
perbes ornementations qui e~c l i i s sa i en t  fastueusement le temple. 

D'aprts la tradition, le lendemain, quelques paroissiens en larmes, s'accaparé- 
rent pour la postérir 6, de quelques fragments de pierre. noircie gisant dans ces rui- 
nes fumantes, l'église agonisant sous leurs yeux de braise. 

L'éghse détruite devait être incessamieni reconsimite et mise en chantier. L'é- 
v&que crut sage de IibCrer le fardeau des mains d u  curé Hktu, profondCrnent bou- 
leversé et beaucoup trop flexible pour entreprendre des travaux de bâtisseur, pour 
les confier au cure Gaudetie, beaucoup plus qualifié par son emprise et sa lemeté.  

CIiarles-Émile Hétu, ayant desservi avec vigueur la paroisse durant pds  de huit 
années, s'en retournait h I'tvCché au dkbut mai 1946. 

Curé Olivier Gaudetre q u i  prit en 
main la recons~ntclion de l'église avec 
la Fa bnque. 

19. OLIVIER GAUDETïE, 13e PRÈTRE RÉSIDANT, MAI 1946 - JUILLET 
1962. 

t .  Remnstruction de I'tglise. 
2. Démolition des remises A voitures. 
3. Vente de la chapelle temporaire. 
4. Quelques rénovations. 

Olivier Gaudette s'jnçtallaii au presbyitre en mai 1946. Une grande tâche q u i  
allait lui incomber, qui constituait en quelque sorte tour un défi B relever. était la 
reconstrucrjon imminente de I'égbe récemment détruite. Mais le curé Gaudette. 
d'un tempérament rigide, Mf et fonceur. possédait toutes les aptitudes nécessaires 
A rendre b bon port un tel déploiement d'activités et surioui d'énergies. 

L'église, gisante péniblement dans ses mines. malgré une partie de ses murs s'é- 
levant vers le firrnameni, devait être dkfinitivement rasée. Le 9 juin 1946, la fabri- 



que acceptait la soumission d'Armand Fugére. Ayant obtenu ce contrat, celui-ci 
s'engageait A dtmolir complèreinent les murs moyennani la sorn.me de 3 750$. Un 
peu plus tard, en août, Camille Mercure, industriel. de Saint-Hyacinihe, se char- 
geait de faire excaver le sous-sol de I'egùse. A cette occasion. une partie du cime- 
tikre fut affectée car la façade de la nouvelle églisi: etait reculée de sept pieds vcrs 
le cimetikre et l'ensemble du sous-sol était rangé de cinq pieds vers le nord-ouest, 
toutes ces opérarions désirées par la fabrique et le ciiré dans le but de réduire au 
maximum les COQ ts de consirucrion. 

Grâce aux sueurs de plusieurs paroissiens qui s'étaient acharnés depuis le prin- 
temps 1947 Ti entreprendre le rude boulot. I'égiise en construction allait vraimeni 
bon train et ce, A l'immense satisfaction du curé Gaudette. 

échafaudage des t ravaux durant  la construcrion. 

Les pierres calcinees, ravagées par le feu, presque centenaires, allaient @ire em- 
ploykes 1 la reconsiruction su moyen d'un habile taillage de la croate brûlée. Fer- 
nand Richer, accompagnt de quelques autres tailleurs de pierre, participèreni A 
ces ouvrages en redonnant aux pierres leur éclat et leur aspect naturels par de suc- 
cessifs polissages. La charpente béiannte se dressait et au printemps 1948. on es- 
ptrait bientbt rendre l'édilice conveiiablement logcable. Le 2 mai 1948. la fabrique 
faisait un emprunt de 40 ûû0$ pour parfaire la partie extérieure de l'église et pour 
couvrir les coilts inhérents fi la reconstruction depuis les derniers mois. DéjA les 
dépenses. qui &aient préives approximativement au moniant de 100 MO$, s'éle- 
vaient 9 140 000s et on comptait encore defrayer la somme de 60 000s à prélever 
sur les deniers des contribuables pour le parachèvemeni iota1 de l'église. 

Finalement, la f in  de l'automne 1948, la nouvelle église rayonnant dans sa 



splendeur architecturale avec ses concepts modernes, se révtlait pr2re A être consa- 
crée au culte divin. Le 21 novembre 1948, I'eghse, quoique non parée de tous ses 
ornements, &ait bénite solennellemeni, en présence d'une grande foule de Fidèles 
venus expressément pour la circonstance, cklébrer les fruits de leurs dignes la- 
beurs. Chaque paroissien dans son coeur briUait d'un brin de fiertt, que celui d'a- 
voir contribue a relever de ses cendres le temple de Saint-Dominique consacrk ;1 
Dieu. La paroisse se rejouissait du bonheur d'avoir érigé en l'espace d e  deux ms 
un tel édifice alors que leurs ancêtres h bout de rnjskres, s'éiaient acharnts pénible- 
ment pendant plus de quelques années pour édifier une telle oeuvre. 

t a  nouvelle église, que nous adniirons encore aujourd'hui, dans toute sa pres- 
que jeunesse et benut6 inaltérée, est une construction de bétnn a m t ,  totalement h 
l'épreuve du feu; aux lignes modernes et surbaissées que nous devons aiix plans de  
l'architecte Féljx Racicor. Elle s'avère €ire la prerniiore église du diocése dont les 
caloriftres sont installes dans le plancher. 

L'église, A i'interieur, refléte plutôt un s~y le  sobre par la richesse de son marbre 
A l'autel, dtpounue de reels artilices, quoique particulitrernent Cgayante e i  dotée 
d'oii@nalitC par la prksence de sa coionnade d'iiispiration gréco-latine entourant 
le choeur, ses vitraux hexagonaux répwtis avec symétrie de chaque c6tC de celui-ci 
et ses bancs en riche boiserie envahissant somptueusement la nef. 

En 1949, on avait confit la fabrication des codessionnaux A l'entrepreneur Lu- 
cien Vadeboncoeur. et celte année-18 ttait  wuronnte par lin don particulier s'éle- 
vant h 3 500% remis par Camille Mercure A la fabrique dans le but que cei argent 
serve à l'embellissement de l'église. La fabrique employa ce don à l'achat de nou- 
veaux carillons. 

En 1952, les marguilliers rksolurent, avec l'approbation de leur curé, de se déba- 
rasser des remises h voitures devenues dksuttes nu fil du temps. Ces remises lon- 
geant la propriété de Roméo Vertefeuille sur une longueur de trois cenis pieds nui- 
saient considérablement h l'expaosion et au développement de la paroisse qui s'a- 
morçait dans cette zone. 3 I'aniire-pays dans les rues convergeantes h l'église. Il 
fut convenu de  remettre, pour la dtrnoljtion, une section des remises au comité des 
chemins et il lut décidé que I'auire sc.ciion des remises devait êIre vendue A I'en- 
chére. 

Pendant la reconstniction de l'église, on avait cliante la messe dans une cliapelle 
temporaire, ii I'arriére d u  presbytére qui seninit aussi de salle paroissiale. Ce local. 
qui était autrefois l'ancienne écurie du cure, avait ktk emménagée en cliapelle pour 
les besoins de la cause. Le 31 mai 1953, la fabrique acquiesçait A sa vente pour le 
prix de 1 600$, jugeant qu'il serait dorénavant plus utile et profitable aux parois- 
siens de posséder une manufaciure de couture créant des emplois que de coiiserver 
une ancienne écurie convertie en chapelle. 

Le 24 décembre 1955. la iabrique s'accordait à apporter quelques rénovations et 
réparations aux édifices curiaux. Entreiiutres, en 1956, on entreprenait la recons- 
truction du chemin de I'édise qui menaçait de toniber eii ruines. Adouelda Baron, 
maçon el tailleur de pierre, s'occupa de ces dégâts matkriels. En plus, le maçon ne 
dédaigna pas apporier quelques réparations aux joints de  la façade de I'kglise nou- 



vellement construite qui dejA se lkzardait et où s'iniraduisait I'eau. Leoiiel Dion, 
cultivateur, posa une couverture neuve au chapeau de la galerie attenante aux trois 
d t t s  du presbytère. Philippe Tétreau, quant h lui, s'occupa des travaux de menui- 
serie h apporter au presbytère. 

En juillet 1958, la fabrique conselitail B ce qu'on pave le vaste terrain de station- 
nement de l'tglise, en asphalte. Ce sont les pavages Maska qui accomplirent admi- 
rablement la besogne qui rehaussait maintenant le charme de l'ensemble de la pro- 
prikté de lo fabrique. 

Le curé Gaudeite, fort apprécié de ses ouailles, était resté pendant seize annkes 
au senice de ses paroissiens. Un peu las de fatigues, on imagine, il prkféra se reti- 
rer de la cure de Saint-Dominique. C'est au curé Gaudette que nous devons la pri- 
se en charge avec main de maître du mouvement des J.A.C. dans les années cin- 
quante. Président A sa fondation, le curé Gaudeite regroupait les jeunes garçons et 
f~Ues de la paroisse une fois par mois. I I  rksulta, de ces rencontres des connaissan- 
ces plutbt fnictueuses, de nombreux mariages A Saint-Dominique. 

Joseph-Hector Lemieux curi 

20. JOSEPH-HECTOR LEMIEUX. 14e PRETRE RESIDANS, JUILLET 1962 
- JWILEET 1965. 

1. Formation d'une chorale. 
2. Grand ménage au sous-sol de l'église et installation d'un nouveau systkme de 

chauf Cage. 
3.  Vente d'un ierrain A la caisse populaire. 
4. Achat d'un nouvel orgue. 
S. Un curC ouvert ei disponible. 

Accueilli par les paroissiens de Saint-Dominique en juillei 1962 le cilré Josepli- 
Hector Lemieux succéde à l'abbé Olivier Gaudette. 



Prdnant le renouveau liturgique digne d'apporter quelques changements dans 
les moeurs pastorales, le cure Lernieux songe des son arrivée à former un choeur 
de chanr capable de rkpoiidre avec satisfaction A ses espérances. Ainsi, a p r h  
main tes démarclies, il invite les personnes possédant une bonne voix A suivre des 
cours de chant. 

D'autre part, il s'intbesse beaucoup aux jeunes el. aux loisirs, en organisant, dès 
l'automne de son installation au presbyiére, un projet de parinoire, lequel fut rea- 
lis4 en arritre de l'école avec l'aide des djrige,mts et de  quelques bénévoles. 

Au début de l'anoée 1963, on installait un système de chauffage h l'huile pour 
remplacer i'archafque chauffage au charbon. 

En septembre 1963, quelques réparations étaient effectuées au carillon par un 
dCnornmé Julien. Le 8 septembre, la fabrique vendait un terrain de 55 pieds de 
front par 100 pieds de  profondeur A la caisse populaire de  Saint-Doininique au 
prix de 2 OOOS pour son futur eiablissement. Au cours de l'hiver de la même an- 
nde, avec concertation des marguilliers. il est question d'effectuer un grand rnknn- 
ge au sous-sol de I'égbse pour le rendre plus accueillant. En vaillant homme, le cu- 
ré Lemieux retrousse ses manches, revêt culotte de travail el se joint aux bénévoles 
pour appliquer de la peiniure sur la surface bétonnk défraîchie. 

Achat d'un nouvel orgue. 

Au dtbut d'aofit, un  orgue usagé de la fabrique Casavanr. comportani treize 
jeux et datant de 1900, m i s  en vente par la paroisse de Saint-Pascal d e  Kamouras- 
ka, était acheté au prix m b m e  de 500$. Cependant, la somme de 3000$ avait kt6 
prévue pour défrayer les coQts de transport et de réparaiions. Les ouvrages confiés 
Q exécution A Philippe Fontaine et Maurice Dupré, ces derniers s'occupkrent de la 
réparation et  de l'installation du nouvel orgue qui allait garnir le jubé. Par le 
moyen de dons anonymes, avec des enveloppes prévues A celte fin, le montant 
d'argent payé pour l'achat ei la rénovation de l'orgue fut presque entiérement ré- 
cupkrt. Le 18 octobre 1 964, le vleil orgue électronique émit vendu A la paroisse de 
Sainte-Jeannad'Arc de Siandbridge au prix con\.enu de S00$. 

Le curé Lemieux est resié seulernenr trois ans dans la paroisse. Disponible et 
alerte, le curé Lernieux s'est siirtout fait reconnaître par son charisme et sa bonne 
volonté de vouloir contribuer ailx oeuvres des paroissiens. Lors de son départ en 
juillet 1965, les fidéles lui rendireni, même dans le cadre d'me brève desserte. un 
vibrant hommage en guise de témoignage des faveurs accordtes et des gestes al- 
truistes déployts par ce curé. 

2 1.  MAURICE JODOIN, 15e PRÈTRE RÉSIDANT. JUILLET 1965 - A O ~ T  
1966. 

1. Parution du bulletin paroissial. 
2. Quelques rénovatioiis et embelljssemenis A l'église. 
3. Un changement dans les coutumes de la fabrique. 
4. Le régne le plus court. 



Succéde B I'abbb Lemieux. le curc Maurice Jodoin qui n'a pas connu un régiie 
vraiment notable à Saint-Dominique püisqu'il n'y a rtsidé qu'une seule année. C e  
pendant, avec sa vigilance de cure affairé en dépit de son caractère plutôt antipa- 
thique. Maurice Jodoin apporta quelques améliorations A la paroisse de Saint-Do- 
minique. 

D'abord, au poini de vue informations. un projet s'avére intéressant, celui de la 
parution du bulletin paroissial. En accord avec le conseil de  la fabrique. il sera dé- 
sormais un moyen de rappeler aux gens par kcrit tout ce qui s'annonçai1 aupara- 
vant verbalement à l'office religieux : tels les messes. les mariages, les baptéines, 
les décés, les rencontres d'organismes, les invitations spéciales etc ... Le premier 
bulletin paroissial parût le 12 sepiembre 1965 et depuis ce iemps, il continue enco- 
re A renseigner les paroissiens avec satisfaction par son contenu des plus iiitkres- 
sants iraitani des diffkrentes aciivités de 13 paroisse. 

En avril 1966, de  nouvelles parures viennent égayer l'église. Fernand Richer se 
voit chargé de tailler e t  de polir les autels. de s'occuper du deplacement des 
wnfessionnaux et des statues. Et parmi ces ouvrages de rénovation intérieure, on 
n'oublie pas de poser des dalles de marbre et des carreaux de ckramique derrière le 
maître-autel. 

Avec la venue du curé Jodoin, un changement s'impose dans le fonc!ionnemeni 
de la fabrique. Auparavant, la fabrique confiait au curé le poste de secrétaire-iré- 
sorier, lequel devait établir la comptabilité ei s'occuper d e  la perception des répar- 
titions de l'église. Mais il fut décidé de libkrer de ses fonctions le curé de plus en 
plus accaparé au service des fidèles (visites de paroisse. support aux malades eic ...) 
en abandonnant la tsche un citoyen de?a paroisse. C'est au médecin Antonatien 
Saint-Pierre que revint la charge de dresser les comptes. Après la démission de ce 
dernier, c'est Lise Bouclier q u i  combla le posie vacant de secrétaire-trésorier de la 
fabrique et qui encore aujourd'hui conlinue de remplir ce mandat. 



Suite à une décision de I'dvêque, Maurice Jodoin quitte les paroissiens en août 
1966 pour la cure de Saint-Joseph de Saint-Hyacmthe. I I  est maintenant décedé. 
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' : i And;& Beaugrand curé de 1966- 1968. 

22. ANDRE BEAUGRAND. 16e P R ~ T R E  RPSIDANT, 1966 - 1968. 
1. Rknovation d'un local servant A une association de la paroisse. 

André Beaugrand arrive de la cure de Sorel à Saint-Dominique en ao<it 1966. 

Rempli de bonhomie et de nobles inientions, le curt Beaugrand s'intéresse au 
bon fonctionnement des organisations de la paroisse. Entre autres, en fondateur 
de I'A.F.É.A.s. h Sorel, ii songe h répéter l'exploit k Saint-Dominique dans le but 
de regrouper les femmes de la paroisse A l'entraide. Il discute du mouvement avec 
quelques lemmes et lors d'une réunion au sous-sol de l'église le 19 avril 1967, I'A- 
.F.É.A.s. de Saini-Domiiiique Çiait fondé grâce à l'initiative de ce curé. 

Mais il fallait dénicher un endroit pour réunir le groupe. Le curb: Beaugrand 
consenut A ce qu'on converiisse une modesie remise jouxiant le presbytkre et ser- 
vant d'atelier de  menuiserie et de bricolage aux cures, en local plus fanciionnel 
pour permettre la tenue de réunions. Après une entente avec les marguilliers, I'an- 
cienne dkpendance curiale etaii emménagée en un spacieux local avec l'aide de 
plusieurs bénkvoles qui se joignirent au cure et s'efforcèrent en p w  de temps de 
rénover de fond en comble la bâtisse qui allait servir de  local à I'A.F.Ê.A.s. et aus- 
si de lieu de rencontre pour plusieurs organisations de la  paroisse. Un des inarguil- 
liers, Wiifrid Paradis menuisier, dirigea adroitement les travaux de réfeciioii. 

Seraii-ce que tes paroissiens de Saint-Dominique se révèlent difficiles et capri- 
cieux au point d'en exiger trop de leur curé ? Faisaieni-ils preuve de mauvaise foi 
ou n'éiait-ce simplement la promotion bien méritée d'un prêtre dévoué à l'écoute 
des chrétiens ? Voilà que l'tvéque rappelle le cure André Beaugrand en 1968 pour 
Ivi conîier la cbarge de la cure de la paroisse du Sacré-Coeur A Saint-Hyacinthe. 



A son départ, les paroissiens s'assemblent pour lu i  rendre un mémorable hom- 
mage en récompense de ses efforts de contribution avec siiccès au diveloppemeni 
de la paroisse maintenant regroupée en communauté vivante. joyeuse et fikre 
d'appartenir à Saint-Dominique. 

En mars 1982, en souvenir de ce cure d&ierminé dans ses entrephses, on pro&- 
dait h la nomination officielle du local de I'A.F.I?.A.S. en lui accordant le titre : 
(I Salle André Beaugrand 1) g a v e  sur une plaque commémorative. 11 est aujour- 
d'hui dkcédk. 

Alain Roy curé actuel. 

23. ALAIN ROY. 17e PRETRE RÉSIDANT, 1968 - 
Une importante rénwaiion A l'église 
Un curt attentif aux besoins de ses paroissiens. 

Originaire de Saini-Pie, I'abbt Alain Roy enseigne au Sémiiiaire de Saint-Hys- 
cinthe lorsqu'il se voit nommé par I'évkque A la cure de Saint-Dominique en 1968. 
Avec l'ardeur dkployée par le nouveau curé h relever les dCfis et la boitlie volonié 
de la communauté, la mission, qui ne se présentait pas sous le jour d'une sinécure, 
s'accomplit avec grande faciliié. 

Doté d'un caractère plutbi timide, situation normale prévalani en ces circons- 
tances, le curé Roy craint de s'imposer dans les affaires de la fabnque lors de son 
arrivke, Cependant des rkparations d'entretien aux édiCices curiaux s'imposent. 
Durant I'étE 1969, précédani l'avis des paroissiens el avec I'asseniimeni du conseil 
de la fabrique, le perron de !'kglise détériore se voii remis A neuf d'après un plan 
exécuté par u n  dénomme Brouillard qui avait soumissionné pour la somme dz 
3 6508. L'éti. suivant. en juin 1970, c'est à la couverture du presbytère de connaî- 



tre quelques métamorphoses. Wilf rid Paradis s'occupe de la rLparation de la loitu- 
re. En juin 1971, une nouveUe toilette cxtkrieure endimanche le presbytère et l'an- 
nexe; on applique de la peinture, excepté sur les murs de pierre pour conserver 
leur etai originel. 

Vers la fin de l'armée 1972, Rodrigue Dion, sacristain depuis quinze ans, remet 
sa démission. Il se voit aussitôt remplact h pied levk par Roger Deslandes, qui as- 
sure fidélement, encore h l'heure actuelle, la fonction de sacristain. 

En aoQt 1973, la couverture de la sacristie quelque peu endommagce demande 
de Iégtres réparations. Elles furent exécutées par Renk l apo in te  au coiit de  
2 200%. Au printemps 1977, voilà qu'une grande rénovation à l'tgljse s'impose et 
contraint les paroissiens de se rCunir. Bien qu'elle n'avaii jamais k t é  négligke, les 
marguilliers avec l'accord de leur curé, soucieux de sa conservation originale, pen- 
sent A exécuter un énergique ménage à l'inttrieur de l'église et surtout prévoient 
rehausser son apparence exttrieure défraîchie. Effectivement, l'âge du bâtiment 
exigeait : dejA trenle annees de maiurite A abriter inlassablement les croyants suf- 
fisaient h réveiller les paroissiens de s'engager à l'embellissement de celle-ci. 

La couverture de l'église, qui n'avait pas été épargnie des intempéries, requérait 
des sérieuses rkparaiions. Les joints de la pierre fissurb au-haut de la nef centrale 
demandaient d'être cjmeotés. 11 se présentait cependant une grave question A 
considérer pour effectuer ces réparations : trouver les ressources monétaires né- 
cessaires h défrayer les co0is toul en préservant les quelques recettes de la fabn- 
que. La main d'oeuvre et les mattriaux h des prix inabordables décourageaient 
quelque peu les promoieurs du prget. Or, avec une foi tenace que les paroissiens 
n'avaient jamais manifestée auparavant dans ce genre d'entreprise, la fabrique 
tente de faire appel 2t des soumissions. 

Finalement, avec la volonté de plusieurs paroissiens A participer 5 la réfection 
de l'église, les marguilliers anciens et nou\,eaux parcourent la paroisse en tout sens 
pour recueillir des montants variant aux environs de 90$ par famille. Les gens, 
préalablement informés de leur intention par une lettre de sollicitation que le cure 
Roy avait fait panmir A chaque foyer, rkpondircnt chaleureusement L l'appel. Si 
incroyable que la siiuation puisse parGtre. en l'espace dc deux semaines environ, 
la somme rotalc des dépenses qui s'élevait h 1'~xorbitani montant de 34 000$ était 
recueillie. Tous, plus ou moiiis riches, mais fiers de la propreté impeccable et de la 
magnificence de leur éghse. avaieni rtalis.4 un remarquable exploit dont bon nom- 
bre encore aujourd'hui se remémore d'e~onnement, de l'incroyable générosité dont 
la paroisse avait fait preuve 5 ce1 kgard. 

En tout el partour, la facture s'tiait élcvée ii 34 000$, c'est-A-dire 17 000% pour 
la réparation de la couverture confiée A un contracteur de la paroisse. Paul-André 
Blouin, 1 000s pour la fixation de bardeaux d'asphalte, 2 000s pour la cimenta- 
tion des joints exécutée par Fernand Kicher et 14 000s pour la peinture inténeiire 
des murs de la nef, des lampes cylindriques et le vernissage des bancs accomplis 
par Rosario Cusson. 

Au dévoilemeni de la nouvelle toileite de I'intCrieur, les paroissiens qu i  avaient 
exprimé clairement leur profond aitacliernent A leur église exhultérent de  ravtsse- 



ment. Mais il ne faui pas croire que les fidèles de Saint-Dominique demeureni liés 
uniquement ii leur kglise, car leur curé aussi inspire leur respect, leur admiration ei 
leur amitié. Cei aitacliemeat se concrétisa d'ailleurs lors d'une dtcision de I'évèque 
de confier au curé Roy I'anjmation liiurgiclue dans une autre cure. Les paroissiens 
protestèrent vigoureusement par le biais d'une pétition dament signée qui rtussit 
avec un prodigieux succes à dissuader les desseins de l'autorité ecclésiastique. 

Sans prktenrions, faisant preuve de tolérance. le cure Roy d'une honnête simpli- 
cité se voue constamment l'écoute de ses paroissiens. Toujours disponible lors de 
sa visite paroissiale, i l  n'hésitera pas A prodiguer quelques conseils A qui veut bien 
pr&ter I'oreille. 

Éghse actiielle bénite le 21 novembre 1948. 

- 153 - 



Avec l'intelligence, le sens de l'humanisme et la charité chretienne, qu'il témoi- 
gne dans ses prédications de l'évangile, le curé Roy ne peut qu'inciter les parois- 
siens au partage et concilier les fervants a la pratique religieuse. 

C'est au nom de tous les paroissiens de Saint-Dominique que nous lui  tendons 
ces éloges et nous souhaitons qu'il demeure parmi nous encore longtemps, jusqv'A 
la bienveillante pkrennitt de l'Église si le besoin le nécessite. 

Le presbytère actuel 

CONSÊCRATION DE L'ÉGLISE DE SAINT-DOPVIINIQUE LE 15 JANVIER 
1983 : 

A l'occasion de la presrigieuse ckremonie qui a marqué la consécra~ion de l'égli- 
se de Saint-Dominique, Ic samedi 15 janvier 1983, le cure de la paroisse. l'abbé 
Alain Roy avait présenté la rencontre en ces termes : 

(( Bien chers amis, 

L'évêque de Québec érigeair la paroisse de Saint-Domüu'que le 26 mars 1833. 
Ce n'est qu'en 1855 qu'elle acquit sa reconnaissance civile. 

La premi2re &&se  ons si mite en 1855 fui détruite par !a foudre le 2 avri l  f 946. 
Un an plus rard, on commença !a consrmciiori de notre église actuelle qui Iir t bé- 
n i ~ e  le 21 novembre 1948. 

A l'occasion des fêres du 150e ANWVERSA IRE DE LA FONDA TION DE 
LA PA ROISSE, les membres du Cornilé organisareur accueillirent favorablement 
J'idke d'inaugurer cette année jubilaire par la consécration de l'égliseparoissiille. 



Une m é e  jubilaire, au sens biblique du terme, veut dire une année de grâces de 
la part de Dieu et une m& de ranerciemenr de la part des paroissiens de Saiiit- 
Dominique. Ce jubilé qui célebre les fid&fités et les grandeurs du passP engendrera 
certainement les fidélirts et les grandeurs d'aujolrrdJliui et de dernam. 

Le geste liturgique de la consécrat~on atteint d'abord l'édifice où se rassemble 
notre communsulé, mais rejoint aussi fous les fidélm de noire communauté. A tra- 
vers ce gesce, ils reconnaissent les merveilles accomplies au milieu d'eux par le Sei- 
gneur, ils lui disent leu1 action degrda, ils confirment leur espérance dans les len- 
demains merveilleu oi) ils wntinueronr d ouvn'r leur coeur aux auues. 

VIVONS LA CONSECRATION DE NOTRE SGLISE, comme i'onction de 
l'Esprit au coeur de noire cummunautb Les gestes consécraroires prendront alors 
tout letu sens : L'ASPERSIOiV ravivera notre dignité de baptisé. 

LA PROCLA MA TION DE LA PAROLE rappeUera notre grandeur du Peuple 
de Dieu uni au Christ dans la communion des Sainis. 

L'ONCTION DES MURS donnera une dimension i6svelle définitive des liens 
entre le Chnsl et sa communauté paroissiale de Saini-Dominique. 

L'ENCENSEMENT exprimera la pr6sence du Seigneur au mijiei~ de nous. 

L'ILLUMINATION signifiera la hrniére de l'Esprit déposée en chacun de 
nous, pour qu'ensemble nous puissions ouvrir des chemins de lumi&re i )  [out hom- 
me de bonne volonté. 

Nous céldbrons cetie consécration avec Mgr Louis Langevin, notre évêqlie, avec 
plusieurs pretres qui sont nés ici au qui y ont exercé leur miniscéfe, avec des pa- 
roissiens actuels ou anciens. 

La tendresse de Dieu esi grande porir la paroisse de SAINT-BOMIMQUE et 
c'es1 avec joie que nous le reconnaissons publiquement par cette consécration de 
nocre église paroissiale. 

ALAIN ROY, curé. u 
Saint-Dominique, 
15 janvier 1983 

Même après I'obrention de i'érection de la paroisse en 1833, les gens de Saini- 
Dominique attendirent encore, pendani quatorze longues annkes avani de jouir de 
la presence d'un pr&tre résidant parmi eux. La pénurie de prêtres, A cetie époque, 
pour la population qukbécoise sans cesse croissante, combinee h !a pauvrelé des 
habitants qui ne pouvaieiit se payer le service d'un curé. expliquent ceiie période 
tortueuse ou la paroisse elait constamment halloik et mise sous la tutelle d'un cu- 
rC des paroisses avoisinantes. Comme la  présence d'un cure risidani signifiait à 
leurs yeux un avantage réel d'aprks les rites imposés par lYCglise catholique, les fi- 
dèles respeciueux se devaient, comme dalis l'obligation, de pratiquer I'aplaventris- 
me en rkitbant leurs suppliques auprès de l'évêque. 



Puis un joui arriva le cure rksidant tant souhaité, non sans susciter quelques re- 
mous lorsque la prtpondérance des biens temporels l'emporta subrepticement, A 
l'opposé, sur les questions d'ordre spirituel. Cetle situation s'identifie clairement 
par cette question kpineuse de la cons;ruction des tdiiices religieux lorsque le curt 
aspirait A vivre dans une cathédrale alors que le colon ne devait se contenter que 
du modeste logis d'une cabane en bois rond. Les idtérets contradicloires en cause 
accentuèrent ce mouvement de contes~atioa des paroissiens face aux abus du haut 
clergé. L'esprit etriqui de l'évêque, dans ses ambitions démesurées, s'encliantaic de 
voir fleurir des chliteaux dans le diocése. Les fidtles encîins à la pauvreté pour la 
rrts grande majorité, reptochaieni sensément I'excés des dépenses somptuaires 
dans la construction de l'église et du presbytére, m&me au rn2pris des ordomances 
de 1'évEque. Ces refus aux volontés de l'autorité diocésaine, nettement fondés lors- 
qu'on prend note du contexte, n'eurent pour effet que d'attiser les braises et sur- 
tout de déclencher la foudre d e  celle-ci. Cela explique pourquoi on n'htsita pas A 
retires le curé de la paroisse pour une dur& de deux mois. A l'action punitive infli- 
gée il la paroisse, nul ne peut blAmer le ou les respansables en ces temps ou la vie 
sociale se voyait uniquement dominke par la pratique religieuse. La communauré, 
quoique réticente, devait se coamrier, en guise de temoipage de sa foi. h entre 
prendre conte que cofite la construction des Uifices reljgieux m&me au prix de son 
propre sacrifice. En effet, inutile de due que vivre dans des conditions cle Me kco- 
nomique difficiles A cette Cpoque, vers 1865 - 1870, justifie tout le tiraillement 
des ressources monttaires entre la fabrique et les paroissiens d'une part, par I'im- 
position des wtisarions h prtlever sur les contribuables, el entre la fabrique er le 
clergé d'autre part, pour les dépenses effectuées en vue de la consrructioa des edi- 
fices. Chacun tirant la couverture de son côté, il n'est pas étonnant q u e  la 
construction des bâtiments ralentie par les querelles d'argent ait connu une len- 
teur madeste.  Seule la P gloire de Dieu y et non le triomphe de la spiritualité 
pouvait motiver les paroissiens ii continuer, par exemple, les travaux interrompus 
pendant vingt mois. 

Il est remarquable et etrange A la fois de constater, en etablissant un parallele 
avec la siiuarion d'il y a trente-cinq ans, que I'exirEme difficulté que connut la po- 
pulation de Saint-Dominique vers 1865 s'évanoui1 presque en tiérement lors de la 
recoostruction de l'tglise en 1946. Certe fois, dans un climai de prospbrité 6cono- 
mique, les travaux s'effectutreni A la diffkrence dc ceux de la premikre église, sans 
vaine opposirion ou contestation apparente, et surtout sans litiges d'ordre mon& 
taire. À moins que ce genre de question se passaii sous silence pour tluder les 
sourdes oppositions. Autres temps, autres moeurs.. 



LISTE DES VICAIRES NOMMES A L A  CURE DE SAWT-DOMmIQUE 

1 .  L.O. Déligny 
2. Joseph Desautels 
3. P.A. Sylvestre 
4. J.A. Boisverd 
5. J.B.E. Lamothe 
6. L. Turcot 
7. L.J. Huot 
8. Isidore Noiseux 
9. J.B, Olivier Guy * 

10. J.E. Germain * 
1 1 .  B. Ouellet * 
12. Alfred M. Lapierre * 
13. Joseph Beauregard * 
14. Édouard Blanchard * 
15 .  B.J. Leclaire * 
16. Joseph Bachand 
17. Joseph-Alfred Bernier 
18. Jean-Baptiste Terreau 
19. J. Valmore Roy 
20. Arséne Benoît 
2 1. Emest Messier 
22. J.T. Barré 
23. Arthur Kkrouack 
24. P. Darche 
25. J.B.A. Allaire 
26. A.T. Guertin 
27. J.A. Balde 
28. L.A. Dubilly 
29. J.M. Cadieux 
30. J.F. Larose 
3 1 .  J.A.H. Lecours 
32. Eugtne Moulin 
33. Joseph C. Cadoret 
34. J.A. Ségujn (*) 
35. J. Armand Guerrin 
36. Camille Cournoyer 
37. Oza Menard 
38. R. Dufresne 
39. Louis Jodoin 
40. Thtophile BCmbt (**) 
4 1 .  Gaston Harrès 

Énurnk~aiion des vicaires ' 
en ordre chronologique 

novembre 1837 
6 septembre 1838 
21 dkcembre 1839 

14 janvier 1840 
1 1 octobre 1841 

janvier 1843 
21 février 1844 

28 amil 1844 
18 mars 1866 

8 août 1875 
4 avril 1 878 

19juillet 1879 
24 octobre 1879 

14 novembre 1880 
IO  juillet 188 1 

l er octobre 1882 
1er octobre 1883 

17 mars 1885 
31 janvier 1886 

février 1888 
sep tembre 1888 

janvier 1889 
septembre 1889 

juillet 1892 
scplembre 1892 
novembre 1894 

1897 
1897 

octobre 1897 
1898 
1900 
190 1 
1903 
1905 

septembre 1919 
juillet 1923 

1932 
septembre 1933 

juillet 1936 
septembre 1945 
septembre 1947 

21 a001 1838 
octobre 1838 

19 septembre 1841 
23 janvier 1842 

17 septembre 1842 
18 avril 1844 
7 juillet 1845 

17 septembre 1546 
15 avril 1866 
15 aobt 1875 
I l  a001 1878 
10 août 1879 

27 octobre 1879 
28 novembre 1880 

14 juillet 1881 
27 septembre 1883 

20 avril 1884 
28 janvier 1886 

fkvrier 1888 
septembre 1888 

janvier 1889 
septembre 1889 

janvier 1890 
a001 1892 

octobre 1893 
sepiembre 1896 

1897 
octobre 1897 

juin 1898 
1900 
190 1 
1903 

ftvrier 1904 
septembre 1907 

juillet 1923 
1932 

mars 1933 
novembre 1934 

aoG1 1937 
septembre 1947 
septembre 1948 

AnivCe Départ 



Ênuméraiion des vicaires 
en ordre chronologique 

42. L'abbt Miiietie septembre 1949 
43. Gtrard Dupuy septembre 1950 
44. L'abbé Ostiguy 
45. Raymond Pelletier 
46. L'abbé Boutin 
47. L'abbé Canciault septembre 1956 
48. Orner Plante septembre 1958 
49. Jean Deslandes septembre 196 1 
50. Bernard Favreau 
5 1. Güles Langelier 
52. Denis Lussier 
53. P.E. Archambault 

LISTE DE QUELQUES PR~TRES ORIGINAIRES 
DE LA PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE 

Date d'ordination Diocése ou 
Congrégation religieuse 

1.  Edmond Hudon 1868 S.J. 
2. Stanislas Beaudry 1895 O.M.X. 
3. Auguste Lapalme 1899 Mon trial 
4. Napoléon Desmarais 12 juillet 1903 Saint-Hyacinthe 
5. Arthur Lamontagne 21 décembre 1907 Saini-Hyacinthe 
6. Albert Beaudry 1908 Manitoba 
7. Rodrigue Beauregard 1915 - 
8. Jean-Edmond Fontaine 1915 Oklaoma, U.S.A. 
9. Adklard Chicoine 1922 S.J. 

10. Roland Bousquet 1936 O.P. 
1 1 .  Georges-Étienne S t-Onge 6 juin 1936 Saint -Hyacinthe 
22. Gtrard Beaudry 1939 O. P. 
13. Emest Lapalme 1941 Pére en Afrique 
14. Léo Guilbert 1938 O.F.M. 
15. Lionel Deslandes 1Sjuin 1957 Sainr-Hyacinthe 
16. Jean-Marc Gaudreau 31 mai 1958 Saint-Hyacinthe 
17. Raynald Beauregard 24 décembre 1965 O.M.I. 

' Vicaires aides temporaires b 

) impossibiliik de reirouver les vicaires de 1907 jusqu'h septembre 1919 
(") Irnpossibilili! de retrouver I e s  vicaires de 1937 jusqu'A septembre 1945 



Liste des marguilliers depuis la fondah'on de la paroisse 

Date de leur election : 
7/  1 / 1837 Pierre Bergeron 

Pierre Menard 
Jean-Baptiste Beaudry 

30/ 12/ 1835 Charles Houle 
27/12/ 1838 Benjamin Cadoret 
25/ 12/ 1839 Joseph-Octave Beaudry 
25/12/1840 PierreDupont 
25/ 12/ 184 1 François Guyon 
18/ 12/ 1842 Anloine Larocque 
1 /9/ 1844 Anioine Chicoine 

Rigobert Robert dii Lafontaine 
Jacques RobiiaiUe 

25/12/1844 SoscphGuyon 
29/ 12/1845 Mariin Decelles (maîire-chanire) 
22/11/1846 Louis Meçsier 
1 / 1 / 1847 Anioine C8ié 
1 / 1 / 1848 Pierre Gosselin 
1 / 1 / 1849 Pierrc Chicoine 
30/ 12/ 1849 François Houle 
22/ 12/1850 S h a n  Gévry 
28/ 12/ 185 1 Pierre Demers 
25/ 12/ 1852 Antoine Martin 
25/ 12/1853 Charles Dauiiais 
25/12/ 1854 Théopbile Bcaudry 
25/ )2/  1855 Ambroise Dubrcuil 
28/ 1 2/ 1856 Marc Fournier 
27/ 12/ 1857 Augustin Martin 

L m b e n  h46nard 
26/ 12/ 1858 Jean-Baptiste Aude! dii Lapointe 
3/6/ 1860 Pierre Brodeur 

Françoi~ Grenache 
30/ 12/ 1860 Joseph Blancheitz 
29/ 12/ 1861 Laurent Leclaire 
28/12/1862 Antoine Panseau 
27/12/1863 MoiseAulhier 
25/12/ 1864 Joseph Duponi 
31/12/1865 Maxime Frégeau 
30/ 12/ 1866 clic Beaudry 
29/ 12/ 1867 Jean-Baptiste Cadieux 
28/6/ 1868 Maxime Laplanie 
27/12/1868 mouardBemier 
5 /  12/ 1869 François Vincent 
1 1/12/ 1870 Chrisostdme Richer 
IO/ 12/ 1871 François Flavien Delisle 
15/ 12/ 1872 Abraham Roy 
26/ IO/  1873 Christophe Houle 
13/12/1874 JosephVincent 
12/ 1 9  1875 OnCsime Chicoine 
IO/ 12/ 1876 Antome Chagnon 
16/ 12/ 1877 Jean-Baptiste Lapalme 
8/ 12/ 1878 Pierre Dion 
14/ 12/ 1879 Damase Brodeur 
181 12/1880 Joseph Charron 

Pierre Ménard 
Nicolas Audet dit Lapointe 
Hubert Augustin 
Narcisse Demers. fils 
Hilaire Brodeur 
Sabin Deslandes 
Anaclei Chabot 
Eusèbe Petii 
Jacques Beaudry 
JCrÔme Bernard 
Chales Houle 
Joseph Lapalme 
F é h  Langevin 
Octave Millet 
Alexandre Grisé 
Amable Houle 
Remi Dufresne 
Jean-Baptiste Beauregard 
Élie Dalpt Parisau 
Camille Mariin 
Philias Cordeau 
Pieme Delage 
Joseph Fugere 
Élie Beaudry 
Joseph Petit 
Adolphe Garneau 
Raymond Lapalme 
Pierre Gosselin 
Magloire Bernard 
Charles Dupont 
François Britre 
Jean-Baptisie Chagnon 
Alphonse Roy 
Joseph Chabot 
Elzear Lapoinie 
Domina Deslandes 
Napoléon Houle 
Wilfi-id Lapalme 
Alired Beaudry 
Mo'ise Chicoine 
Toussaint Gaiien 
Leandre Roy 
Charles Dion 
Ocinve Daudelin 
Urgel Lapalme 
Alfred Chabot 
Napoleon Bousquet 
Wilîrid Tétrenu 
Joseph Petit 
Euciide Fugere 
Charles-Louis Gauther 
Augustin Thuoi 
François Mar~in 



24/ 12/ 1933 Louis-Pierre Chicoine 
25/12/1934 Napoléon Dupont 
25/ 12/ 1935 Ovide Chagcioa 
25/12/1936 Joseph Si-Onge 
25/ 12/ 1937 Albert Fugere 
25/ 12; 1938 Hermas Lussier 
25/12/1939 Stanislas Arpin 
22/ 12; 1940 Magloire Leclerc 
1 Pmile Lapointe 
25/12/1941 OvideLapalrne 
25/ 12; 1942 Robert Chagnon 
17/1/1943 ÉmileBenoit 
11/4/1943 OrigéncDubreuil 
25/12/1943 E h h r  Tktreau 
24/ 12/ 1944 Domina Chicoine 
28/1/1945 Montcalm Lemay 
25/ 12/ 1945 Oscar Dubreuil 
29/12/1946 Eddy eirchambault 
28/ 12/ 1947 Elzéar Chiwine 
25/12/1948 Aimé iapointe 
25/12/1949 Camille Gaudreau 
31/ 12/1950 Arthur Benoii 
30/12/195 1 Adrien Bousquet 
25/ 12/ 1952 R o m b  Beauregard 
2 5 /  12/ 1953 Rolland Barre 
25/12/1954 Anioine Chagnon 
18/ 121 1955 Armand Beauregard 
25/12/1956 Rosario Chicoine 
29/12/1957 Willie Ledoux 
19/ 1 / 1958 Télesphore Girouard 
281 12/ 1958 Henri T61reau 
2 5 /  12/ 1959 Paul Croreau 
29/5 /  1960 tphrem Si-Onge 
25/ 12/ 1960 Lucien Cordeau 
31 /12/196 1 Dasylva Deslandes 
30/ 12/ 1962 Joseph Chaboi 
29/ 12/ 1963 Lucien Dubreuil 
27/ 12/ 1964 AimC Laplante 

12/ 12/ 1965 Alberi Chagnon 
Leonel Dion 
Solange Mknard 
Fernand Richer 

18/ 12/ 1966 Wilfrid Paradis 
Émile Chagnon 

10/12/ 1967 Gattan Bernier 
Gérard Fugkre 

1968 Lucille Houle 
Camdie Girouard 

1969 André B& 
Marcel Lussier 

1970 Lionel Daigie 
Micbeh Barbeau 

1971 Berthe Daudelin 
Denis Dion 
WiUrid Paradis 

1972 Jacques Chapon 
Maurice Simard 

1973 Jules Gaucher 
Germain Lagack 

1974 Jacqueline Deslandes 
Gaston Duchesneau 

1975 Theode kcbambault 
Laurent Dion 

1976 Germain Bergeron 
Armand Deslauriers 

1977 Giséle Chagnon 
Raymond Duchesneau 

1978 Michel Godtre 
Éphrem Rivard 

1979 Paul Gewais 
Andrk Clouiier 

1980 Therèse Audy 
Jean-Marc Barré 

1981 Michel Godtre 
Yves Ducbarme 

1982 AndrE Cloutier 
Raynald &cher 



Croix du chemin. 

LA-bas, au d e u  de la c m p a p e  

Avez-vous remarqué la belle croix ? 

chacun admire le chêne qui l'accompagne 

hppe laat  qu'elle est gardienre de nos droits. 

On voit souvent s'approcher les grands-mamans 

Invitant les petits dire des avis 

Xénophile. elle accueille les passants 

De tous dtks, ils sont arrivés 

Un jour de fête, l'âme sereine 

Chantani des cantiques d'autrefois 

Hgletanl, parfois malgré leurs peines 

Ensemble, chaque jour porton? nos croix 

Marchons vaillemment comme nos andtres 

Imitant ceux qui avaient la foi 

N'oublions pas en passant de saluer la croix 



LES CROIX DE CHEMINS A SAINT-DOMINIQUE 

Élever des croix fut un usage constant au une couiume enracinée au QuCbec de- 
puis la découverte de Jacques Canier en 1514. Au dipart, les croix &aient planlees 
par des explorateurs désireux de prendre possession d'un territoire, comme celle 
de Jacques Cartier. Plus tard, les usages se sont diversifits, les paysans Lrigeaient 
les croix en signe de mmmémoration d'un kvénemenl ou en signe de pairiotistne. 

En plus d'incarner des valeurs cérkmoniales ou patriotiques, la croix de chemin 
A I'epoque jouissait d'une imporiance capitale aux yeux des fidéles. Dans certains 
cas, elle remplaçait plus ou moins l'église, en particulier lors des récolies et des in- 
tempéries ou encore pour la mére devant assurer la garde de ses enfants. 

On ne plantait jamais la croix aii liasard. A tout coup. on cherchait l'endroit le 
plus propice de façon A ce qu'il convienne le mieux possible aux gens d'un rang ou 
d'une concession. C'est pourquoi plusieurs de ces monuments etaient siiuits le long 
des chemins ou au croisement des routes. 

Les croix de  chemin ne relevaient pas de la main d'ariisies o u  d'artisans specia- 
lises. Eues étaient dues à des initialives dans lesquelles la foi populaire prenait le 
pas sur les préoccupations forrneiies. En ce sens, leur existence et leur expansion 
apparaissaient comme un reilet fidtle du milieu, ancre dans la pratique de la reli- 
gion catholique. Les croix de chemins ne pouvaient que se révkler des lemoins de 
I'esprit d'initiative de nos andtres, de leur naïve spontantité et de leur indiscuta- 
ble originaliré; les fidéles employaot les ressources offertes par le milieu, comme 
par exemple la pierre, maitriau dont la croix des côtes vis-A-vis les car~ières a été 
é t i g k .  

Les croix de  chemins jouaient un grand rôle dans la vie quotidienne de nos 
grands-parents et autres. Eues pouvaient senir  de pomt de repkre pour le voya- 
geur errant ou tout simplement de lieu de dkmarcation d'un territoire. D'autre 
pari, eues surgissaient h tout propos comme point de réference dans le vocabulaire 
quotidien de nos aieds. Par exemple. on pouvait entendre les campagnards dire : 
(( Tiens les voitures passeni à la croix. ri n Les voitures sont de l'autre côté de la 
croix. i1 (( II poudre si fort qu'on ne voit pas la croix. u ou encore « II fail clair 
comme en plein jour, on voit la croix dans la nuit. * Et de ces croix, ilombreux 
souvenirs, histoires et légendes s'y sont greffts avec le temps. 

II n'kiait pas rare de  rcncontrer au d tbut  du XXe siècle quelques quCteux ou 
personnes pieuses s'arrêter A la croix en iant que pôle d'attraction de la foi popu- 
laire. Ne se contentant pas seulement d'entretenir les dévotions et les vertus ché-  
iiennes, la croix devenait même un lieu de rassemblement lors des menaces de ca- 
lamités. Dès qu'un flkau: telles l'invasion de chenilles ou de  sauterelles. la scche  
rcsse ou la surabondance de pluie, menaçant la paroisse et en particulier le rang, 
des prmssions et des neuvaines A la croix s'organisaient. En objet de  bénédiction 
solennelle lors de son érection, la croix de chemin assurait la protecrion de ceux 
qui la voisinaient, l'entretenaient et la fréquentaient. 

Porter. John R.  rr O- L&po!d. Calvare,~ eei crou de chemins du QuEbcc. Colleciiori Eihnologit 
QuCbicoise : Cahier I I I ,  édiiions Hun ubise. Mmrréal, 1973, p. 135 



Aujourd'hui, la coutume de se rendre aux croix de chemins ou d'en ériger A la 
gloire de Dieu s'est quelque peu estompke de la mémoire, quoique certains fidkles 
se sont toujours efforcés de ressusciter leur âme en restaurant pieusement dans 
son itat originel la croix de chemin plantée sur leur propritté. Certaines croix ont 
nettement disparu, victimes des intempéries, du vieillissement, de la néghgence ou 
de l'oubli du patrimoine. d'autres ont été deménagées, transporikes dans un rang 
voisin et redtcorées, et d'autres bien sGr ont subsisté malgré les avaries, grlice (i la 
vigilance de quelques charitables personnes. 

Les croix de chemins demeurent peut-être oubliées présentement, A la dérobée 
des regards, mais se dressent encore dans I'esptrance, meme dans l'ombre de la 
pratique religieuse, en une source intarissable de l a  tradition québécoise. 

En parcourant la paroisse, jetons un coup d'oeil observateur pour admirer les 
croix qui se dressent dans toute leur allure sacrte et qui n'implorent que le respect. 

La Croix du Septihme Rang 

Vers 1890, les habiiants d'une partie du septième rang, en particulier de I'arroa- 
dissement de I'bcole no. 4, firent une dcmmde pour l'krection d'une croix de che- 
min. C'est A ce moment que M. Misaël Chicoine doma une parcelle de terrain at- 
tenante A sa maison. Avec l'aide de quelques voisins charitables, un endroit propi- 
ce Ctait choisi ei on coula une base de cimeni pour asseoir solidement la croix. Elle 
fut construite en bois de pin parce que c'était u n  bois rksistant aux intempéries. 
EUe lut rapidement parachevie; la couronne au centre, l'échelle, le marteau, I'ins- 
cription surmontée du coq du reniement, une niche vitrée gardait la statue de la 
Sainte-Vierge, une clôture de broche entourait la croix comme pour la protéger 

Croix au 7e rang érigée par Misaël 
Chicoine, pPre de Elzéar. Elle exis re 

+ encoreaujourd'hlrichezlefilsAndre. 



précieusement de la profanation. Lorsque la propribit passa aux mains de M. El- 
zéar Chicoine, c'est avec orgueil que des fleurs étaient semées au pied de la croix 
pour l'égayer tout l'kt é. Mme Chicoine s'&ait occupk personneuement de planter 
des lys vivaces et des pivoines cultivbes de ses mains habiles. Elle savait rassembler 
les voisins et la jeunesse du temps pour r&iter le chapelet durant le mais de  mai. 
Se sentant accueillis, les gens venaie~t  admirer et prier A la croix. C'était le bon 
temps. V a s  1950, lors de la construction d'une maison, la c~oix du chemin du 7e 
rang fut ltgkrement déplacée. Aujourd'hui. c'es1 encore la m&me que jadis, ralrai- 
chie par les soins de  leur fils André. 

(RCfërence : Mme Ekéar Chcoine) 

La Croix du Neuviérnc Rang 

Vers 1920, M. Eddy Archambault s'offrit à donner une parceue de terrain pour 
tlever une croix de chemin. Des voisins se joignirent A lui pour réaliser l'oeuvre 
pieuse. La nouvelle croix, construite en bois des mains de M. U1g1 Lapalme, ou- 
vrier de la paroisse, reposait dans toute sa candeur sur un fond de cimeni pour la 
solidifier. Feinte en blanc, symbole de pureté, avec une clbture de fantaisie l'en- 
tourant, la croix se dressait fièrement avec miUe et une fleurs dans la belle saison 
que Mme Archarnbauli s'occupait elle-même de cultiver avec une patience inouie. 
C'est A la croix de chemin que tous les voisins disponibles du rang se  réunissaient 
chaque soir du mois de mai, m@me sous la pluie. pour la rkitation du chapelet. 
Chacun se rendait responsable h tour de  r81e, dans leur souci de dévouement du 
ciukiien, de dire la priére el  de chanter les cantiques h la vierge. Vers 1950, un vio- 
lent orage accompagne d'un terrible coup de vent renversa brusquement la croix. 
Comme A cette époque une nouvelle école était construite sur le terrain de M. Ed- 
dy Archambault, les paroissiens d e  cc bout de rang dkcidkrent de l'ériger sur le 
terrain avoisinant l'école. Elle est maintenant disparue, victime des affres du 
temps. 

(Référence : Mme Yvome Archambault) 

La Croix du  Brû16 

A l'tpoque, il Ctait coutume qu'un propriétaire d'un emplacement privilégie 
dans le rang, offre la parcelle du  terrain nécessaire pour y dresser la croix du che- 
min. M. Joseph FugZre, residan t dans le Bnîle du i5tt nord-est. d o m a  A perpétui- 
te un coin de terrain d'une superficie d'environ dix pieds carrés dans le but d'y éri- 
ger une croix. Fabrîquke en bois de pin et peinte en blanc, la croix rendait fiers les 
paroissiens du rang. En fidkle gardienne, eue veillait sur les saintes choses d'autre- 
fois. Aprts de nombreuses années, le lopin de terre sur lequel tiai t érigé la croix, 
passait aux mains du fils Fugére, puis du neveu Albert Deslandes. Chaque prin- 
temps, la croix du Brûlé rayonnant dans sa splendeur de piété, recevait les mêmes 
soins prodigues pour la conserver dans son Ctat originel. En 1966, le chemin du 
rang devait être élu@ et comme la crou éiait siiiiée sur la parcelle de terrain de- 
vanr Etre expropriée, les paroissiens se voy6tent avec tristesse dans l'obligation de 
l'enlever. Le gouvernement, par l'intermédiaire du service de la voirje, paya la 



somme de 5% en dédommagement, (moniant évalué au nombre de pieds du ter- 
rain exproprié) A la fabrique de Saint-Dominique puisque personne ne savait h qui  
appartenait le lopin de terre sur lequel était érigke la croix. Depuis ce temps, per- 
sonne ne songea à replanter la croix reiirke de la complentation des habitants du 
Brùlé. 

La Croix des Ciltes 

Aux Côtes de Saint-Dom.inique résidaieni des tailleurs de pierre. M. Prosper 
Brodeur, juché sur le haut de l'ancienne côte. sur le pic rocailleux, posstdait un 
endroit tout-&-fait propice A I'insiallation d'une croix de chemin. II avait taillé la 
croix dans la pierre, (materiau par excellence rérislant aux plus iiuisiblcs inlempi- 
ries), avec l'aide de soli fr&re Lkodie Brodeur ei  d'un compagnon Adouelda Baron. 
Ce~te croix élevte en 1915 avait éi& kdifiée A partir d'une armature de fer de ma- 
nitre A consolider les bras. De haute dimension. elle faisait l'orgueil de ces parois- 
siens qui vivaient en milieu pierreus. Vers 1937 - 1938, lors de la refeciion de la 
route qui  devait communiquer en ligne droite avec celle du bas des Côies, la mai- 
son de pierre de Prosper Brodeur était entièrement démolie et la croix Çiait trans- 
ponee A l'endroit actuel sur un ierrain affecte i cet usage et donné par M. Émile 
Lapointe. DimCnagée préçau~ionneusernent avec toute l'expérience de  ces 
connaisseurs de la pierre, elle put être achem.inée B son nouvel emplacemeni sans 
dommages et y 2tre plantée solide men^. Sise sur un banc de roc, la croix de pierre 
surplombe glorieusement les côtes. Une clîiiure en tuyau de fer, installke sur des 
blocs de pierres taillts. entoure la base de la croix. C'est un monument de noire 
patrimoine qui mtri te la préservation a n i r e  I'avénçmen t du progr&. 

(Référence : Mme grnilienne Ledoux). 

Croix érigée chez M. Prosper Brodeur 
a~ 1915. elle fut taillée dans la pierre 
par Léodie son Irére et M. Baron, dd- 
mhagée chez M. grnile Ledoux lors 
de la réfection du chemin. 





CHAPITRE s1xlÈME 

La Corporation Municipale de Saint-Dominique 

Après avoir relatk l'histoire religieuse de norre paroisse, il serait agréable main- 
tenant de jeter un coup d'oeil sur la vie civile par le biais de l'histoire du conseil 
municipal, vu qu'elle est intimement liée au travers des rkalisations plus ou moins 
kchafaudkes des ~esponsables qui ne désirent que le bien-être et le progrés des ci- 
toyens de la paroisse. 

1. La Naissance de la municipiilitk 

MCine après l'érection canonique de la paroisse en 1833, aucune organisation 
quelconque avait kté mise sur pied pour I'admiiiistration civile d e  la paroisse. 
Saint-Dominique ne possédait pas de municipalité distincte de celle de Saint-Hya- 
cinthe. À la suite de  la promulgation de l'acie des Municipalités en 1845, la parois- 
se pouvait être en mesure, dorénavant, d'élire son propre conseil. Pour cette reçon- 
naissance civile, la paroisse reçut le titre de municipaliti. le ler juillet 1845. 

Mais il fdlui attendre dix autres anntes avani qu'un mouvemeni de  masse tien- 
ne compte d'une nouvelle ordonnance tmise en 1855 qui instaurait un nouveau ré- 
gime municipal permettant aux citoyens de diriger efficacement leur propre muni- 
cipalité. En vertu de !'Acte 8, Vicioria, Chapitre 40, I'éreciion civile de la munici- 
palité d e  la paroisse de Saint-Dominique avait lieu par proclamation le 21 avril 
1855 : 

t( Sera composée des 6e, 7e, 8e er 9e rangs de la seigneuie de Sr. Hyacinthe, er 
de cette parue du Rang Double de Sr. Dominique dans la dite seigneurie, qui s'k- 
rend depuis ie canton de Milcon vers I'esf, jusqu'd la paroisse de Ste. Rosalie vers 
l'ouest, et bornCe comme suit, savoir : a u  nord-es(. par la seigneurie De Ramsay 
ou Langan; A I'esr, par le cariton de Milton; au sud-nuesi, par le Cordon des terres 
yui se tIouvent au &té sud-ouesr du di1 Rang Double de Si. Dominique; et au 
nord-ouest, par la paroisse de Ste. Rosa lie. 

La crkation de telles organisations avait pour but essentiel d'assurer une certai- 
ne  déceniralisation des affaires gouvernementales. Les munjcipalites jouissaient 
alors d'une large mesure d'autonomie puisque le conseil avait le droit de légiférer 
sur une foule de questions d'intkrêt local, dans les limiies fixés par les lois provin- 
ciales et ftdkrales. Le conseil nouvellement formé devant se charger aussi d'assu- 
rer le maintien de la paix publique. Jusqu'à ce moment-IA, seul un capitaine de mi- 
lice agissait en quelque sorie de gendarme de la localité, exerçant quelquefois la 
fonction de juge de paix. À ce sujei, I'abbé Isidore Desnoyers avait rele~+ le texte 
d'un curieux document qu'il avait trouvé dans les archives de la paroisse : 

' Deschamps. M er P.. p. 600 
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r À une enquête tenue devan! Anto ine  Guertin,  L i eu t enan t  Capitaine, 
cornmandan t la milice de St-Dominique, le 19 mai 1840, un corps dejurés compo- 
sP de dome citoyens de la paroisse, rous hommes d ce propos et loyaux sujets de sa 
majesté la reine ... donne pour verdict que ... Édouard Mousset; de Si- Dominique 
âge de 22 as, est venu d sa mort en se noyant par accident, dimanche, le 17, du 
courant sur les quatre Iieures de l'après-midi, daris l'eau de la rivière Yarnaska, 
connue sous le nom de riviére Noire; au bas e! [out prés de Ici digue du moulin des 
h6ritiers Drolct, en cherchant ei s'efforpnr! d'une maniére louable de rerirer du 
fond de la rivière le wqs d'une autre personne noyëe au même endroit quelques 
jours auparavant ... o 2  

Quant la politique municipale, elle devait consolider les structures de fonda- 
t.ion, dklimiter son territoire, dresser les procés-verbaux des cours d'eau, des routes 
et des p0nt.s etc ... 

2. Disparition des biens de la municipalité en 1892 

Sans doute, on imagine qu'aprés l'ordonnance du 2 1 avril 1855, des paroissiens 
manifestirent leur volonik de se rkunir pour former le premier conseil municipal. 
Helas ! nous ne connaîtrons jamais les noms de ceux-ci et leurs réalisations puis- 
que les différents documents civils manquenr. D'aprés les traditions orales rappor- 
tées par les anciens, tous les livres de délibérations du ccinseil disparurent lors du 
vol incroyable des biens de la municipalité de la puoisse en 1892. Le coupable de 
ce mkfait était nul auire que le secrétai.re-trésorier de l'époque qui s'était enfui sin- 
guliéremeni avec le contenu de la petiie caisse ainsi qu'« avec tous les papiers 
compromettants D, comme l'avait écrit dans ses notes le curC Gaudette. D'ailleurs. 
ce dernier fut le seul à relater l'histoire de cet incident par écrit. Le secrkiaire-tre- 
sorier avait quit tt subitement la paroisse comme un sauvage, A l'abri des regards 
indiscreis, pour courir h l'aventure A la recherche d'une nouvelle pairie pour peut- 
être commettre encore quelque coup pendable. Qu'est-ce qui avait pu le pousser A 
commettre un tel geste ? Maheiireusement, on ne connaîtra jamais les motifs de 
son acte indigne parce que rien ne paru1 A ce sujet. meme dans le Coumer de Sain- 
t-Hyacinthe, q u i  d'habitude s'empressai1 de couvrir cc genre d'actuali t t scandaleu- 
se. I,es livres de délibkrations postérieurs A 1892 ou les différenis documents de la 
paroisse anikrieurs n'en firent kirangement aucune mention, au  point tel qu'il s'a- 
véte irnpossibie de connaftre les nom et prknom de l'accusé. Preuve qu'il avait 
réussi h faire disparaître subrepticement les traces de son passage h Saint-Domini- 
que. 

Celte version concernant l'hypothèse du vol que nous venons d'examiner paraît 
authentique A premiére vue. Hors de mettre en doute les affirmations véhiculées 
dans la paroisse selon lesquelles la municipalité aurait été l'objet d'un vol peu 
commun, il n'en demeure pas moins possible cepeodanr qu'une pure disparniion 
puisse caractériser simplement l'absence des documents. 

Quoiqu'il en soit, cet incident plutôt fâcheux, s'avére surtour ennuyeux pour 

Desnoyen, Isidore. ;\.!muscni sur I'hisroire de la parvisse de Sainr-Dommque. p. 17. 



l'historien, car la perte de toute cette masse d'informations provenant des livres de 
la paroisse nous oblige A aborder l'histoire de  la municipalité qu'aprés cette année 
18. 

3. Municipaiite du nl lage de Saint-Domminique 

La municipalité du village de Saini-Dominique fur érigie le 19 janvier 1914. A 
la suite de cette érection, une premibe assemblée se tenait au village pour créer un 
autre conseil municipal distinct de la paroisse, dans le but que chaque conseil soit 
en capaciik de mieux protéger les intérêts divers en cause et de répondre de manie- 
re satisfaisante aux besoins des paroissiens, selon qu'ils résidaieni au village ou à 
la campagne. 

Sous la prtsidence de Louis Chicoine, préfet du comte de Bagot, le premier 
conseil de la municipalité du village était élu le 4 mars 1914. Michel Archambault, 
occupait les fonctions de maire et WUrid Lapalme, Joseph Auther, Paul Bernard, 
AmedCe Casavant père, Élie Beaudry et Jean-Baptiste Dupont. celles de conseil- 
lers. 

4. Les sujets dbbattus au Conseil 

Les quelques procès-verbaux postérieurs A 1893, regorgent d'une multitude de 
réalisations fort initressantes. mais dans l'état actuel ou les volumes ont été 
conserves, victimes des maladresses ei des négligences de tous et chacun, victimes 
des gribouiuages et même des decoupages de ceux qui les dttenaient, les quelques 
vieux livres des minutes reposent maintenant dans un état pitoyable, étant même 
jllisibles et repoussant A consulter A la vue de dtsu8ies feuilles jaunies et noircies 
d'arabeçques indescriptibles. Heureusement, parmi la scction des livres les plus ré- 
cents, la grande majorité fut préservée de ces outrages. 

Vous décrire de long en large les diverses rkaliçations qui se soni effectuées dans 
la paroisse constituerait certainement u n  travail fastidieux et qui pourrait peut- 
Ctre même endormir le plus sagace lecteur. Dans l'impossibilité de rapporter de  
manikre concise et fidele les dgférents événernenrs, nous avons cru sage de vous 
rapporter les trails généraux des principales délibérations q u i  se tenaient  au  
conseil et vous renseigner sut  le style d'activité qui pouvait s'y dérwler. 

Peu importe les actions plus ou moins vigilantes des maires et des conseille~s 
qui se sont succkdés, tous se soni acharnés, par leurs réalisations publiques à 
coninbuet Ii l'essor de la paroisse. Une foule d'intérêts aussi diversifib lurent dé- 
battus A la table du conseil, 

Parmi les questions abordees A l'ordre du jour, une figura au premier plan des 
priorités au conseil : l'amélioration des voies de communications dans la paroisse, 
lesquelles causèrent nombre d e  débats et de querelles enire les divers rangs de la 
paroisse. Plusieurs requeies ei pétitions jonchérent la table du conseil, lequel quel- 
quefois n'ttait pas  rés soucieux du niveau de v i e  des habitants. Cependant, avec 
la pression des paroissiens concernés, un réseau de communication avec des routes 
plus ou moins carossables allait être soiidement implantt, malgré les quelques rkti- 
cences et craintes lace au progrés. 



Avec l'apparition de l'automobile, au débui du 20e siécle, le macadamisage et le 
fl gravelage * des chemins devenaient des projets de bon aloi et sunout de nkcessi- 
te urgente, lorsqu'on pense il la Savanne qui Était  tout-A-fait impraticable une 
bonne partie de l'année. Aussi, la mumicipalitC devait enrreienir les chemins. au- 
tant l'hiver que l ' t t é ,  pour la circulation des prerniéres voitures et des chevaux en- 
core nombreux. 

Dès 1914, le conseil du vinage Cmetiait un règlemeni qui proposait le pavage de 
la route principale dans certaines parties de la paroisse : 

Rklement no. 2 

« O~donnant le gravelage du chemin S1-Dominique. dans la münicipdifd du vil- 
lage St-Domhique, comté de Bagot, et mar:adamisage eo d'aurres parties tel que 
spkcifik dans le devis annexC au présent reglement en verlu de la loi des bons che- 
mins, 1912 (3 Georges V chap. 21). 

d une session gdnérale du Conseif municipal du village Si-Dom'ni9 ue, confor- 
mbmeot A une motion d'ajournemeiit adoptt par le Conseil le 7e jour de juillet 
1914, renue au lieu ordinaire des sessions du Conseil du vilIage SI-Dominique le 
16e jour du mois de juillet 1914 B 7 hrs de IJapri?s-midi B laquelle sessio~ sont pré- 
sents M. le maire Michel Archambault el Messieurs les conseillers Paul Bernard, 
Jean-Baptiste Dupont, Joseph Authjer el Améddc Casa vao t ,  f a m t  quorum sous 
la présidence de monsieur le maire. 

Attendu qu'A une réunion du Conseil municipal fenve le 5e jour du mois de mai 
191 4, m e  résolu rion a éf.4 passée B l'effet de Iaire macaddmiser le chemin rang St- 
Dominique en certaines parties tel qu'ordonné par l'ingénieur civil du gouverne- 
ment dans uu devis anuexé au présenr règlement et de faire w d e s  les autres par- 
ties conformément au devis inclus au présent rdglement sur une longueur de 32 ar- 
Pen ts. » 

Aprés ddibdrations, .il es1 ordonné et statué par règiement du Conseil comme 
suit : 

1 Le cbemiu rang St-Dominique ci-dessus d & h t  sera gra velé et entrelenu B I'a- 
venir comme chemin gravele aux frais de Ia Corporatio~ conformémeni au 
prdsent réglement. 

Z0 Les travaux de confection ordonné par le présenr &lemen t seront faits 
conforménien t au devis pr6pa-é el signé par A.  Gosselin ingénieur au ministère 
de la Voirie de cette province en dare du 30 juin 1914 conlresigné par le maire 
et Ie sa-trésorier de ce Conseil et annexé au prkent réglanent pour en faire 
partie in rigrante. 

Le Conseil ne croit pas qu'il soit necessaire de miner la CGte chez M. A. Beau- 
dry, car celte côte prksen te une pente frés douce, néanmoins M. le maire se 
rendra A Québec sous peu et s'entretiendra avec le miaisire de la Vovie A ce 
sujet. 

3 O  Les travaux de  confection ordonnés par le présent réglement devroar Etre 



comniencds aussitôt que possible dms le cours de I'année 1914 el sesont con ii- 
nués avec achivité et sans retards pour &~re ferminés dans le délai meniionné au 
devis ci-annexk. 

4' Ces travaux seront exécutCs sous la direcljon d'un sweillan t ou d'un officiel 
spkcial nommé par le Co~lseil. En codonnilé de I'ari5cle 17, de la loi des bons 
chemins 1912, prkitbe, ce surveillani sera sous la direction de tout officier du 
departemen t de l a  Voirie autorisé par le ministre de ce département. A pari la 
surveillance de l'ouvrage, lorsque ics tra va wr seron l fai'ts 4 la journée, il tiendra 
compte de roules les dipenses, jour par jour et lorsque les travaux seront faits 
B 1'enI.repfise ou par contrat, il tiendra compte de tous les rra vaux faits jour par 
jour, er fera un rapport détailjé du tout au conseil, chaque fois que celui-ci I'e- 
xigera. 

Le conseil devra lui allouer une indemnité ou un salaire fixe d'apr2s le travail 
du dit officiel et sa perte de temps, le roui devant être bas6 sur le salaire de 
I'kpoque od l'ouvrage sera fait et ne devanrjamais dépasser 2 piastres parjour. 
Le conseil aura le droit de le renvoyer quand bon lui semblera et de le rempla- 
cer par un autre. 

Le ler surveillant ou officier chargé de la sun~eilancs d m  travaux sera M.  AI- 
bert &chambailIr. 

5* Suivan i que le Conseil l'ordonnera, !es .travaux seront faits la journke ou par 
contrat adjugk d'aprés les r8gle.y t ta blies par le Code municipal. (...) 

Devis estimatif des iravaux de gravelage devant êwe exécutés dans la municipa- 
lit6 du viUage S[- Dominique, dans le comté de Ragot, wdormérnent au devis ci- 
joinr, prkparé par M. Albert Gossefin, d'après le rapport de I'inspection faite en 
celte munjcipalift par M. J.A. Bourdonnais. 

Donnbes du rapport : 
kfain d'oeuvre 
(un homme parjour ( I O  heures) $1.75 
im homme, un cheval. un tombereau $2.50 
un homme, deux chevaux $3.50 
Gravier $8.00 la toise de 28 000 livres rendue sur le chemin 
Pierre $8.00 la loise de 28 000 livres rcndue sur le chemin 
Estimé du gravelage 
I o  Le chemin du rang SI-Domïriique 1.16 mille X 1.4 
Gra velage : 1.16 mille $4 478.25 
Minage : $ 305.00 
Mur en pierrz : $ 75.00 

$4 058.25 
Préparc! par R. Rousseau A.C. 
ApprouvC par (...) Lambert Henry 
Ingém'eur en chef 
Québec le 2 juillet 1914. 

.' Archives de la Munrcrpal~ rÉ de Saint- Domrùqur camprenünr les Iiwes. des Dilibéra fions du Conseil 
muaicipal de la paroisse cr du vijlage de Saint-Dormaique 11892 - 1969). 



Outre les nombreux travaux de voirie A exécuter, la question du h<mach-. @ment 
des cours d'eau, de l'égouttement des terres défrichées et surtout de  la construc- 
tion des ponts ttait pendanle depuis l'origine du conseil. Au dtbut. les pionniers 
fabriquaient des ponceaux de bois pour traverser tes cours d'eau. Plus tard, ces 
ponceaux de bois, qui se détruisaient assez rapidement en raison de I'activitC de  
I'Crosion, étaient remplacés paf des ponceaux de pierre ou de bkton. Entre autres, 
le pont du ruisseau d e  la Senelle( h l'entrée du village) q u i  était la plupart du  
temps crevassé et en décrtpitude, revenait constamment sur la table du  conseil 
pour que des réparations soient accomplies. Les paroissiens se plaignaient 
constamment du mauvais état du pont qui mettait réellement en danger leurs vies, 
d'après ce qu'on peut en lue dms ces chroniques. Mais grâce A l'écoute attentive 
des deux conseils de la paroisse, des ponts convenables furent finalement 
construits dans les années vingt, sur les ruisseaux de la Senelle, des CBtes, Mon(- 
Louis et des Aulnagcs. 

Tout en respectant les vaeux de la majorité des conrribuables, les administra- 
teurs de la communauté se devaient de  favoriser le progrés de la localité et de ré- 
pondre a u  besoins d u  bien commun. Par exemple, le conseil municipal n'a jamais 
nLgtigt son implication dans le milieu agricole en passant des rkglements munici- 
paux propres A satisfaire les exigences des agriculteurs, en délimiiant correctement 
leurs terres et sunout en visant la protection de leurs cultures. En voici un exem- 
ple qu'on peut lire en date du 6 mars 1951, dans un registre de  dklibération de la 
municipalitk du village : 

cr Considkranr qu'un insecte redourable appelé pyrale du mai's, a envahi la pro- 
vince de Québec er menace de devenir lin fl&u incon irôlable. Consideran t que la 
rndnpiica lion de ce f k u  rendrait la culture du blé d'inde impossible et ca lrc;er;rjt 
la ruine de nombreux culrivateurs i), on entreprit des mesures pour anéantir I'in- 
secte destructeur. Une semaine de nettoyage des champs de blk d'inde avait éik or- 
ganisk du 7 an 13 mai 195 1 pour exterminer la pyrale du maïs. 

En plus de son attention particulière A I'agnculture, la municipaliré consacra 
aussi son programme des mesures d e  protections, comme I'implantaiion d'un 
service d'incendie. 

b 5juin 1951 

Arrendu que, vu le danger toujours croissant d'incendie dans les limires du villa- 
ge! il est urgent qu'un puits municipal soit établi dans cette murùcipalité aux fins 
de foumir l'eau nécessaisaire pour cornbarlm efficacement les inmdies .  I) 

A cette occasion, une parcelle de terrain de 40 pieds par 40 pieds, appartenant P 
Eugkne RobitaiUe. avait été achetée pour l'établissemeni de ce puits. 

EnCin, d'autres types de réglements paraissant dans les chroniques municipales, 
étaient adoptks mCme si, parfois ces décisions relevaient de questions inhabituel- 
les, telle celle traitant de l'hygiène A observer dans la paroisse, que l'on pourrait 
considérer, comme une mesure visant A la préservation de l'environnement. Ainsi, 
le 6 aoOt 1949, A la suite d'une plainte d'Henri Dubreuil, contribuable du village, 
un  rkglement ayant pour objet de faire disparaître certaines nuisances causées par 
les mauvaises odeurs provenant des égouts se déversant dans le ruisseau de la Se- 



nelle du d t t  nord-ouest et dans le ruisseau Mont-Louis du &te sud-est, était mis 
en vigueur, interdisant le droit aux résidants de verser les eaux uskes dans les fos- 
sés. 

Bref, quelles que soient les mesures adoptées, les conseils municipaux de la po- 
roisse et du village, maintenant regroupts en une seule municipalité depuis 1969, 
par la mise en vigueur de la fusion volontaire des municipalités, ont toujours re- 
cherché l'expansion ei le progrès de la paroisse. 

5. Fonctionnement d'une assemblée municipale 

Pour vous illustrer adéquatement la siruciure de fonctionnement des assem- 
blées du conseil municipal l'époque, quoique ce style paraîi maintenant rtvolu, 
voici un texte habilement kcrit cn 1897 de la main de Louis Robitaille, secrktaire- 
trtsorjer de la paroisse pendant de trts nombreuses années, qui s'est dévoue se- 
rieusement A ses occupations. 

Remarquez que le projet de chemin de fer, traité dans ce texte, et qui devait pas- 
ser A la &te fiLalvnu.dr~,> A Saint-Dominique ne fur jamais m i s  en opération. Bien 
souveni, les faibla moyens d'dluence de la municipalité. résultant du peu de res- 
sources financiéres des contribuables, ne r~ussissaient pas A satisfaire les aspira- 
tions et les projets d'envergure des grandes compagnies. Des projets de secteurs 
d'activitk, comme le passage du chemin de fer, qui auraient pu rentabiliser l'dm- 
nomie de la paroisse, tchouérent avant même de voir le jour, rn&nie si les conseil- 
lers de la paroisse prenaient à coeur de telles entreprises, espkrant apporter quel- 
ques avantages la communauté s i ide  sur son territoire, par le transport et le 
commerce qui s'y seraient développés. 

Quant aux autres points doai fait ktat la transcription de cette session du 
conseil de la paroisse, il s'agit grincipalemeni de la canalisation des cours d'eau 
dans le but de permettre un meiUeur kgouttement des terre5, opération majeure en 
agriculture et qui s'amorçait activement au début du sikle. Le cours d'eau qui de- 
vait  Etce élargi étaii divisé en parties, suivant l'étendue A kgouiter pour chaque 
propriétaire intkressé. Lorsque les travaux avaient dCpass6 sa propriété, l'habitant 
quittait la corvee (qui etait obligatoire), il avait lait sa part. Cependant, tous ne se 
montraient pu&re enthousiastes et certains refuskreni même de creuser la partie de 
ruisseau qui leur avait éié assignée. Mais sous la surveiuance du surintendant spé- 
cial cliargt de faire extcuter ces travaux, lequel était souveni le noiaire ou le secri.- 
taire-trésorier, la plupart des culiivateurs, quoiclue mécontents, s'armaient de leur 
pelle ii rigole et renversaient les galettes de ierre boueuse. 



Feuilles manuscrites dJassembICe de wnseil. 















Aujourd'hui, la rnunicipalit.4 de Saint-Dominique, par sa vocation intègre de gi- 
nérateur de la vie sociale, par la gamme de seMces offerts A la population et par 
les politiques administratives avantageusement entériokes, s'efforce kvidemment 
de satisfaire la communautk qui n'aspire qu'au bien-être et A I'épanouissernent. Et 
ce, rnaigrt les intérets contradictoires et les divergences d'opinioris exprimées dans 
la manitre de diriger l'activité municipale, le conseil en place essaie toujours de re- 
medier aux tensions crtkes entre les membres de la collectivité par la dkmonstra- 
tion exemplaire de son esprit de conciliation. 

LISTE DES MAIRES DE LA M U N I C J P A L I T ~  DE LA PAROISSE DE 
SAINT-DOMINIQUE 

1. Pierre Despart 
2. Louis Sicard 
3. Joseph Tétreault 
4. Michel Archambault 
5. Joseph Authier 
6. Louis Chicoine 
7. Exeas Demers 
8. Victor Lapahe 
9. Henri Mtnard 

10. Léonel Dion 
1 1 .  hou1 Dupont 

LISTE DES MAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINT- 
DOMINIQUE 

1.  Micbei Archambault 
2. Joseph Authjer 
3. Léonard Archambault 
4. Orner Casavant 
5 .  Léon-Josepli Dubois 
6. Napoléon Dupont 
7. Arthur Cabana 
8. Osa Plouffe 
9. Albert Paradis 

10. Roger Loiselle 

LISTE DES MAIRES DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-DOMINIQUE 

1 .  Kogcr Loiselle 1969-1973 
2. Dominique Chicoine 1973- 1977 
3. Germain Lagact 1977- 1979 
4. Henri Longpré 1979- 

LISTE DES SECR~TAIRES-TR~SORZERS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA 
PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE 

1 .  Victor Vachan 1884- 1886 
2. Émile Guénette 1886- 1890 
3. Michel Archambault 1892- 
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4. Louis Robitaille 1892-1918 
5. Raymond Lapierre 1918- 1928 
6.  Rémi N. G31é 1 928- 1946 
7. Antonatien St-Pierre 1946-1947 
8. Fernand Bousquer 1947- 1949 
9. Antonalien Si-Pierre 1949- 1969 

LISTE DES SECRETAIRES-TRÉSORI ERS DE LA MUNLCIPALITE DU 
VILLAGE DE SAINT-DOMINIQU E 

1 .  Raymond Lapierre 191 4- 191 8 
2. J.C. Fagnan 1918- 
3. Remi N. calé 1918-1933 
4. Albert Dubreuil 1933- 1938 
5.  Fernand Bousquet 1938-1 949 
6 .  Aurtlien Chicoine 1 949- 
7. RÉginald Dubreuil 1950-1969 

LISTE DES SECRÉTAIRES-TKÉSORlERS DE LA M UNICIPALITE DE 
SAINT-DOMINIQUE 

1. Reginald Dubreuil 1969- 1979 
2.  A.rrnand Deslauriers 1979- 

Hôtel de ville consrmi! en 1979. 





CHAPITRE SEPTIÈME 

Les Écoles de Saint-Dominique 

Dans ce chapitre, nous alions examiner attentivement , dans un premier temps, 
le processus de vie scolaire au dix neuvième siécle : son établissement, par la mise 
en vigueur successive de différentes Iégisiations, la fondation des premitres écoles 
dans les rangs de campagne, le style d'enseignement prodigué aux élkves (drble- 
ment diffkient du nôtre) ei les tâches confiées aux professeurs, ce qui nous per- 
mettra de faire remarquer la lourdeur de  la besogne imposée i cette &poque en 
comparaison de  notre systéme scolaire actuel. 

Grace aux transformations de I'kole du village et surtout A I'évolution connue 
au milieu du ving~iéme sikle par la centralisation et la modernisation des écoles, 
nous pourrons être en mesure, dans un deuxième temps, de saisir le progres fulgu- 
rant accompli et la nette amélioration de la vie scolaire dalis la paroisse. 

1. Origine des premiéres &coles de la paroisse : iine sQrie de lkgislations 

Le 8 avril 1801, une premitre loi, I'lnstituiion royale, était volée par le Parle- 
ment du Bas-Canada pour Etablir iin véritable sysléme d'enseignement dans les 
paroisses. Cependant, cette loi donnait une autorité exclusive et entikre ail gouver- 
neur dans le choix des syndics qui devaient faire fonctionner ce systéme scolaire. 
De plus, le gouverneur se rtservait la prérogative de  nommer personnellemeni les 
maîtres d'&coles. Brel, dans cette perspective, les Canadiens-français cathol.iques 
devaient s'atiendrc ne posséder aucun contrôle sur I'enscignemeni dorint: A leurs 
enfants; l'kiat s'ttait arrange, par un habile truchement, Li priviltgier la clientele 
anglophone et protestante. Le clergé ne pouvait donc que combattre ce systPme 
avec acharnement parce qu'il craignait pour la survie des Canadiens-français et 
des catholiques. Aussi, l'&&que Plessis avait-il jet6 le cri d'alarme pour mettre les 
populations en garde contre la teniative d'anglicisation, d'assimjlaiion et de per- 
version de la part des autorités gouvernementales. Peu d'kcoles furent mises en 
opCrarion sous ce régime. les carholiques firent simplement la moue B ces écoles. 
En plus du grave différend caiisé par l'appartenance religieuse de l'état régnait 
une querelle au sujet de la la'icisation de l'enseignement. L'etat et le clergé. à vrai 
dire, se d i spu t~en t  A tour de rôle pour détenir l'autorité sur l'enseignement. 

En 1 824, le parlement de Quebec vota une seconde loi pour I'kiablissement d'é- 
coles niraies sous le contrdle des fabriques. Ceite loi, appelée cf Loi des Écoles de 
Fabrique B, autorisait la fabrique à consacrer ii cette lin le quart de ses revenus an- 
nuels pour l'ktablissement d'une école par paroisse ou de deux, lorsque la paroisse 
se composait de plus de deux cenis familles. Le curé et les marguilliers prenaient 
en charge le processus d'instruction qui ne relevai1 que d'eux seuls. Le gouverne- 
ment ne désira pas subventionner ce sysiéme d'enseignement parce qu'il ne le 
conir8lait pas. Les colons de Saint-Dominique. comme partout ailleurs dans les 



petites paroisses, Ctaieni trés pauvres et ne pouvaient organiser leurs écoles. La fa- 
brique devant défrayer la construction des établissements, payer les maîtres et ce. 
sans aucune aide gouvernemeniale, ne pouvait absolument pas financer de telles 
entreprises, lorsqu'il fallait dejh voir en même temps aux depenses de la chapelle. 
du presbytere et de leur entretien. 

En 1829, la législature du Bas-Canada passa une loi (la troisiéme sur cette ma- 
tiére depu is 180 l , pour l'ttablissemen t d'écoles élémentaires, tenues dans chaque 
paroisse sous la régie immtdiare des syndics spéciaux. Elle vota une aide annuelle 
n'excédant pas deux cents livres pour ta construction de maisons d'écoles dans la 
paroisse. Sous cette loi Cmise temporairement et expirke en 1836, la paroisse de 
Saint-Dominique dur ttabiir au moins une &le. L'expiration de cette loi avait été 
adoptCe par les anglophones qui désiraient A tout prix, A cetre Cpoque de I'eller- 
vescvence des iroubles politiques, abolir la loi de 1829 qui permettait de subven- 
tionner les écoles et les professeurs. 

Au moment m&me ob il fut question de I'ouveriure de la desserte de Saint-Do- 
minique, une école Clémentaire f u t  établie dans la paroisse, a u  Cbtes, sur le site 
de la carritte, en 1830. L'initiative de cet etablissement vint de la paroisse de Sain- 
t-Hyacinthe. Cette première école, sous le contrôle des syndics élus par les ci- 
toyens, fut dirigée par Isaac Phaneuf. &poux de Marguerite Houle. D'après le re- 
censement du Bas-Canada de 1831, i l  enseignait i 26 garçons et 28 Filles. 11 exerça 
le méiier de maître d'école ainsi que les fonctions de sacristain jusqu'en janvier 
1838, où il décidait A l'fige peu avancé de trente-sept ans. 

En 184 1. apparaissait pour la premiére fois dans le syst trne scolaire du Bas-Ca- 
nada, l'idée de commissions scolaires klues par les contribuables, dorées du pou- 
voir de taxation et ayant la responsabiliii d'organiser et de ccintrBler I'enseigne- 
ment primaire public. Les constructions d'ecoles furent défrayes à rnotié par Ie 
gouvernement, qui payait aussi le salaire des maîtres et les irais de scolarit& des 
enfants pauvres, soit la très grande majorité de la population Ciudianre. Cette loi 
convint à tous, ou presque. En effet le clergé catholique étai t  encore mecontent, 
car l'&le passait de la surveiUance du curé A celle des commissaires, et le curC, 
comble de malheur, ne pouvait être commissaire. Et plus tard, cette méfiance en- 
vers I'ttat, se doubla d'une redoutable peur bleue de l'instruction obligatoire, pré- 
coniske ea France par les partisans de l'kole laïque, récemmenr instituée au Haut- 
Canada et condamnée par le pape. 

En vertu de cette fameuse loi de 1841 qui permit I'éiablissemenr des comissions 
scolaires daos chaque paroisse, ei malgrt le profond désaccord du clergC craintil, 
un grand nombre d'écoles dans la province se placèrent sous le conirble des 
commissaires. Les progrès s'averèrent quand même foudroyants. En quelques an- 
ntes, dans la province, 1 000 nouvelles Ccoles accueilluent 40 000 élèves. Mais il 
est presque ceriain qu'à Saint-Dominique, où tout le système scolaire était encore 
eo gestation, i l  n'y eu! pas d'aurres écoles fondees A cette époque, la population 
peu nombreuse ne le requtrrant point. 

2. Une commission scolaire A Saint-Dominique 

Ce n'est qu'aprés la passaiion de la loi scolaire du 9 juin 1846 que les écoles é1C- 



mentaires commencérent .h étre organisées suffisamment pour la population de 
Saint-Dominique, laquelle s'était accrue considérablement depuis la londation de 
la paroisse en 1833. 11 est fort probable qu'A cette occasion une commission scolai- 
re fut érigee sur le temtoire de Saint-Dominique en 1846. Maiheureusement, les 
livres sont disparus et nous n'avons pu repérer la date d'érection de cette commis- 
sion scolaire. pas plus d'ailleurs que les noms des commissaires elus. au nombre de 
six en vi.ron. 

« La m m s s i o n  scolaire a comnie O blgation de niain tenir au moins une kole 
publique, d'engager les maîtres nécessaires, de pourvoir A fous les services requis 
et m&me d'assister Eioanciérement les familles pauvres en bue d'offrir I'accés A I'é- 
wle d chaque enfant sans distinction de fortune. II s'agit toujours uniquemen& d'é- 
coles démentaires. En second lieu, les commissions scolaires, levanc des taxes sco- 
laires, obligeaient la population A participer directement el immtdialemeilt aux 
depenses de l'enseignement. o 1 

Même si la commission scolaire avait ètk créLe dans le but de superviser I'ins- 
truction des eléves, le curé de la paroisse continua quand même de tenir une place 
prépondérante dans !'éducation des enfants. [I  possidait un atout considérable car 
il  etait le seul A avoir de I'insrruction, avec quelques rares notaires, mkdecins et 
marchands. Par l'enseignement du catéchisme, i l  mettait son savoir au service de 
la formation des jeunes selon son zèle et sa disponibi6té. 

3. Le progrès des écoles de rang en campagne 

En moins de huit ans, six écoles ttaient fondées A Saint-Dominique. II paraît 
qu'en 1854, en effet, on retrouvait six arrondissements scolaires dans la paroisse : 
une école ayant pignon sur me dans au moins chacun des rangs, c'est-à-dire au vil- 
lage, au bas des cdtes, a u  6e rang, au 7e rang, au  9e rang et au Brûlé. Le rapport 
du cure Sylvestre pour cette année-lh portait h 200 le nombre dJé12ves frkquentant 
les écoles. 

En 1856, l'inspecteur officiel, A.P.L. Consigny, affirma avoir recruié 332 gn- 
rçons de 5 B 16 ans dont 151 seulement fréquentaient les écoles et 295 Eilles, du 
même fige respectif. dont 165, profitaient des avantages de l'éducation, formant 
un toial de 61 7 enfants dont 3 16 se rendaient à !'&cole. En moins de deux ans, une 
centaine d'&lèves furent inscrirs, mais en nombre nettement insuffisant encore. 
puisque seulement 51% des enfanrs fréqucntaieiii les koles. 11 est vrai que l'école 
nYkla.it pas obligaroire. A défaut de moyens pécuniaires chez un grand nombre de 
parents, le manque de qualification er de compétence des rares maitresses d'Écoles 
qui Ctaieni engagees sans discernement, incilireni el mtme obligèrent les parents à 
garder leurs enfants chez eux, les filles en les employant aux travaux domestiques, 
A la lessive, au Irotiage du plancher et aux ouvrages de couture, les garçons en les 
occupant aux travaux de I'agriculture sur la ferme ou aux ouvrages du transport 
de la pierre A chaux. 

Uncluaoirede I'&ucar~on au Quibec. Ducarjon Québec. volume 1 I .  no. 1 ,  sepi. 1980. 
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Voici un résume du rapport de I'izispecteur C.H. Leroux, pour l'année scolaire 
1856 - 1857. Remarquez que l'inspecteur Leroux avait la réputation d'un homme 
actif et zklé, mais bien souvent pessimiste et sévbre dans ses rapports. 

Manuscrit sur l'hisroire de la paroisse de Saint-Dombique, p. 79 

Instiiu trices 

Phdomene Charpentier. diplômée 
Céiina Côtt, diplômte 
Elizabeth Benoit, diplBrnée 
Suzanne Phaneuf, diplômke 
A d t h e  Langellier, diplômée 
Adblaïde Millette, diplômée 

Certes, d'aprés ce rapport, nous ne pouvons que constater ce point frappant : 
I'Age relativement jeune des institutrices de l'&poque. Effectivement, cette situa- 
lion s'explique par le fait qu'il ne faudrait pas oublier que ces maîtresses d'tcoles 
devaient rester, selon les exigences des commissaires, célibataires, si elles desi- 
raient conserver leur emploi et ce, sous prétexte qu'il ne fallait pas exposer les jeu- 
nes blkves chastes et purs A l'immoralité. Évidemen!, il n'était pas qiiestion que 
les maitreses d'écoles s'épivardent ou se livrent A des &arts de conduite en fre- 
quentant aprhs les beures de classe quelques soupirants. 

Les commissaires, sous l'influence prkpondkrante du clergé, toléraienr difficile- 
ment la présence de mai'iresses mariées A l'enseignement des kwles. Ces derniers 
se rtservaient tout au plus d'en accepter quelques unes dans leur rang, par exem- 
ple pour empêcher la fermeture d'une kole, faute de personnel, mais encore A 
condition que celles-ci soient de bonnes vertus er issues de milieu respectable 
comme le requérait les usages et mentaliiks de l'époque. 

Âge 

19 
17 
18 
28 
20 
34 

Ajouier A cela la forte concurrence en regard de l'ouverture relativement mini- 
me des postes rtservks aux femmes et la constante surveillance des paroissiens, 
vous remarquez que les condiiions de vie des institutrices se révklaient toures aussi 
difficiles que celles des élkves. 

Desnoyers. Isidore. 

Salaire 
annuel 
(en iim) 

19 

19 
22 
28 
25 
28 

Nombre 
d'éltvcs 
inscrits 

70 
70 
60 
45 
70 
6' 

Remarques et 
commentaires 
de l'inspecteur 

C a  trois écoles sont r 
absolumenr a n s  pro- 
g r e s .  i ~ c s  é1éve.s ... 
rnaoqueni k plus sou- 
vcnr des cboscs la plw 
mdispeosables. i) 

Cc sont trois ri bonnes 
écoles; I'acrivir4, les 
connaissances et ykner- 
gie des insiiiurrr'cff.. 
leur permcrient d'ensci- 
Der avec succeS. malgré 
ics dïlficuirés qu'elfes 
ont d  vainc^ journelle- 
ment par le peu d'assi- 
duiid d~ ClPves er le 
manque d'objeis néces- 
saires.. . b 



({ Les institutrices qui réussissen t h a voir un poste, ou un poste mieux rdmunéré 
qu'ailleurs, sont chauceuses car nombreuses sont les diplornées qui ne trou vent 
pas d'emploi. Souvent seule femme dans un rang ou dans un vlUage A être paybe 
par les tares de la coUacîiviré! son poste est souvem archiconvoité et ses faits el 
gestes sernblen t étroiremen i surr;eiUks par la c o r n  una u tC ~ilageoise. u 

Quaiqu'on en pense, A ce titre et au salaire insigdiant qu'on leur accordait, la 
tâche d'enseigner, quoiqu'elle représentait un travail d'un certain prestige face A 
l'ingratitude des besognes offertes aux femmes, s'apparentait en quelque sorte, A 
défaut d'acte de charitt chÉtienne, h une oeuvre de pionnière. e La vie seule dans 
une école de rang devait être, pour la plupart des femmes, source d'inquiétude. u4 

Mis A part cet effort pécuniaire coUectif pour construire de modestes &des en 
nombre suffisant. la générositk de quelques coninbuables qui donnaient un lopin 
de terre essouchk A la sueur de leur front pour y construire ces écoles. et le dévoue- 
ment de quelques personnes h la cause de l'instruciion volontaire, la qualiik de 
l'enseignement et les conditions de travail des instiiutrices se révélaient tout-à-fait 
dCplorables : classes trop nombreuses, absences fréquentes, matériel scolaire re- 
quis et nhssaire  à peu prés inexistant. En plus de recevoir un salaire dtrisoire, 
comparable A celui d'une domesiique, la maîiresse devajt veiller 21 dkirayer le coût 
du chauffage de son kole. a Les moins bien nanties sont les insfilutrices males.  
Leur salaire varie selon le des6  d'avarice des commissaires d'école. 9 

Les progrés de l'instruction s'eifectuèreni très lentemenl, même si touies les ins- 
titutrices étaient diplôm&es selon les exigences d u  temps. II fallait compter avec le 
mauvais état des routes, avec les chemins d'hiver trks mal entretenus où les en- 
fants, mal vbtus, gelaient comme des rats et marchaient des milles et des milles, 
litttrdement &puisCs pour se rendre A la petite ko le  du rang, de plus la pauvreté, 
le besoin de main d'oeuvre la maison et l'indifférence de bien de parents qui re- 
fusaient d'envoyer leurs enfants A l'école. C'&aient autant de circonstaaces désa- 
grdables qui ne contribuaient pas au  succès scolaire tani desiré par les autorités 
gouvernementales. 

De plus, il ne fallait pas croire que le besoin de fréquentation scolaire était re 
connu par toute la population, ei que, surtout, l'obligation de payer des taxes s a -  
laires etaient bien accepike. Au contraire, plusieurs se soulevPrent contre la loi. La 
plupart, des cultivateurs, criait ZI l'abus du pouvoir, à la violation des Libertés, eic ... 
Ces opposants de la loi furent nommés bizarrement n les Creignoirs j) ei leurs 
confiits, 6 Ia guerre des éteignoirs J> dura plus d'un quari de siècle. Pourtant, mite 
fois, les behgirants eurent contre eux l'alljance du clergé et du gouvernement. 

' Dumont, Mcbelrne, iMich2lc Jean, .%[me Lavigoe ei Jennifcr Stnddarr. - L'Histoire des femrnw au 
Quebec depuis qiiatm ~rêcles, p. 213. 

' Tbid. 

' Ibid. 



Dans le Saint-Dominique rural, il ne semble pas y avoir eu de nombreux 
#éteignoirs li qui battirent iambours et trompettes pour dénoncer le gouveriie- 
ment, comme on peut le dkduire au travers des réflexions du recenseur Louis Ta- 
che, en 185 1. Il est vrai qu'il faut mentionner que le curé de la paroisse, qui faisait 
{(marcher les enlants au  cardchisme u avait l'oeil avis&, toujours prêt A sermonner 
les ouailles contestataires. Voici comment s'exprimait le recenseur A ce propos en 
1851 : 

a Le peuple de la paroisse est gknérdement heureux, peu de currivateurs mur- 
murenr contre le principe de la loi des kcoles, la con tribution forcée, un plus grand 
nombre se plaignent du  peu de progrès que font les enfants qui vont d l'école et 
conséquemment du manque de qualiïicatioa des instituteurs et aussi de la lon- 
gueur du temps pendant lequel les e d m t s  doivent fréquenter les koles.  ii6 

En 1861, on retrouvait toujours dans la paroisse six arrondissements scalaires 
avec cinq maisons d'écoles appartenant à Ia corporation scolaire el une auire ap- 
partenant A un particulier, peut-être Nazaire Fournier, cultivaleur et fige de 25 an- 
s, ou François Pépia, huissier et i g e  de 56 ans. tous deux relevts dans le recense- 
ment du Canada-Et de 186 1 ,  comme étant propriétaires de maisons d'écoles. 

Toujours cette annke-la, en 1861, six maîtresses enseignaient 468 élèves. Ce 
chiffre paraît assez bizarre lorsqu'on le compare au nombre d'enfants fréquentant 
les &les en 1863, qui éiait de 390 et 483 pour I'annie qui se termj.nait au ler juil- 
let 1864. 

Dans le registre de& visites de l'kole numerotée I et située au village, I'inspec- 
leur C.H. Leroux nota ces informations en 1862 : s Ce dix-sepl dkcernbre 1862. 
j'ai fait la visite de cetle &le dvigee par Odile Drolelte, 73 d1évr.s sont iascrits 
d m  t 14 dans les lettres, 9 kpellen r (syllabaire), 1 7 w m e n c e n  t tl lire ef font des 
devoirs, 34 lisen r avec Facilité et fon r des devoirs, 1 7 ont vu la grammaire du verbe, 
6 oof vu les éldmen fs de la grammaire, 4 les règles composées, 28 fonr l'addition 
simple, 7 &tudien t la géographie du Canada, 6 on r vu I'Arnkrique et l'Europe A 1'E- 
cosse, 6 apprennent I'histoire sainte A la huiriéme époque et celle du Canada en 
entier. Demoiselle Drojetie devra faire une liste du rapport sur l'étal ci-haut et 18 

signer. Demoiselle Droletre institutne, je regelte de consrater que 41 éléves seu- 
lemen t sont présen tr; sur 73 ce jour. ([aux de Fréquen tarion scolaire de l'ordre de 
56%). 

C.H Leroux, inspecteur. i i3 

Qernarques e i  comtncniaires du recenseur Louis Taché. Reccnserneni du Canada-csi 185 1. Paroisse 
Srrini-Dominique cornte de Sainr-Hyacinrhe. Micr~iiilm C- ) 142. Archives publiques du Canada. 
r 975. 

' Régistre drs n'siies/écoJe no. / de Saini-Evmriiique (1862 - 1878). Archives de !a Coinmission sco- 
laire Va!- Monis 



Extrair du registre des virites/école no. 1 de Saint-Dominique (1862- 1872) Archi- 
ves de la Commission scolaire Val-Monts. 













L'institutrice obtit h l'inspecteur en inscrivani les noms des élèves qui étu- 
diaient chacune des matikres notks ci-haut et signa cette liste comme demandé. 
(Voir le texte original imprimé ci-contre). 

L'inspecteur I.B. Delage succkda b C.H. Leroux. II entreprit la visite des écoles 
de la paroisse et voici ce qu'il notait dans son rapport pour l'année scolaire 1866 
- 1867. A la diîference de son prédécesseur, celui-ci passait pour un inspecteur 
plut& souple, prenant moins au skrieux son rôle. 

fi Les écoles de la municipalité de SI-Dominique sont fréquentées par 369/alias 
393/Ctéves. Madame Godreau, qw ... dirige celle du village, enseigne avec succés; 
et, son école étant réguliérement frtquentée par 75 éiéves assez avancés, j 'a i  
consdé  a u  commissaires de la mettre sur le pied d'une icole modéle. 

L'kûle du 9e rang, celles de ta Barrière et du 6e rang font honneur aux institu- 
trices qui les dirigent et aux kléves qui les fréquentent. Les progrés dans les écoles 
des demoiselles Lagassé et Rarnville sont nuls ... os 

Le merne inspecteur érablii chaque année, lors de sa visite dans la paroisse, un  
rapport selon les diverses constaiations qu'il avait faires, fëliciiant h I'occasion les 
quelques institurrices qui obtenaient du succès, notant des remarques concemani 
les locaux jugks beaucoup trop exigus et les absences beaucoup trop ncirnbreuses 
pour que les commissaires réprimandent les parents qui  gardaient leurs enfants 
chez eux. 

En 1870, selon un rapport de I'inspecieur Delage, on apprend que les Ccoles de 
la paroisse recueillaient 370 tlèves rkpartis dans six écoles et sous la tu teUe de six 
maîiresses. Concernant la tenue des écales, il s'exprima ainsi : { ( A  À1'excep(ion de 
l'école de Ihrrondissemenr no.4, elles foncrionnen t toutes avec succès. Celle du 
village sunour, sous les soins des demoisedes Bélanger, compte un grand nombre 
d'kléves assez avancés pour faire désirer qu'elle soit érigie en école modèle. Le lo- 
cal oii se tiennent les classes est beaucoup rrop petit, si petit même qu'il peul 
compromettre skrievsemen~ la sant6 des éIéves ... Les commissaires reconnaissent 
la i~Pcessiré d'un local plus spacieux. 1)' 

Pour la deuxiéme fois, on y faii mention du salaire annuel que recevaient les en- 
seignanies, variant de 100$ h 180$, montant fixé selon le nombre d'années d'expt- 
rience. 

En 1873, on retrouve toujours six arrondissements scolaires confiés A six maî- 
tresses. La popiilation étudiante se stabilisani, elle n'engageait pas la constmction 
de nouvelles écoles ni  l'engagement de ~naîtresses siipplérnentaires. Voici ce qu'in- 
diqua dans son rapport l'inspecteur J.B. Delsge : 

« Sur six &cotes ... trois ont fonctionné B inewaiIle, rouie l'année; les trois autres 
sont restées vacanies, vers I:i mi-février. Deux institutrices se soiil n>ariées: l'au- 
Ire ... pour cause, a juge A propos de qu i f~cr  furtivement son poste. Quelque temps 

Dcsnoyers, Isidore. Manuscrit sur I'h~srorre de la paroisse de Saint-Dom~niquc p. 80. 

9 lbid 



aprés, deux de ces maîtresses onr d1é remplackes. II eût mieux r~du tenir ces écoles 
fermees que de les confier d d a  mains aussi inhabiles. 304 Llèves suivaient les cias- 
ses, lors de mes visites. ii ' 

En 1876, les six écoles de la paroise etaieni toujours en opération. Pour I'annte 
scolaire 1876 - 1877, l'inspecteur Delage écrivit dans son rapport : 

fl Des six dcoles de la municipaLit.4, celle du no. 1, tenue par MlIe Bélanger, et 
celle du no. 6, par Mlle Vir&i&imR1e Gendron, offre0 r de bons rksultais; les quafre au- 
tres marchent plus lentement. Celle do bas des côtes est mEme bien médiocre; 
I'institutn'ce par& manquer de méthode et de savoir. Tofal des él&ves : 345. Trai- 
tement, $100. A $200. JI est mgettable que l'kole du no. 1 ne s'érige poinl en école 
modéle. Affaiair es... en bon Ctar. b l '  

Eo 1878, les six écoles éltmentaires mixtes existaient toujours, fréquentées par 
168 garçons et 169 filles pour un  total de 337 kl&ves. sous la direction de six insti- 
tutrices munies des diplômes requis et eicigb par les commissaires. 

Au début de chaque nouvelle année scolaire, les institutrices engagées devaient 
accepter et surtout respecter par la suiie, une liste de conventions dictées par les 
commissaires, dans le bu1 d'amtliorer la qualité de  l'enseignement. Vous remar- 
quera ,  A la lecture de cette rédaction, la lourdeur des tâches imposées aux maî- 
tresses d'écoles qui devaient strictemeni se conformer aux exigences sevires et me- 
me ptnibles, dressées par les commissaires, sous peine de conghdiement. 

A cette époque, nous étions très loin du fonctionnement de la vie scolaire avec 
l'assurance de la sécurité d'emploi et la protection syndicale. A la suite de telles 
directives, nous serions portes, au premier abord, A croire, sans discernement, que 
les instjtulrices enseignaient par souci de  vocation, de contribution Ci l'expansion 
de I'&ducation dans la paroisse et non dans l'intérêt d'avantages monétaires. Ce se- 
rait peut-être commettre une erreur de penser ainsi, car la situation rkelle se pré- 
sentait en partie sous des influences contraires. EEFec~vernent, malgré le fait qu'el- 
les Étaient bien !I plaindre par le versement de la pan des commissaires d'un ca- 
chet néghgeable, malgré le fait qu'eues occupaient une position de subordoniiées 
par rapport aux hommes, il n'en demeure pas moins qu'elles se voyaient passable- 
ment choyées dans l'exercice de  leur profession en comparant avec le travail des 
autres femmes et la disponibilité des emplois offerts aux jeunes filles. en parlicu- 
lier avant leur mariage. Après iout. les maîtresses s'affairaient 5i tenir les classes 
dans la propreté, la décence et le respect de la personne humaine. En revanche, les 
jeunes ides q u i  ne se ménageaient pas dans les manufactures, celles qui vaquaieni 
aux ouvrages expéditifs de la couture o u  qui se rendaient serviables en besognant 
comme domes tiques, supportaient des condilions de travail davantage pitoyables, 
et notamment jouissai.ent de rérnunkrations beaucoup plus faibles. La vieille fille 
enseignante, quoique rkgnant dans un confort austére, profitair d'une bien meil- 
leure position dans l'échelle sociale que la simple mère de famille qui trimait dur 

' O  Ibid. 

" Ibid. 



sur la terre aux travaux des champs, sans compter qu'elle élevait sa famille sans le 
sou. La misère noire accaparai1 d'avantage les mtres de familie. En 1881, on re- 
trouvait même dans le recensement de la paroisse de Sainr-Dominique une Femme 
inscrite avec la meniion de rc tailleur de pierre o. 

Quoiqu'il en soit, pendant l'exercice de leur fonction, les maîtresses d'tcoles se 
dépensaient sans relâche B prodiguer vo~ontairement le meilleur enseignement 
possible et adkquat aux enfants de la paroisse. 

Voici un exemple de contrat rédigé par les commissaires et conclu avec les maî- 
tresses d'écoles, stipulant les diverses clauses de leur engagemenr pour la tenue 
d'une école pendant la pCriode d'une annte scolaire. en I'occurence, pour I'annke 
1879 - 1880 : 

rt A une assemblée des commissaires d'école de /a municipalité de la paroisse de 
Saint- Dominique dans le comté de Bagot tenue en la malsoo du secrétaire soussi- 
gné, lundi le 28e jour du mois de juillet 1879 à I lzeure de l'après-midi, zi laquelle 
assemblée sont prksenls : iM. La urenl Leclaircl présiden i, messieurs Loiiis Ber- 
trand, Amable Houle, Paul Payan et Sabin Deslandes, fous commissaires d'écoles. 

Messieurs les commissaires an t rail les con ven rions suivan les avec les instiiu tri- 
ces soussignées, A sa voir : 

1 De la pan des instirutnces. de renir l'école 1 chacune d'elle assignée, ci-après 
dans l a  dite muiGcipalité et paroisse de St-Dominique, à parrir du 15e jour du  
mois de seprembre prochain jusqu'aii 30 du mois de juille~ prochain 1880, ou 
d toute autre kpoque iixee par les commissaires. Les heures de classe devroni 
être de 9 lieures B midi et de 1 heure A 4 heures de l'après-midi. 

Z0 Seroni jours de vacances, les samedis. dimanches et fêtes d'obiigation, les jeu- 
di3 et vendredis saints ei I'inrervaile qui se rrouve enlm Ie ler er le 6 dii mois 
de janvier. 

3 O  Les institutrices se coniormerorit 11 fous ei cIiacun des réglemen is de certe 
corporation actuellement en vigueur et 4 ceux que les commissaires poiirroni 
faire A l'avenir pour l a  tenue er rSgie des écoles de cette paroisse. 

4 O  Les diies instirutn'ces devront renir leu ei lieu dans les maisons d'écoles afin 
d'empEciier la détérioration des maisons par le froid. 

5 O  Si les commissaires ne sont pas salisfaits de la conduile OU d e  la manière 
d'enseigner des dites instirutrices ou si  elles devenaienl incapables d'agir 
comme tel par aucune cause que ce soit, toiis les cas de ce genre et routes au- 
tres questions ou différents enrre elles seront décidés et jugés par les commis- 
saires en dernier ressort, et les dites insriti~rrices devront se soun~ettre A de tel- 
les ddcisions P I  elles renonceronr d tour recours qu'elles pourraient avoir 
conrre les dits conimi~sai~~s.  

ho Les dites institutrices s'obligent de plus B avoir chacune d'elles, rine jeune Iille 
pour coucher avec elles dans la maison d'école. 

Chaque fois qu'une institutrice perdra du lemps qu'elle devaii donner pour 
l'école, la valeur de ce tenips lui sera déduiie du monianr de ses honoraires. 



B o  Les dites institutrices seront tenues de chauffer chacune leur maison d'&ale 
respeclive et ce, co~venablement sous peine de destitution. 

9 O  Toure institutrice qui sera fréquen t i k  par des jeunes gens, et celles gui vien- 
drajenr 4 se marier duran t l'année seront censées de discon tini~cr l'engage- 
ment. 

IOo De tenir un journal qui leur sera fovmi par les commiss~ress chaque jour d'é- 
cole afin de constater le remps perdu des kltves fréquentant chaque école. 

1 1 "es programmes ainsi que les prkparations des klèves sur un petit nombre de 
pages pour les examens sont aussi Iiiterdirs aux institutrices. 

1 Z0 De la part des instiiutn'ces qui d'après ce prisent engagement s'obIigent A en- 
tretenir B leurs frais et dépenses l'intérieur de leur maison d'dcole, blanchir et 
laver le plancher lorsqu'il sera nécessaire JIR d'être dans UB élat continuel de 
propreté. 

Chacu~e des institutriçes devra préparer et fourmi aux cornnaissaires d'tco- 
les, une liste d'ktat des classes des kltves, le nombre dm éI2ves de chaque clas- 
se avec les matiéres que chaque classe aura apprises et jusquJou sera rendu 
chaque éléve. 

Les instirutrices qui seront engagées pow I'anriee scoIaise comme suit, ii sa- 
voir : 

Le quart du prix A chacune d'elle sera paye pour leur honoraire dans le mois 
de d h m  bre, un q u m  dans le mois de mars, un q u m  dans le mois de juin er 
le raie  dans je mois d'août de I'amée prochaine. 

De la part de l'institutrice du numéro I ,  de renir i'dcole avec une sous-maîrr- 
resse au prix de $148.00. - Octavie De Lacroix. 

De la part de I'Msuturrice du numéro 2, de tenir l'école au prix de $120.00. - 
Dame L. Blondin. 

De la pari de l'insiitutrice du numéro 3, de tenir l'école au prix de $104.00. - 
Rose-hua Tétreault. 

De la part de l'insriturnce du numéro 4, de tenir l'école au prix de $104.00. - 
Demoiself e Maria Gendfon. 

De la part de I'instituince du numéro 5, de tenir l'école au prix de $120.00. - 
Demoiselle Marg uen'te Riendeau. 

De la par! de l'iustiiutrice du numgro 6, de ierrir J'kcole ail prix de $128.00. - 
Demoiselle Virginie Gendron. 

M. Amable Houle propose et esr secondi par M. Paul Payan, que M. Louis Ber- 
trand soit autorisé B recevoir les cornples de 1'e;u-secretaire-trésorier avec tous Ics 
papiers apparienarit aux commissaires, er zi prendre tous les moyens nccessaires 
pour retirer papiers et documenrs er A se servir des livres de délibéraiions des 
comssa i res  s'il en a besoin, et de plus A regler l'argent qu'il doit 4 l'ex-secrkra're- 
trésorier s u r  sas compres. 



Laurent Leclaire, prbsiden f 
Victor Vachon, secretaire-rréson'er. »' * 
Pour vous donner un aperçu gtnéral des occupations des élèves en classe et de 

la besogne exécutée par les enseignanles, vers la fin du XIXe siécle, voici un exem- 
ple de reglement stipulé pax les commissaires et concernant la direction de I'ensei- 
gnement. Vous vous figurez que ce genre de règlement paraît plutôt périmk au- 
jourd'hui, mais qu'il est agréable de constater, avec un brin de nostalgie, I'&volu- 
tion des moeurs scolaires en retraçant la vie quotidienne de beaucoup de nos 
ai'euls kudiants. nés dans la paroisse de Saint-Dominique. 

« Prowice de Québec, municipaliré de la paroisse de Saint-Dominique. À une 
session des commissaires d'écoles de  la paroisse de Saint- Dominique dans le 
comte de Bago f, tenue au bureau du secrétaire-trésofier, Iimdi le I6e jour du mois 
de fdvrer 1880 d sept beures de l'après-midi A laq uefle sasion sont présen 1s : Mes- 
sieurs Laurent Leclaire présiden r ,  Louis Berwand, Amable Houle et Sabin Dcslan- 
des, tous commissaires d'écoles ei formant le quonim des commissaires. Le secri- 
taire- trésorier es1 a ussi présent . 

Proposk par Amable Houl- secondé par Louis Bemand, qir'iin r&&emeiit soit 
passa pour la direction de i'enseignemen r dans les écoles de celte paroisse, comme 
swt, savoir, résolu. 

Que le marin il ne doir y avoir aucune récréation. les 8éves doivent être mis en 
silence el d l'étude jusqu'd necif heures. On doit ouwir la classe qui doir commen- 
cer d'abord par une priére, ensuite i-isnf la lecture des classes en commençant par 
les plus avances, ensuite la récitation de la grammaire qui ne doit pas depasser 
deux classes, A moins qu'il y en aii un très grand nombre qui praiique celle bran- 
che d'étude et qu'il s'en lrou ife quelques-uns qui soient capables d'apprendre la 
syntaxe avec avantage, et non comme il amive quelquefiois qu'un tlèvc apprend la 
syntaxe et qu'il ignore compléternent les éléments, chose tout-d- fait contraire d 
l'enseignement. Les leçons par coeur doivenr érre coiirres, au moins propor~ion- 
nees aux talenrs du plus grand nombre des éléves. 

Les explica fions de chaque matière doivent etre données aussi d&aillées que 
possible el toutes les fois que l'on fait ria'ter les leçons, les kléves qui apprennent 
la grammaire doivenr faire des analyses, er des thémes ou dictées tous les jours. 

Tous les tléves qui savenr faire les chiffres, doivent suivant leur capacité faire 
des réglcs et ceux qui ne savent pas encore faire de chiffres doivent Etre enseignés 
d en faire cf B les connStre sans roufefois abuser des forces des enfants qui ne doi- 
venl pas être rrop faligués dans un 8ge aussi rendre. Cette Clude doit &tre plutôt 
une disirnctioon pour le jeune éléve qu'un devoir. L'instiiutrice doit plutôt nÉgli- 
ger le calcul pour ces enfants et leur apprendre 1) prier Dieu mafin et soir er de 
plus apprendre le catéchisme. ce qui les prépare d'avance A la première cornmil- 
nion. Après la rbcira tion et les explications de la grammaire, vient I'écn'rure qui ne 
doir pas durer plus d'un quart d'heure et erre soignerisement dirigée par la md- 
lresse elle-même, apds quoi les &ers doivent Ctre ramassés pour un seul élkve et 

'' Livres dm délibera~~ons des commt-res de la Commssion Scolaire de Saint-Dominique. Archives 
de la rnunicipalir.! de Saint-Dominique 



remis B la maîtresse pour *n prendre soin et qu'elle fasse des exemples sur les ca- 
hiers qui en ont besoin. 

Aprés I'dcriture vient la récitation d u  catéchisme, des enfants qui n'ont pas 
communid, chose qui devrait a voir lieu deux fois le jour; pour ceux qui ont 
cornaiunid il suffit de rkcjter le cattchisme une fois par semaine, le vendredi. A la 
rkcrdation du midi, I'ins~ilutrice ne doir pas souffrir que les garçons et les filles 
jouent ensemble, el de pius d e  ne doit pas laisser Iles éléves &passer les limites du 
ferrain apparrensn t B I'&cole. L'étk, lorsque les filles s'am usent dehors comme les 
garçons. chacun doit avoir une partje du terrain et non s'muser ensemble, c'est-8- 
dire avec les garçons. II est trés inconvenant que plusieurs ailien I au lieu des toilet- 
tes ensemble, surtout les eniants de sexe différent. Pendant Ia classe, les éléves ne 
doivent pas sorlir plus d'une fois par demi-journée B moins de maladie el on ne 
doit pas les empêcher de sortir ni qu'on s'exposerait P les rendre malades. Pour 
b o h ,  deux fois par jour suffit: durmt  les classa. II Eaur laire attention A ce que 
le. enfants ne voyagent pas trop pendant la classe! un rel désordre nuit sensible- 
ment au progrés des dléves, vu que quand ils voyagent ils ne sont pas d l'élude, il 
ne faut pas dkrmger le moins possible les éIei~es pendant la classe. 

Tout en e n s e i ~ a n t  aux éléva~ B erre polis et utiles d leurs paren ts, l'insti~iitnce 
ne doil cependant pas faire perdre du temps de classe aux élèves, pour le sem.ce 
de la maison. L'eau nécessaire au besoin des eleves doit erre puisée a van t I 'heure 
des classes. L'après-midi, la classe doit encore commencer par la pr iée;  vient en- 
suite la lecture du manuscrit et du psaulier dc David qi*i doit se laire au moins 
trois fois fa semaine, par les enfaors qui en ont la capacitk, c'et-A-dire la lecture 
latine doit se faire par tous les kléves sortis du syllabaire et la lecture du mmuscrir 
par tous ceux qui écrivent s w  le papier, et pour ceux qui n'&rivent que sur I'ardoi- 
re, il suf f i t  de Ieur faire tire les exemples qu'on Ieur fait, vienr ensuite I'écn'lure qu i  
doit se faire dans le même ordre que l'avant-midi oyant soin de faire passer les ca- 
hiers par un seul éIéve et de les faire ramasser de même pour les remet rre a la maî- 
tresse. 

Aprés I'kn'fure on duil faire réciter la géographie. l'hisloire sainte et I'histoire 
du Canada qui devraient sire les seules enseipCes dans nos Écoles; aprés 1s rdcifa- 
lion de cltacune de ces rnaiidres, il doir y avoir iine courte explicalion ei désigna- 
tion sur la carte géographique pour les eléves assez avancés pour étudier cette der- 
niére leçon. 

Aprés toures ces leçons n'en! le calcul qi*i ne doit pas se [aire seulemeni sur les 
ardoises et sur le iableau mais aussi mentalement, on doit donner des régles diffi- 
renres B chacun des éIéves pour empêcher les éJéves de copier. 

Tous les vendredis avant-mil  l'instjturijce doit faire récapituler les leçons ap- 
prises dans la semaine, aussi toutes les leçons apprises dans les 15 jours et aussi 
fous les mois, les lepns apprises dans le mois sans explication, et de meme tous 
les trois mois; il est bon de faire encore le vendredi avant-midi un perit exameii et 
dans I'aprés-midi on doit s'occupw que,cle reli$on, c'est-&dire laire apprendre les 
pnéres aux éldves, leur expliquer le catéchisme aussi longuemenr que possible se 
mettant B la porrke des éléves grands et petits. 



Aprés la classe de I'aprés-midi, la pn'ére se fait en conimun, les effets des éléves 
doiveni btre distribues par deux é léva ,  un garçon er une fille, et cela en silence de 
même que les Cléves doivent aussi sortir en silence et deux 1 deux. 

Pendant la classe. la surveillance n hpparlieni qu'A la maîtresse et Ii la sous-maî- 
iresse, et Don aux éièves de surveiller, qui se plajsent souveni B faire punir ceux 
qu'ils on1 en a version. 

Les cozrecfions ne doivent être données que par la maîtresse seule. L'insfiluince 
doit veder 4 la conservation des objers appartenant aux dléves et elle doif aussi 
prendre soin des bancs, tables, cartes géographiques el e d n  tour ce qui appartient 
el compose le matériel de l'école, et voir A ce que n'en ne soit brisé 1 l'extérieur, 
voir aussi B ce que les lieux soienr tenus propres et les portes fermties. 

L'institutrice doit toujours srin~eiller les tléves pendant fa récréation. et de plus 
eUe ne doit pas laisser la maison le soir pour aller coucher ailleurs et cela suivant 
les engagements. 

Eniin avec de I'activiiC et de l'ordre en toute chose l'institutrice pan7endra 4 
Faire une &rés bonne classe. 

L'inslirurrice ne doit jamais pennetire aux tléves de s'absenter duranr les heures 
de classe B moins qu'une demande en ail éié faite par les parents et cela que rrès 
rarement. 

L 'insriiutn'ce doit strictement défendre aux éIéves de reporrer 1 leurs pareJiu ce 
qui se passe dans I'kcole, de même I'institu ince ne doit jamais questionner les é1P 
ves sur ce qiri se passe et se dit chez leurs parents. Agrié d I'unanimiré. 

Laurent Leclaire, prèsident 
Victor Vachon, secrétaire-trésorier 1) '  1 

Susqu'ii préseni, vous avez été m i s  en contact qu'avec des extraits de rapports 
d'inspecteurs d'kcoles, cette fois c'es~ A un rapport complet et entier que nous vous 
invitans A lire pour saisir dans une perspeciive globale l'&ai des petites ecoles de 
la paroisse, souvent confroniées A la pauvrett des habitants, au manque de maté- 
riel scolaire et à la médiocriré des enseignantes qui faisaient tout leur possible 
pour prodiguer 1'Cducation la plus convenable aux enfants de la paroisse. I l  faut 
au moins se consoler en sachant que les autres registres d'écoles rurales de la pro- 
vince indiquaient A peu prés le même éia t  de choses. Tl laudra attendre 1ü venue du 
premier quart du XXe si+cle avant que des progrhs sensibles se fassent sentir. 

Voici le rapport de l'inspecteur J.B. Delbge, venu visiter la paroisse en 1883 : 

(( À Messieurs les cornm~ssaires d'kcoles de la paroisse dc Saini-Dominique 

mes sieur^, 

Apres avoir fait la visite des écoles de votre municipalifé, il es1 de mon devoir de 
vous en faire rapporr. 

' 3  Ibid 



Au no 2, I'kole tenue par Madame Miron comme par le passt cette ioslitutrice 
travaille toujours avee zéle et knergie pour Iavancernent de ses dikves. Je regrette 
d'a voii- marque  que la maîtresse place du bois en grande qumiirk dans sa classe! 
lorsqu 'il est bien recomu que les klèves sont ddjA trop B l'étroit; ils sont même B la 
gêne. Je lui ai fait remarquer la chose, je lui ai même défendu de ne plus en mettre 
18 d l'avenir, delle peur facilement le placer daris son logement, sous l'escalier. Dans 
I'intérkt des enfants de ce[ arrondissement, vous devriez me seconder. Si cette mmê- 
me maîtresse ne timr pas compte de nos avis. faites lui signilier un ordre par le 
sec. -tr&sorier d e  se soumeitre 2 vos iostructions et 9 celles de I 'inspecteur. Si eue 
persiste dans son refus, nous prendrons d'autres moyens.. . A ussi, i l  faut une Lwte 
du Canada. 

Les arrjkrages sur 1882 - 1883 son r de $629. Je ne parle pas de la riparlition de 
1883 - 1884 w que le rdle n'est pas encore honiologué. 

Au village, B I'&ole no 1, j'ai rrou vé la maîtresse seule A la t t i  e de 60 A 70 Llives. 
La maison esf bien parragke pour deux classes en meltant les (r cornmengants r) 
d'un cGtC et les plus avancés de I'auîre, mais dans les circonstances, J'hIe languit 
beauwup. La maritresse prdtend qu'elle peut obteriir autant de succés seule avec ce 
nombre d'enfants qu'avec une assistante Tai cru devoir lui dire qu'elle est dans 
l'erreur, L'expérience que ;'ai dans l'enseignemm l LI la campagne m'a fail connaîire 
maintes el maintes fois le contraire. 

Il faut que l'heure soit dans la classe, la maîtresse n'a ai horloge. m' montre, il 
faur aussi un tableau pour les commençants. 

La rndtresse a négiigé jusqu'A présent d'enseigner la tenue des iirles, c'est-A-di- 
re d'enseigner aux enfanu les plus avarie& B faire un compte, un bille&, un reçu, 
une peute quittance, une petite lettre d'appel, choses indispensables dans la vie. 

A I'cole no 5 (Les Chtes) les progrés soaf passables. Le maltriel laisse beau- 
coup à ddsjrer; les tables servant de pupîlres aux Cltves se tiennent B peine sur 
lews pieds. 71 faur une autre table bien qrie la maîtresse ne p a s s e   p.^ le dksirer, 
parce qu'une autre table lui bter& probablemenr un peu d'espace dans le bas de 
la maisoo, les d a n t s  sont trop entassés les uns sur les autres. N'oubliez pas de 
faire rkparer les vieux pupiires; on ne peut y placer ni livres, ni ardoises, sans les 
voir glisser Li ferre. La tribune de la maîtresse a aussi besoin de répara iion. La géo- 
graphie, le dessin et le manuel d'agriculture ne sont pas enseimb dans cette école. 

Au no 4, l'école du 7e rang, les éléves Eraien t en congé, un menuisier &a vaillail 
dans la classe. Je conna5 la maîtresse depuis longiernps, eLle n'est pas rr&s insrrui- 
te, mais elie a bbeaumup de bonne volonté. Elle, wmme filadme Miron, avair pla- 
19 enwVIrc)n deux cordes de bois dans la meilleure partie de sa classe. Je Irii ai repro- 
ché son peu de déiicaresse pour ses kléves, elle peut mettre son bois dans d'autres 
coins de la maison, je Iili en ai assjgnd un qui con vient mieux, elle s'esr obstinée un 
moment, mais enfin elle m'a promis d'drer son bois de IB. 

La maison m'a paru froide comme une glacière. Il y a id., lin mauvais poUe qui 
ne chauffe presque pas, il fait bmucciup de lurnee par une largc fissure qu i'l y a en 
dedans. Les tables laissent beaucoup i4 désirer. le dessus ne va ut plus rien, clles se 



tiennent 1 peine sur leurs pieds; il faut les reliouveler. Le manuel d'agrîcullure 
n'est pas enseignt. 

A I'&ole no 6, Demoiselle Chabot m'a paru instruite. Il manque des fournitures 
d'gcoles aux é12ves. La tenue des livres et le dessin ne sont pas ense&&. 

A 17ecole no 3 qui est au 9e rang j'ai bien d'espbrer le suc& 3 mon e-xamen pro- 
chain, sous les soins intelligents de Mademoiselle Gdoret. Il est désirable qu'un 
crucifix soif suspendu au mur de chaque école; ceci est dans le programme scolai- 
re, le crucifix doit avoir au moins un pied de longueur. 

Les lepns de cl~oses ne sont pas enseimtes dans aucune de ces écoles. C'est une 
des branches importantes du programme scolaire. Aucune institutrice n'est polir- 
we de ce traite qu'elles peuvenr facilement se procurer cba les libraires 11 Saint- 
Hyacinthe. Ce peiit livre porte le nom de (i Traité de leçons de choses par L.E. Ju- 
ueau )>. Il est aussi important qu'elles se procurent un trait6 de calcul mental par le 
mfme auteur. 

Le programme scolaire est ce qui suif : 

Lecture, écriture, histoire sainte et du Canada, géographie, manuel d'agricultu- 
re, leçons de choses, grammaire avec dictée et analyse, numéra lion_ calciil men rai, 
régles simples, composées. /raclions, régles de fais et d'inter&. 

Tenue de livres, c'zsl-A-dire, enseigner a u  enîaants les plus avancis a faire : iin 

compte, un billet, un reçi~, lrne quittance, une petite lettre d'affaire; choses indis- 
pensables dans la vie. Le dessin indiis~n'el : que les mairresses se pourvoient d'un 
iraire de dessin et d'une séie  de cartes. 

Messieurs, je ddsire attirer votre plus séieuse attention sur tnul ce qui prédde, 
veuillez-y voir. 

Le tout humblemen t soumis, 

J. B. DelAge inspecteur d'kcoles 
Sr -Dominique 
ler décembre 1 883. j) ' 
Le début du X X e  siècle, avec I'avknement d'une certaine prospkrité économi- 

que, quoique passagère, enirainait la réparation h grand déploiement de la majori- 
il des écoles de la paroisse qui avaient étk prides d'un bon entretien pendant prb 
d'une quarantaine d'anoees, c'est-à-dire depuis leur érection. Le manque de res- 
sources monétaires explique partiellemeni I'apailiie des commissaires A vouloir re- 
médier à la situation. D'autre pari, il es1 vrai que la nécessité urgente d'effectuer 
quelques rkparations forçai1 ceux-ci A réagir rapidement car une dttérioration kvi- 
dente et avancée s'emparait des bârisses. Se voyant obliges de reconstmjrz les éco- 
les ou de les rafistoler, ils sacrifièrent les salaires des professeurs pendant quelque 
temps, même s'ils &taient déjà dérisoires. et grâce aux quelques subsides versés par 
le gouvernement, ils purent &tre en mesure de défrayer les coDts de la conçtmction 
des nouve)les écoles. 



En 1887, la maison d'école de l'arrondissement no 5, située aux Côtes, éprouva 
le besoin de grandes reparations. Antoine Bourque, entrepreneur de la paroisse 
s'occupa des travaux de  réfection de I'kàifice tombant en ruines. La vieille maison 
fui relevée de terre, le solage Eut maçonné et uo bout d'allonge A l'école fui mÉme 
consinsite pour loger convenablement tous les elkves inscrits h cette école et qui 
s'entassaient dans un local trop exigu. Ces travaux coûtérent 380s. 

En 1888, ce fui autour de  l'école no 6 de connaître quelques réparations. C'esi le 
même menuisier, Antoine Bovrque qui se consacra A ces ouvrages. Moyennant la 
somme minime de 255, il appliqua des R lambourdes i! en cédre pour appuyer les 
perrons, de manjére B les dLiacher de la maison. 

En janvier 1889, Adelphe Pépin, menuisier de Saint-Dominique, démolit entié- 
rement la vieille école vkuste de l'arrondissement no 4 située au 7e rang du ca t i  
du rang sud-ouest. La nouvelle école, mesurant 26 x 30 pieds, fut construite sur le 
m&me emplacement que celie qui était tombte en ruines. 

École des cdtes qui f u t  déiruile en 
1952 et reconstruite de l'aurre dt.4 du 
chemin. 

En 191 1, les commissaires procidérent A la recoostruciion h neuf de I'école no 5, 
au bas des CGtes. A cette occasion, on favorisa un autre endroit pour YinstaUer, 
probablement au pied de la cote, comme la plupart des paroissiens s'en rappellent. 
Elle aurait été située, selon la tradition, dans la savane, h un quart de mille de  la 
Ciite, kloignke du site de la carrikre proprement dit. 

Le 17 avril i9  i9, les commissaires s'entendirent sur un projet de division de l'é- 
cale de l'arrondissement no 2 en deux écoles distinctes pour répartir la trop nom- 
breuse population de l'école. Cependant, ce projet fut annulé le 10 juillet 1919. 
Les commissaires voulaient engager le minimum de professeurs qui déjà, par leurs 
rémuntrations, gobaient presque entièrement le budget consacré au  fonctionne- 
ment des ecoles de ces rangs. Ils trouvèrent un compromis ei dkcidérent A la place, 
pour une raison d'économie, de  construire tout simplement une nouvelle école 



Un groupe d'éléves de l'école des 
Cdtes ai= leur professeur B la fin de 
l'année 1945. 

plus spacieuse. Le 2 aobt 1919, la vieille école délabrke était vendue A Wilfrid 
Counemanche. De mtrne, l'ancienne tuile de I'arrondissemcnt no 1 ,  Liait vendue 
à Émile Chagnon pour la somme de 125% 

En 193 1, Oliva Bernard s'engagea à reconstniire l'école de I'arrondissemcni no 
3 au cohi de 2 425% 

École reconstruite au 9e rang aprés 
l'incendie de 1948. 

A l'hiver 1 948, lors d'un froid rigoureux, un incendie dévasta de fond en comble 
l'école no 2, situ& au 4e rang. Cetie école comprenait deux classes. Dans le but 
que les tlèves terminent l'année scolaire. le commissaire du rang dénicha deux lo- 
caux différents dans des maisons de proprietaires assez spacieuses pour accueillir 
la gent étudiante. De leur côté. les deux institutrices y installétent chacune séparé- 
ment leur groupe et avec beaucoup de dynamisnie l'année scolaire se poursuivii. 
Pendant ce temps, de nombreuses discussions concernant la reconstruction evcn- 
tuelle de celle-ci furent entamées. Apres mûres r&fleicions, une décision fut  prise 
par les commissaires. Afin de faciliter davantage I'acces et la fréquentation de tous 



les éléves du 9e rang A I 'b le  du rang, il lut résolu de doter les contribuables de 
deux nouvelles tcoles au lieu d'une seule, chacune devant avoir pignon sur rue aux 
deux extrémites du rang. La première, situ& du côte nord-est, portait le no 2 alors 
que celle du d i é  sud-ouest, le no 6. Ces Ccoles n'auront pas connu une longue vie 
puisqu'en 1967, les écoles de rang toumérent une page de leur bistoire,en s'enga- 
geant dans le phinornéne de la centralisation pour se regrouper au village et aux 
Cdtes. 

En 1952, lors d'un grand froid en décembre, l'école de I'arrondissernent no  5, 
siruee aux Côtes, subit le même sort. Ravagk par l'incendie, les murs rapidement 
consumes s'kroulérent en l'espace de quelques niinutes en un amas de cendres. La 
wnflagrarion serait imputable au  tuyau de poêle Trop long, qui devenu trés chaud, 
se serait défait et aurait répandu une chaleur si vive qu'elle y aurait allume le Ceu 
dans le grenier de l'école. Taus les étudianis des deux classes regagnérent leurs do- 
miciles sans blessures ainsi que les deux professeurs. Encore l& les pompiers de 
Saint-Hyacintbe. sous la responsabiiiit du chef Lionel Gaucher, vinrent h Saint- 
Dominique sans succis, car les rkserves d'eau s'avkraieni insuffisantes. 

La reconstruction de l'école des CBies s'effeciua sur un terrain situé de l'autre 
cbté de la rue, vis-&vis l'école incendiée, de manière a ne pas enfreindre le déve- 
loppement des carriires qui s'amorçait dans cette zone. Cors de la centralisation 
de l'enseignernenr au village en 1970, la nouvelle école des Côtes fut vendue A 
Maurice Simard qui l'aménagea en etablissement domiciliaire. 

De 1900 A 1940, ((les instjtutnces rurales, qui forment le gros des effectifs la- 
ïques et catholiques, con rinuen t d 'être mal payées. mal logées, mai noum'es er sous 
la wnsrante survdance des commissaires, des parents et des curés qui n'hésitent 
pas d les congWIer parce qu'elles ont reçu un jeune homme dans leur classe après 
les heures de rravail, ou pris un verre de biére rl I'hGtel, ou été jugée7 trop sévEres 
en vers un enfant. o l 

Par exemple, les commissaires de la paroisse de Saint-Dominique, à cheval sur 
les principes, se permirent de réprimander sérieusement une institutrice qui avait 
maltraite des enfants. Cependant. il ne faudrait pas jeter le blâme directenieni sur 
le dos des enseignantes puisqu'elles Ctaient souvent poussées 1 bout de nerfs. 

«Le  15 novembre 1909, A une Assemblée des commissaires d'kole de la parois- 
se de St-Dominique : 

Propose par M. MolSe Ciu'coine et secondé par M. Joseph Cha botte, que le se- 
crdfaire-tr6son'er soir autorisé de notifier MIIe A ur6a Desmarais, irisritu trice à 1'é- 
cale no 2, de cesser ses acies de violence couceman t la punit ion des éléves qui son f 
sous sa surveillmce de rnnniére A s'absrenir de les frapper avec des régles en hail- 
leire, en bois dur, l u i  laissani cependant la latitude de comger les dits eléves sui- 
vant tes moyens qui lui sont codérés par les régfements du Conseil de I'lnsrruc- 

" Durnoni. ikfichehe. Michéle Jem. Marie Lrr vfgne er lennifer Sioddar!. L 'Hlslom des feninizs .lu 
QuBbec depuis quatre siPcIes. p. 288. 
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tion Publique et de se wnfomer ;l la dite résolution sinon elle sera expulsée de la 
dite école et perdra tous ses droits de toucher ses honoraires (..:) 

Femer MiUet, président 
Louis Robitai'11e secrétaire-trésorier. ii ' 
D'après les coniidences d'anciennes insiitutrices de la paroisse, il paraît que les 

commissaires de Saint-Dominique se montraient quand rnéme un peu plus flexi- 
bles et surtout moins poiniilleux sur les exigences ei recommandations fixées par 
le conseil de I'lnsiruction Publique. 

Moins bien rkmunérkes que les i.nçtitutrices qui enseignaieni dans les villes, les 
institutrices rurales devaient encore voir A l'entretien ménager de leur classe, 
chauffer le po&le l'hiver, déneiger et. parfois même, pariager leur diner avec les en- 
fants. A Saint-Dominique, le salaire annuel des maîiresses de campagne s'établis- 
sait en 1943 B 3005, soit 30$ versés par mois. À vrai dire, les commissaires ne les 
payaient pas géntreusemeni, et ce salaire procurait peine un moyen dr: subsis- 
lance aux jeunes femmes qui devaient loger chez leurs parents. 

Quant ii la clientelc kiudiaiiie, r la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'd 
quarorre ans ne survenant ail Québec qu'en 1943, ce sont les parents qu i  dicideni 
si leurs enianrs demeureront ou non d 1'Ccole. L'instirarrice rurale doit donc frk- 
qvernmenf faire face 2 des parents qui dksiren t rapidement faire trii vailler leur £ils 
ou leur fille. )> C'est ainsi que I'enseiwemeni de l'agriculture pour les garçons el de 
l'économie domestique pour les filles devenaii de rigueur pour l'initiative au ira- 
vail de la campagne. {( Les enfants quirtent souvenr I'école aprés la prerniére 
communion vers dix ou onze ans, el peit poursuivent au-delA de la sixiéme 
m&. l '  

&oie no. / du Brûlé vers 1936. 

' Cahrus de dE11bfrai1ons des cornrnis.raircs de b Commission scolsire de Srzinr-Doni;niqvc Archi- 
ves de IR Commssion scolairt. VaJ-ibfon1s 

' ' Dumonr Mcheljnr. ~MichL'le Jean. rkfarie Lavigne er Jcnnifer Stoddan. 
- L 'H~sroire des femmes au QuCbec depurs quaire siPcles. p. 291. 



En 1950, les ttudiants de Saint-Dominique frkquenraient les sept tcoles de la 
paroisse : six écoles de rang en campagne ei une école, située au village et dirigée 
par les reiigieuses. 

Voici comment étaient alors réparties les s ix  b l e s  de rang dans chaque secteur 
de la paroisse : 

Un professeur et deux éldves. 

E?cale du 7e rang, plusieurs éIéves se reconnaîtroa t en voyant cetre photo pnse lors 
d'examens de fin d'année. 



fkole du B&lé : Arrondissement no 1 
f5cole du 9e rang (sud-est) : Arrondissement no 2 
École du 7e rang (nord-est) : Arrondissement no 3 
École du 7e rang (sud-ouest) : Arrondissement no 4 
École des Cbtes : Arrondissement no 5 
b ~ e  du 9e rang (nord-ouest) : Arrondissemen 1 no 6 

- 

C'est probablement lors de !'arrivée des religieuses au village en 1884 que s'ef- 
fectua la mutation des numéros des six écoles de rang qu'on dtnombraii 1 cette 
Bpoque. L'école du village qui portail le numéro 1 le perdit définiiivemeni. Voici 
la numtrotation des écoles de rang existant avant 1884 : 

h l e  du Village : Arrondissement no 1 
b l e  du Brûlé : Arrondissement no 2 
École du 9e rang : Arrondissement no 3 
Éçole du 7e rang (sud-ouest) : Arrondissemeni no 4 
École des Côtes : Arrondissement no 5 
École du 7e rang (nord-est) : Arrondissement no 6 

-- 
P r e d r e  maison d'école a v village en 
1883; aujourd'hu~ résidence de Ad. 
Donaf Deshodes. 

4. L'arrivée des religieuses au village 

Jusqu'en 1884, l'enseignement au village était dispense par un maitre laïc rtsi-  
dant dans une  maison d'écale appartenant aujourd'hui à hl. Donar Deslandes. Le 
18 mai 1884, le cure Jean-Baptiste Duhamel, de concert avec la commission scolai- 
re, demanda A la direction de la Congrigation des Soeurs Saini-Joseph, établie A 
Saint-Hyacinthe, d'accorder la permission d'envoyer des religieuses A I'éwle mixte 
du village. Avec l'assentiment de I'évéque Louis-Zéphirin Moreau, elles arrivèreni 
dans la paroisse le 29 aohi 1884 avec la mission d'enseigner aux étudiants du villa- 
ge et elles inauguréreni par le fait même la quatriéme maison de  leur communau- 
te. Voici les noms des quatre religieuses 21 qui fur confiée la direction de I'Ccolc du 
village : Soeur du Saint-Coeur-dc-Marie, fondatrim. et ses trois compagnes, Soeur 
Marie de I'Assomptioii, Soeur Marie-Joseph et Soeur Saint-Jean I'Évangélisie, la- 



queHe s'occupait du matériel scolaire. Elles ouvrirent officiellement les classes le 5 
septembre 1884. 

La premikre école, situCe h liuit arpents de I'tglise, Etait beaucoup trop petiie 
pour loger les quatre religieuses qui durent parrager un logement avec une dame 
Marquette dans une maison sise A six arpents de l'école. La chronique du temps 
fiair rneniion de l'inscription de 110 éltves rkpariis en deux classes. Cette année-la, 
le curk, accompagne des commissaires, f i t  subir des examens aux éléves ea décem- 
bre, et A la fin de l'année scolaire, en juin, ils se dirent [rés salisfaits des résultats. 
Eues ryurent le versement total de 200% par année en guise d'honoraires. 

Mais I'arrivte des religieuses sembla avoir suscité quelques remous dans les 
moeurs de l'éducation. II. paraît qu'en septembre 1886 régnait une étrange rivalitt 
eotre le maItre Israël Téireault, qu i  enseignait encore à l'école du village, et les 
Soeurs Saint-Joseph. Ces demiéres, d'aprés les notes du curC Gaudeite, auraient 
tté remercites de leurs senices par les commissaires puis réembauchées et ainsi de 
suite ... 11 semble qu'il se tramait des cr petites clzinoisenes B ? 11 appert. dans toute 
cette controverse, que c'est le maître laïc qui dut courber I'éckine face aux pres- 
sions rkiterées des cornmjssaues qui désiraient le dtloger, le chasser, pour que les 
religieuses s'occupent uniquement de I'education des étudiants du village. 

On peut croire finalement que les commissaires congédièrent le maître laic ;l 
moins que celui-ci, victime de harcèlement, s'occupa lui-même de cette mission in- 
grate en dernenageant ses pknates aùleurs. La commission scolaire privilkgiair net- 
tement la communauté religieuse parce que ses enseignanics, qui avaient expnrnk 
leur voeu de pauvret&, cofiraient beaucoup moins cher A la collectivité que I'enga- 
gerneot de laics. De plus, si les comakaires se montraient largement favorables A 
ceiles-ci, c'est peut-Cire parce qu'il Ctait reconnu que les religieuses ne posskdaien t 
pas de a sexe w et ne pouvaient par aucune manière profaner les moeurs du temps. 

II est vrai que même si le salaire s'avérait encore plus dkrisoire pour les religieu- 
ses, ces dernières cependani ne connaissaient pas waimen t les m&mes besoins que 
les laïcs. !( II est probable que, malgré le voeu de paü vreté que pratique la religieu- 
se, ses mnditioos ma térielles d'w'stence soien f moins difficiles que celles de I'ins- 
ritutrice laique : la religieuse a une secunrk d'emploi A mure épreuve, In garantie 
de rrouver un poste ei I'assurance du gîte et du couvert ji~squ'd sa mort. J) ' 

Ces communautés religieuses, par leur atout de permanence la différence des 
institutrices làiques qui abandonnaient les classes après leur mariage, par leur per- 
formance démonirte de meilleure tducation chréiiennc offerte, aux enfants, par 
leur haute compétence d'enseignement reconnue supkrieure aux laïques. et surtout 
par l'économie d'argent appréciable qu'elles faisaient épargner aux commissaires, 
avantageaient nettement la collcctiviie ou plui8t la Commission scolaire, en s'ins- 
tallant dans une paroisse de prkfkrence. 

Alors que les religieuses se consacraient exclusivement a l'enseignement au d- 
lage. A proximité des commodités de l'église, les commissaires jugeaient priférable 



de confier par contre h des maîtres laïcs l'enseignement dans les écoles de rang qui 
semblait beaucoup plus rude A la campagne et qui surtout ne permettait pas à la 
congrégation religieuse de vivre intensément sa vie familiale et spirituelle. 

Trois ans plus tard, en 1887. la Fabrique de Saint-Dominique vint en aide A la 
Commission scolaire pour acheter un ierrain et y batir une Ccole quelques ar- 
pents de 1'Cglise et du côté oppose de !a me. Le 7 mars 1887, Isaj'e Brabant, entre- 
preneur et menuisier, obtint le contrai de construction de la nouvelle maison d'k- 
cole dans I'arrondissemeni du village. Cetie école, qui allait devenir en fait le mo- 
deste Couvent Saint-Joseph, f u t  terminée le 15 aoiît 1887 au coû t  de 1 900$. 

Lundi le 2 mai 1887, les commissaires procédéreni à la vente d u  terrain e l  de 
l'ancienne kole A l'enchère publique aux portes de l'église de la paroisse. Le ter- 
rain et le bâtiment devaient @tre vendus au plus offrant avec un prix minimum de 
500s. 

Photo prise en sepiembre 1894 d u  
wuven t-école, surmonté d'un clocher 
abn'tani la cloche Marie-Pierre Zîphi- 
rine. 

Le 27 septembre 1890, l'kvéque Moreau bénit la cloche du couvent-école sous le 
nom de Marie-Pierre Zéphirine. Cette cloche ravissante pesaii 1 I I livres; elle son- 
nait pour annoncer la priére. l'heure de la classe, I'angelus et meme l'heure du re- 
pos dans la nuit. 

En 1889, la diphtérie causa de sérieux ravages mortels ei obligea la fermeture 
des classes. Au cours de juin 1908, l'école lut repeinte en neuf, et en juin 1912, un 
irottoir de s u  pieds par douze pieds reliaii le perron de l'école au trottoir de la rue, 
en même temps, I'installation de ventilaieurs dans les classes contribua h l'amélio- 
ration fonctioiinelle de I'kdifice. 

Les chroniques souligneoi que Louis RobiiaiUe, commerçani, exerça la fonction 
de secrétaire-trtsorier de la commission scolaire pendani vingt-huit ans. soit de 
1890 A 1918 et Rtmi N. Côii. gérani de la banque nationale, pendani vingt-deux 
ans, soit de 1918 A 1940. Le 25 février 1924, le secrétaire de la commission scolaire 
fut autorist de convenir il l'assurance de la résidence des religieuses et de l'école au 
prix de 3 S00$. Le 22 mars 1927. Stanislas Gosselin nouveau président de la 



commission scolaire, proposa B l'assemblée des commissaires d'installer I'électrici- 
té dans l'école du village; ce qui fut réalisé adéquatement au prix de 244$ en juin 
1925. En septembre 1940, une auire amélioration, vint accomoder les religieuses 
dtvouées A l'enseignement : l'installation d'un appareil télt-phonique dans leur ré- 
sidence. 

L'enseignement préparait les jeunes fi.lles aux divers brevets si bien que bon 
nombre de ces diplamées enseigriérenr par la suite dans les kcolcs rurales de la pa- 
roisse ou aux alentours. L'enseignement prod.iguk par les religieuses s'avérait fort 
diversifie puisqu'un cours de musique fut m&me dispense, de 1934 A 1940, aux dé- 
ves interessis. Cinq é1Cves suivirent le cours avec soeur ~arie-saint-Émile. Le 15 
novembre 1934, 38 filles et 22 garçons s'enrblèrent dans la Croisade Eucharisti- 
que. 

Pour répondre 'a une demande de l'Église, la J.E.C. s'organisait dans récole en 
novembre 1942, la premikre rEunion de la Jeunesse Étudianie Catholique reçu1 
comme militantes Andrée Casavant, Françoise Cordeau et Blandine Chicoine. 
Leur apostolar fut orienté par soeur Sainie 13eraadette (Laurette Cloviier). 

Novembre 1943 appona des innovations maierielles depuis longtemps souhai- 
tées : un reservoir B eau douce, I'installaiion de I'eau chaude, d'une baignoire pour 
la résidence et des roilettes A I'eau et hydro-sceptiques. 

Le 23 juin 194d, quatre-vingts élèves se dirigèrent vers Sainr-Hyacinthe pour 
participer au congres eucharistique diocésain; le même événement se répéta à l'oc- 
casion du centenaire du diocése en sepiembre 1952. 

Le 3 mai 1948, le Cercle des jeunes iiaturalistes etait dûment affitie à la Société 
canadienne d'histoire naturelie sous le nom du cercle (t La Pierre i i .  Ce cercle avait 
pour but d'éveiller les jeunes A l'amour de la nature. 

Un groupe de Jeunes Naturalistes en 
pleine na tuse. 



Denis Ménard. jeune nafurdisteplan- 
*' te un arbre dans la cour de 1 'école. 

Le 14 mai 1951, le feu incendia les deux maisons voisines du couvent-école. 
Heureusement, les efforts des pompiers parvinrent A proitger l'édifice. En sepiem- 
bre 195 1 ,  avec l'ouverture d'une nouvelle classe, une laïque. Mme Irénke Deslan- 
des, s'intkgrait aux enseignantes du village. 

La joumk du 15 mai 1954 connut un éveiiement mémorable : la staiue de No- 
tre-Dame du Cap visita l'école de la paroisse. Des éltves monthrent la garde de 
midi 3 trois heures. 

Lors de sa visite en 1928, I'inspccteur J. Lamarre avair apporte la remarque sui- 
van te : rr Voire couvenr est vieux, !rés vieux même; il faudra songer d le remplacer 
dans un a venir prochab. » 

5. Construction d'une nouiweUe école au village 

En 1955. le couvent-école construit depuis d i j i  soixante-huit ans, ne pouvait 
plus rksister aux intemperies, en raison de son eial d'extrême vétuste. Le 13  dé- 
cembre, les commissaires passkrent A l'action. Charles Gilbtrt, entrepreneur de 
Saint-Hyacintlie, accepta la construciion d'une école en briques beiges qui devait 
s'élever sur le terrain de l'école actuelle mais B quelque deux cenis pieds de la rue. 

j 9  Pellelier. Soeur Gervÿirc, en co1l;iborarion avec Mme Ongéne Dubrcuil. Mme Gtrnrd Fugere. Ab- 
be Lionel Dedandm er Soeur Noelb Poudrctre - * Diine année A I'ourre.. d Saint-Dominique ,). 
Hisionque de I'kolç (document daclylopraphik), Saint- Dominique. 25 fdvnzr 1976. p 3 
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Nouvelle école construite en novembre 1956 qui porta le nom (( École de 
la Rocade w en 1974. 

Les travaux: furent finalement m i s  en opération. Le vieux couvent-école etail ven- 
du h Charles-Orner Duchame qui le f i t  transporter non loin de I'kglise. 

L'école Saint-Joseph reçu! la première bordCe de la gent Écoliere le 10 septem- 
bre 1956. La nouvelle école comptait une résidence pour les religieuses, six classes 
et une  salle de rkcréaiion. Le dimanche 25 novenibre 1956 devint un grand jour 
d'allégresse pour toute la paroisse de Sainl-Dominique. L'kvêque Arthur Douville 
vint bknir solennellement la nouvelle école et uns. foule nombreuse assisia A la cé- 
Iébration. La présence de Daniel Johnson, dépuié au provincial de Bagot B réjoui 
la population. De I'enseignemeni reçu des religieuses, des vocations sacerdotales 
germtrenr : deux jeunes Ciudiants étaient ordonnés pretre, Jean-Marc Gaudreau, 
du 9e rang, en mai 1956, et Lionel Deslandes, du village, cn juin 1957, alors que 
plusieurs jeunes filles entrérent en communauté. 

Le 3 septembre 1963, vingt-et-un Cléves de la paroisse de Saint-Valérien s'inscri- 
virent à l'école Saint-Josepli de Saint-Dominique. Les 18, 19, 20 dkcembre 1964 
furent réservCes A des f in s  d'examens pour les élèves de huitième année pour la 
premitre fois. En juin 1965. ce fut au tour des kléves du primaire d'être soumis A 
des examens administrks par la RCgjonale. 

Le 5 ltvrier 1964, un grand deuil affligea l'école : Soeur Saint-Zotique (M.-  
Jeanne Delorme), dkectrice de l'école depuis six années. deckdait A la suite d'une 
longue maladie. Les chroniques conservent le témoignage de ses grands Clèves ar- 
lestant le respect et l'affection qu'ils lui poriaicnt. 

Septembre 1964, un grand deuil dfligea l'école : Soeur Saint-Zorique (M.-Jean- 
ne Delorme). directfice de 1'Ccole depuis six annees, décédait A la suite d'une lon- 



gue maladie. Les chroniques conservent le témoignage d e  ses grands élèves aites- 
tant le respect et I'aflection qu'ils lui parlaient. 

Septembre 1964 ramena à Saint-Dominique une ancienne institutrice connue 
dans les années 194 1- 1946 : Soeur Saint- Michel Archange (Gervaise Pelletier) qui 
se disaii très heureuse de revenir. 

Question de former les élkves 1i l'économie, la directrice de l'école leur proposa 
d'avoir une caisse d'épargne scolaire. Une centaine d'elkves y ouvrir en^ leur folio 
et le dkpôt global en mai 1965 s'&leva A 1 604,85S (élbmentaire et secondaire). Dix 
a s  aprks, on comptait 150 dkposants (niveau-élémentaire seulement) avec un ac- 
tg de 1 359,69$. 

L'annke scolaire 1965- 1966 entraîna un  bouleversement dans  le régime 
scolaire : l'école voyait ses jeunes de Xe et 9e annks se diriger vers Saint-Hyacin- 
the pour poursuivre leurs Ctudes. Pour pallier à cette diminution de  la clientèle 
tiudiante, l'kccile du 7e rang et celle du B d é  furent annextes A celle du village, 
formant un total de 223 Clèves. Les enfants les plus Bloignbs du village voyagérent 
en autobus et plus de 130 apportèrent leur dîner. L'exiguitk de I'kcole obligea les 
commissaires A aménager une classe dans la grande salle qui se voyait ainsi dirni- 
nuée d'une surface considérable, ce dont soulfrirent les klèves au temps des récréa- 
tions. Depuis le 29 octobre 1965, trois professeurs surveillèrent le dîner et le 7 
mars 1966, la commission scolaire accepta de payer 1$ pour la demi-heure de sur- 
veillance le midi ! 

Le 22 juin 1967, M. Valérien Adam, président de  la commission scolaire depuis 
vingt ans, donna sa dimission. Des paroles de sincère reconnaissance pour son in- 
térêt et son dkvouemeni lui furent adressées. 11 fut aussitôt rernplack par M. G ~ T -  
main Eagad. 

En septembre 1967, les tcoles du rang toumkrent une page de leur hisioire : la 
centralisaiion. Tous les &lèves de la paroisse se regroupérent au village et à l'école 
des Cares. Dix professeurs travaillaient auprès de 304 kleves de la première Ti la 
sepciéme année. A l'tcole des Côtes, on aménagea une troisikme classe au sous-sol 
et on y inscrivit 103 élèves de  3, 5e et 6e  anntes. L'enseignement à l'école des 
Cbtes f u t  assuri par deux professeurs laïcs et la directrice se voyait confier l a  res- 
ponsabilitk du foncrionnement des deux écoles. 

En septembre 1969, Mme Thkrèse St-Onge enseignait aux petits de prenuère an- 
nte dans le sous-sol de sa maison. La même année, u n e  classe de maternelle s'éri- 
geait pour la prerniére fois, sous la direction de Mme Pierrerte Menard, au pavil- 
lon des Loisirs. 

A la commission scolaire de Saint-Dominique, une question &ait pendante de- 
puis 1967, l'agrandissement de l'école nécessite par la recrudescence de  la gent 
h l i é r e .  Le 14 octobre 1969. Jean-Guy Cardinal, ministre de !'Éducation et dépu- 
te de Bagot, vint rencontrer les commissaires A ce sujet. À la grande sarisfaction 
des paroissiens, la construction fut dtcidée et d t s  le lendemain. un contrat fut si- 
gnC enire Charles Gilbert, enirepteneiir de Saint-Hyacinthe, ei la Commission 
Scolaire. A peine une semaine s'étai1 écoulke aprés le feu vert du minisire que  les 
premiers iravaux d'excai(ation de I'agrandissement projeté étaieni commencés. 



Amexe conslrujte en forme de L an 1970. 

Les travaux se poursuivirent activement, si bien que le 15 mai 1970, les contrac- 
teurs, architectes, contremaîtres et ingtnieurs visiiéreni I'kcole agrandie. Le 1 er 
juin, la nouveUe école f u t  enfin prtte A recevoir officiellement la clientèle Ctudian- 
te de l'année scolaire suivante. L'annexe spacieuse affecta la forme d'un a L O mo- 
derne. Au sous-sol, la grande salle fut transformée en une salle des professeurs, un 
secrktariat, une bibliothkque et une clinique. Des casiers de mktal rktrécissèrent le 
wmdor B sept pieds. Prés de la porte de la chaufferie s'ouvrit la pariie érigée en 
1970. A gauche, on retrouvait les locaux de la maternelle el une classe; au fond du 
large couloir, un gymnase moderne, comportant un théâtre pliant, des escaliers, 
des appareils pour l'éducation physique, l'air climatisç et 1'eclai.rage au  mercure 
venait rkpondre aux besoins des nouvelles mit  hodes d'enseignement. A droite, 
une cuisinette servait à la préparation des repas pour les professeurs et A la soupe 
pour les dîneurs; elle était aussi utilisée lors des rencontres paroissiales. Les six 
classes de la partie de 1956 furent aussi réaménagées. A l'heure d u  dîner, apres 
chaque séance d'tducation physique. le gymnase devait êire aménage en vaste ca- 
fétkria pour desservir les 180 dîneurs, oe qui exigeait beaucoup de travail. 

Le 20 juin 1971, fut  le jour clioisi pour la bknédiction de l'tale. Michelin Bar- 
beau, secrttaire de la Commission scolaire. agissait comme maître de cérémonie. 
Germain hgacé,  président. adressa la parole a l'assemblée et Mgr Denis Robitail- 
le, vicaire général, bénit les crucifix qui ornaient les locaux. A cette occasion, des 
priéres furent adressées au Seigneur pour ceux qui contribuèrent A la réalisation 
de cette entrepRse et pour les éducateurs et les éiudiants qui  y travailleraient. Par- 
mi les principaux orateurs, notons la présence de Maurice Auger, directeur général 
de la Commission scolaire rkgionale de I'Yamaska. 

Le 3 mai 1972, M.  Normand Bergeron f u i  nommé directeur régional de la 
Commission scolaire Val-Monts, la municipalité de Saint-Dominique s'inttgra a u  
sein de  cette commission scolaire le ler juillet 1972. Germain Lagacé s'occupa de 
représenter la paroisse ti la Commission scolaire Val-Monts. 

En septembre 1972, les Cleves de 7e années [désonnais du niveau secondaire) fu- 
rent orientés vers l'école Casavant A Saint-Hyacinthe, pour ceux qui dtsiraient 
l'instruction publique. Les élèves voulant poursuivre leurs études dans des inst i t u- 



Commission Scolaire Saint -Dominiqu E! j w'n 1971. 

tions d'enseignement pnvkes étaient dirigés vers l'école secondaire St-Joseph ou le 
collège Saint-Maurice pour les filles, et vers le Séminaire de Saint-Hyacinthe pour 
les garçons. 

Lc 1 1  octobre 1972. une assemblée générale réunit les parenls, en vue de I'elec- 
tion des membres du comité d'kole, codorrnémeni A la loi 27 entérinée par le rni- 
nistère de I'kducation. Parmi les 92 personnes qui assistkrent A la soirée, sept 
étaient Clues afin de former le premier comirk. La prbidence Tut confiée h Mme 
C m e n  Poiner alors que Mme Louise Cloutier remplissait le poste de secrétaire et 
que Mmes Rollande Chicoine, Claire Dubreuil, Rollande Chagnon et Messieurs 
Ghald Mknard et Denis Dion prenaient la charge de conseillers. Mme Thérèse St- 
Onge &ait le professeur-délegué au  sein du comité et Soeur Gervaise Pelletier s'y 
joignait B titre de directrice. 

Le 3 septembre 1974 marquait la rentrée A I'kcole de la cr Rocade M. Suggéré par 
le comité d'école, ce nom tout neuC. pittoresque et caracléristique A la fois, f u i  
choisi par les responsables et accepté par les parents en remplacement de l'école 
Saini-Joseph. La Rocade évoquait le cachet particulièrement orignal de la parois- 
se et ce nom avait été proposé en référence A la pierre calcaire abondante dans le 
milieu. 

L'annêe 1977 commémorait la célébration du cenienaire de la Congrégation des 



Soeurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, fondée le 12 septembre 1877. A l'école de 
la Rocade, on prockda A l'ouverture d'une pré-maternelle pour les enfants âgés de 
qualre ans et il fu t  fortement question A l'&poque de doter l'école d'un service de 
cafétéria adéquat pour les dîneurs.  De maniére A permettre les travaux de 
construction, les reügieuses quiltRrent la rksidence de l'ecole de la Rocade et se lo- 
gkrent au 438 nie Dubreuil dans une maison qui &lait la propriéte de Mme Guy 
Flibotte. Les pikces de l'école habiiks par les religieuses furent aménagées en clas- 
ses pour permettre l'ouverture d'une caîktéria le 26 novembre 1979, h la place de 
l'ancienne bibliothéque. 

Le 7 avril 1981, Soeur ceniaise Pelletier, duectrice de I'tcole depuis 1964, ma 
son poste au Frère du Sacré-Coeur Jean-Denis Poirier, et le 3 mai 1981, les ci- 
toyens de Saint-Dominique se réunirent pour lui rendre un vibrant ikmoignage en 
guise de reconnaissance et de remerciement sincére pour sa précieuse collabora- 
tion h l'éducation propagke dans la paroisse. Plusieurs parents et anciens kl:18ves 
festoyerent en son honneur au sous-sol de l'église et lui offrirent de nombreux sou- 
venirs. 

Deux religieuses en Ctat de convalescence, Soeurs Noëlla et Eva, demeurent en- 
core dans la localitk mais n'enseignent pas en 1983, s'étant accordk une année de 
répit bien mtritée. C'est depuis près d'un siécle que les religieuses de Saint-Joseph 
arrivées A Saint-Dominique, dignes de toute notre sindre admiration, persistent 
dans le souci du devouement, de l'amour et de la chantt, ii prodiguer une forma- 
tion académique et cht-ktienne aux enfants de la paroisse. 

QWLQUES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES 

L'année correspond en gknkral A la date d'entrée en Conciion des instituteurs et 
iastitutrices mentionnés ci-dessous, principalement k partir d e  1884. 

1836 
M. Isaac Phaneuî École des Cdles 
1851 
Mile Hermine Guertid 
Müe Edwidge Phaneui 
M. Louis Arcbambault 
1857 
M e  PbilornLe Charpentier 
Miir Célina CDt4 
Mlle Uizabeth Benoii 
MUe Suzanne Phaneuf 
Mlle Adéliae Langelier 
Me Adelaide Milleiie 
1861 
MUe Edwidge Pkpin hue Clkmence Benoii 
Écolef l (au village) 
Mile Adele Gegnon 
MUe E h  'Bergeron 

1862 
MUe Odile Droletie 
1867 
Madame Gaudreau 
MUe LagassC 
MUe Rainde 
MUe Banitre 

1870 
Mlle Emma Belanger 

1871 
Dame Louis Philie 

1872 
Dame Duphily 

1879 
Mlle Octavie Dc Lacrok 

Miie Marguerite Riendeau 



1880 
Mlle Almatidrina Houle 
Dame Odile Blondin 
Mlle Rose-Ama Tétreault 
MUe Maris. Gendron 
Mue Anna Blanchard 
Dame Alexandrina Duchesne 
i88 l  
Mlles Rosalie Bklanger et 
Elmire Lericbe 
Mllw A. M c G q  et 
Marie Landry 
Madame Leblanc 
MUe Hemaide Marin 
1882 
M e  C. Houle 
Mlle C. Proulx 
Mile Rkgina Cadorei 
1883 
Madame Miron 
MUe Chaboitr 
1884 
Rtvérendw Soeurs St-Joseph et 
M. Israël Téireauli 
Mlle Cadorei 
Madame Dupont 
,Wle C. Mc DufI 
MUe C. Bousquzi 
MUe Ledow 
1887 
Mlle Albina Dion 
Mlc Fiarieme Savarial 
Mlle Odile Blondin 
1888 
MUe Arsincd Chicolne 
1889 
Mue Albina Laronde 
Dame Poulin 
Mlle Clara Ttireauli 
Mlle Ctlanie Lernay 
1893 
Mlle Marie-Anne Gauthier 
1894 
Mues Mme et Anne Guiton 
Mlle Jadphine Dupart 
1895 
Mlle Anna Desmarais 
MUe Louise Desmarais 
1897 
Mue C. Tbireauli 
1898 
Mn?, Rose-Anne Morin 
MlleAlbina Farley 

1899 
Mlle Arsiind Chicoine * 4 
1900 
MUe Victoria Lussier # 3 
1931 
Miie Anna Heine 3 3 
1902 
Mlle Azilda Collette * 4 
1903 
Mlle Emma (Ait # 3 
1905 
Dame Ida MaiUoux #3 
1910 
MUe Gendron et Mlle Auréa Deçmarajs # 3 
MUe Ma Vanasse 3 4  
1912 
Mlle Aima Casavant # 3 
MUC AnMa coiletic it 4 
1913 
MUe Albha Fliboiie 3 4 
1914 
Miles Onse Chapui et Jeanne Deslauriers 3 
1915 
Mlie Ailda Collette $3 
1916 
Mue Bertha Chagnon f 3  
1918 
Mlle Claire Founuer # 3 
1919 
Mme Cldmeniine Loiselle f 3  
1921 
Mlle Anioineiie Girard # 3 
1922 
Mles Bernaderie Dubreuil ei h u r a  Lapalrne # 2 
Mle ManaAnna Lapalme fi 3 
MUe hiarie-Arne Chabot # 4 
1923 
Mues Simonne Tétreault et 
Bemadeiie Dubreuil n 2 
MUe Simonne Bernard t 4  
1924 
Mlle Irene Chaboi 
1925 
Mlles Gertrude Deslandes et 
Bernadeite Dubreuil 
Mlle Claire Cbagnon 
Mlie Marie-Ange Chagnon 
1926 
Mlle Annelie Gaucher 
Mlie Anna Chagon 
Mlc U a  Cbagnon 
MUe GrazieUa Gatien 



1927 
Mues Florestine ei Marie-Ange Touchetie a3 
MUes Rkséda ci Dolorés Lachapelle 

1928 
Mlle Jodoia # 3 
MUe Lauretie Dubreuii 7? 4 
MHe Antoinelie Diçauiels 

1929 
Müa Lbnie Jodoin el Henrieite Deslauriers # 2 
MUm Andrinette et gglantine Ledoua # 3 
~ W l e  Sirnome Téireault # 4 
Mile Rosaline Jodoio 
Mlle Oliveite Galien 

1930 
MUes burelie Dubrewl ei Cecile Ledow # 2 
Mie Bemadeite Dubreuil 
MUe Madeleine Bienvenue 
;MUe Jeanne Bernier 

1931 
Mue Yvonne Desmarais # 3 
MUes Dolorls Gaiien c i  Cécile tedoux ii 2 
Miie Lucille Gaiien $4 

1933 
Miles Thérése Lapalme et Armande Bernard 4 2 

1934 
Mile Olivette Thuoi Cf3 

1935 
Mme Cordeau et Angela Berihiaume * 2 

1936 
Mile Bemadeiie Dubreuil ft 1 
Mile Laureiie DeGrandprk ei 
Mme b i l e  Cordeau 3 2 
Mlle MarieClaire Chagnoo # 4 

1937 
Mlle Yvome Gaucher # 1 
Müe Yvome Mensrd et 
Mme E d e  Cordeau $ 2 

1939 
Mlle Claire Chagnon ei Mme E. Cordeau # 2 
MUe Marie-Rose Arpin # 4 

1940 
?die Jeanaelte Gvry a 4  
Mlle Fleurette Robitaille iF 1 
Mlle Gilberk Lapalme & 2 
Mues Yveire Cabana et 
Rorence Bernard % 5 

1942 
Mile Denise Benoîi * 3 
Mi le  Germaine Cabana ii 5 

1943 
Mlle téootine Thuoi 
Miles Irkne Houle et 
Madeleine Deslandû 
Mlle Laure Benoît 
Mlle G i d e  Gaudreau 

1 944 
mes Irkne Houle et 
Angtlique Cbawoo 
Mlle Flarienne Tnuoi 
Mile Yvonnc Menard 

1947 
MUe Pauline Cbagnon 
Mlles Reine Archarnbault et 
Madeleine Chapon 
MUe Jcanneite Deslandes 

1948 
Mlle Thérése Houle 
M i e  Thérèse Beauregard 

1949 
MUe Lucile Deslandes 
Mile Thtrhe Beauregard 
MUe Lorraine Bilodeau 
Mlie Jeanneite Deslandes 
Mme Bernard Croreau 

1950 
Mlle L u d e  Deslandes ei 
Müe Gerirude Minetie 
Mlle Denise Si-Onge 

1951 
Me Gertrude Mneite el 
Mme Rachel Loiselle 
Mme Emiie Cordeau 
Mme Dion 

1952 
Mile Cecile Laplante 

1953 
Mme Bernard Croieau et 
Lucillc Deslandes 
Mlle Jacqueline Couriemmche 
Müe Huguerie DBsourdy 
Mme R o m h  Beauregwd ei 
Mile Lucie M m l  
Mme Philippe Sl-Amand 



1954 
Mlles Lise Adam et 
Lucille Dcslandcs 
Mme Rachel Loiseue 
Mme Adrien Rodier 
MUe Jeannine Desourdy 
Mme RomBo Beauregard ei 
Mme Bernard Croieau 

1955 
Mlle Ceclle Deslandes 
Mlle Cecile Laplanie 
Mue L. Oueiiet ie et 
Dame LBo Duponi 

1956 
Mes Lise et Monique Adam 
MUe L. OueUeite ei 
Mme Lucien Chimine 
Mme k Dupont 

1957 
Mlle Simonne Croieau 
Mue Gistle Deslandes 

CENTRALISATION DES ÉCOLES 1967 

1958 
Mme Ménard it 2 
Mue Lucille Chiwine # 4 
M e  Fleur-Ange Foniaine 3 3 

1960 
MUe Madelehe Vincent $2 
Mlle Thtrése Dion # 3 
MUes J. ALice Bousquet et Denise Ledoux # 4  
Mllcs Htlene Chagnon e i  
Marietie Courtemanche * 1 
1962 
Mme Julien Gilbert 

1964 
MUe ThCrése Gaudreau 8 2  
Mme Thbrbe SI-Onge Ir 4 
Mue Jeanne-d'Arc Cabana ei 
Mme LCo Dupooi 3 5 
Mlle Louise Beaupré * 6 
1965 
MUe Claire tafond 

Jacqueline Deslandes Dion 1965- 1969 
Thérése Sr-Onge 1965- 3983 
Rollande Robitaille Bernier 1965- 1973 
Soeur M. Rose Éthier 1965- 1966 
Thtrese Dion Mathieu 1965- 197 1 
Soeur Gervaise Pelletier 1964- 198 1 
Soeur Alberrine St-Onge 1966- 1967 
Soeur Rila Rodier 1966- 1967 
Claire La fond Morisseau 1967- 1977 
Soeur Ida Brodeur 1967- 1977 
Therése Gaudreau Lussier 1967- 1969 
Louise Laiour 1967- 1974 
Yvonne Ménard Duponi 1967- 1973 
Soeur Alice Carbonneau 1967- 1972 
Micheline Caron Blanchard 1 969- 1983 
Denise Paradis Godére 1969-1973 
Soeur Noëlla Poudret te 1969- 1982 
Pierreite Menard 1969- 1973 
Soeur Françoise Caplei te 1 972- 1973 
sec. 
Soeur Eva Beaudoin 197 1 - 1972 
er 1979-1982 

Monique Dubreuil 
Mme Claude Pujo 
Fabicnne Beauregard Malo 
Soeur Marguerite Desauiels 
sec. 
Gis& Richard 
Rolland Debord 
Françoise Trernblay 
Ginette Massk 
Denjse Mignaul t 
Francine Poirier 
ALine Lararnke 
el 1982- 1983 
HClkne Vézina 
Micheline Lemay 
Céline Duval 
Marie de Bonville 
Francine Cauchon 
Louise Massé 
Monique Bienvenue 
Mme Cécile Roy sec. 



LISTES DES DIRECTEURS DE L'ECOLE DU VILLAGE 

Nom en reiigion Nom civil Lieu d'origine 
1884-1886 : Soeur du Saint-Coeur-deMarie Marie Louise Blanchard Si-IrtnEe 
1886- 1888 : Soeur Sainte-Croix-de-Jésus Emes~ine Dansereau St-Pie 
1888- 1890 : Soeur Mie-Joseph Adèle Dancause St-Cyrille 
1890-1 89 1 : Sceur de l'Assomption Virginie Prévosi Bo~secours 
1891-1899 : Soeur Saint-Paul Victoria Bélanger St-Denis 
1899-1902 : Soeur du Saint-Nom-de-Jésus Cléophke Leblanc Si-Martin 
1902-1903 : Soeur Sainte-Croix-de-Jesus Emesune Dansereau SI-Pie 
1903- 1905 : Soeur du Saint-Nom-deJ&us Clkophk Leblanc St-Martin 
19û5-1907 : Soeur Mariede-la-Providence M.-Louise Phadeuf La Présenraiion 
1907-19 1 1 : Soeur Saint-Paul Victoria Bblanger Si-Denis 
191 1 - 1913 : Soeur Sainte-Rosalie Aloysia Coderre Sie-Rosalie 
191 3-1919 : Soeur Marie-dsla-Naiivitd Anaçiasie Millier St-Antoine 
19 19-1922 : Smur Saint-Thomas-devilleneuve Délia Claveau Chicoutimi 
1922-1923 : Soeur Saint-Rmh Otise Lapointe St-Roch 
1923-1927 : Soeur S&t-elie Adbüne Letomeau Sie-Madeleine 
1927-1928 :SoeurSt-Raymond-de-Panafort AugustineGUard La Providence 
1928- 1929 : Soeur Saint-Jean-de-Matha Orise Salvas Si-Robert 
1929-1932 : Soeur Saint-huis-de-France Orise Rivard St-Robert 
1932-1934 : Soeur Saint-Viateur Hedwidge Bernier St-Thomas d'Aquin 
1934-1935 : Soeur MarieAnge Gracia Lacroix Si-Roberi 
1935-1936 : Soeur Sainte-Cecile Claudia Rochelau Bedford 
1936-1939 : Soeur Sainte-Anne Rose Meunier Sabrevois 
1939-1941 : Soeur Marie-des- Anges  ose-Éva Comvcau Holyoke, Mass. 
1941-1944 : Soeur Saini-Placide Rose-Anna Gaucher Sr-Damase 
1944- 1946 : Soeur Marisdu-Rosaire Mariclouise Girouard St-Antoine 
1946- 1952 : Soeur St-Rsphaël h s a  Capistran Si-Roberi 
1952- 1958 : Soeur Sainte-Marguerite Laurette Dubois Fugéreville 
1958-1964 : Soeur Saint-Zotique M.J. Delorme Farnharn 
1964-1981 : Soeur Sainini-Michel-Archange Gemaisc Pelletier Si-Robert 
1981- 

Jean-Denis Poirier, S.C. Sr-Timothke 



Chapitre huitième 

Les activités économiques, d'hier à aujourd'hui 

Inutile de dire que la paroisse de Saint-Dominique tient sa fiére répulaiion dans 
toute la vasie rtgion maskoutaine de l'exploitation de son gisement de pierre et de 
chaux aux cameres, constiruanl par la une iiidusrrie à la fois originale par son ex- 
clusivité et tconomiquemeni rentable par sa spécificité. La pierre a permis et per- 
met encore aujourd'hui de procurer aux ciioyens de Sainl-Dominique d'impor- 
tants revenus. Avec la contribution de I'agriculrure qui s'est développée parall&le- 
ment dans la paroisse. Saint-Dominique &tient une place des plus enviables sur le 
temtoire maskoutain grâce h I'cxploitstion diversiliée de ses ressources. 

Iuqu'A l'avènement de I'industrialisaiion au début du XXe siècle, I'exploiiation 
forestitre, avec ses moulins à scie. s'alliant A l'exploitation agricole avec la mou- 
lange des grains, lit aussi les beaux jours de Saini-Dominique. 

Bref, irois mots suffiraient A caractériser avec justesse I'activité économique de 
la paroisse d'hier A aujourd'hui : le bois, la pierre et la terre. 

Observations générales rédigées par le recenseur Louis Taché, shéflf cl notaire 
de Saint-Hyacinthe, en 185 1. 

r Saint-Dominique étant une noi~veile paroisse, il n'y a qu'un bien petic nombre 
de personnes au-dessus de l'âge de 20 ans qui soienr nées dans /a paroisse; il n'y a 
aussi dans 1s paroisse que quelques Iiabitanrs 3 l'aise, néanmoins il n'y a pas de 
personnes indigentes ou dans la misère. 

Le con~merce du bois de chauffage ei de cliaqente, la fabrication du bardeau el 
de la chaux donnenr de l'emploi aux hommes; les filles er les femmes, a pari les 
occupations du ménage, travaillent pendant f 'hiver A laire des chapeaux de feuilles 
qui se vendent 5 chelins la douzaine el une femme lail alsiment un chapeau par 
jour. Ces chapeaux sont en grande demande polir exporfation aux États- Unis. 
Quelques femmes et filles travaillent aussi ii fabriquer du bardeau. N ' 

L. Taché 

L'ÉPOQUE PROSPÈRE DES MOULINS 

Une fois le débrouissaillage achevé, le défrichement presqu'accotnpli. dans le 
but de sauver du temps et d'alléger leur travail, les premiers liabitanis installks à 
Saint-Domiiiique n'ont guère tardé a uiiliser l'énergie naturelle qu'ils pouvaient se 
procurer A fort bon marclié, celle de l'eau. Le moulin devenait indispensable ii la 
s u n k  des établissements des premiers colons. 

Comrnt.nrairc du recenseur LOUIS T~chc. Kecwisment d u  Canada-?si de 18.51. Archives publiques 
du Canada. 1975 ~i~ffcrofililin C-1142. 



Aidant au travail du pionnier, le moulin banarchant l'eau, transformait les ri- 
chesses naturelles en denrées et matériaux utiles A l'homme. Grâce I des mkaois- 
mes complexes, A des engrenages des plus perfcctionnks (prkmices de l'industrie). 
nos colons forc$rent l'tncrgie naturelle i moudre le gain le plus dur : le blé. Avec 
la farine, on a pétri le pain quotidien, et pour cause, les premiers colons en man- 
geaienr chacun plus de deux livres par jour. 

Le moulin permettait aussi de satisfaue d'autres besoins non moins importants, 
notamment la fabrication des planches et bardeaux pour les habitations. rkservÉe 
au moulin Q scie. B ~ e f ,  quelque soit son emploi, le moulin libérait l'homme d'un 
travail long, harassant et répétitif. 

La survivance assurèe, la communauté pouvait maintenant établir des liens 
commerciaux avec les paroisses voisines. Jusqu'A I'amvée du chemin de fer et de 
l'implantation de  la machine ii vapeur, le moulin, noyau du village, tenait ce r6le 
de carrefour de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. 

Et c'est grâce A mite activité litbrile des moulins dans notre patelin, que la pa- 
roisse a rdussi A implanter solidement ses assises. a r&ussi h arrircr une cornmunau- 
té de gens déterminb Q subsister de l'agriculiure et h enraciner leurs familles sur le 
sol de Saint-Dominique. 

P h  les moulins qui connurent leurs heures de gloire, un seul subsiste encore, 
A i'orée du village, camoufl& par le feuillage des arbres l'été, qu'on peut LI peine 
admirer lorsqu'on franchit le pont du ruisseau de la S~nel le  : le vieux moulin Du- 
breuil. D'autres moulins vinrent hanter notre contrée, tels le moulin Dupont ou le 
mystkrieuir moulin Racine (dont on hksire encore sur son existence réeue); mais 
malheureusement, ils tombérent en ruines, victimes du  progrès ou de la ntgligen- 
ce. A nous maintenant de dkcouvnr la paite histoire de CRS moulins qui enrichi- 
rent notre patrimoine. 

1. Le Moulin Dubreuil 

cr Tout biitiment accumule au cours de sa vie les iraces des aciivites qui'] a abri- 
tées. Si un jour: on l'abandonne, le monument cesse de respirer; Iï se rient 2 l'&art 
pour mieux préserver ses richesses. s 2  Ainsi en est-il du vieux moulin plus que 
centenaire, situé B I'extrémitt sud-ouest d u  village de Saint-Dominique. 

Le lopin de terre que possède la lamille Dubreuil abrite prkieusement un rnou- 
6n A farine et A scie, qui fit de ce lieu un endroit très frkquente pendant de longues 
années par les cultivateurs de la région. cr Pendanr mon enfance, j'ai souveni erré 
autour du bitirnent, sans jamais oser m'y avenrurer : son allure sacrke invite au 
respect. Ses vieux murs cachen i, comme un secret bien gardÉ; l'hisroire des objers 
de rous les jotus qui, sous la main des artisans, prenaient vie : ces artisans foçon- 
naieni, A la maniére du remps, de quoi noum'r, de quoi abriter ... »' 

2 Dalandes, Jacques. Le rnouLn Dubreu~l d Saint-Dominique. T h k e  en arcb~ieciurc. Universilé dc 
Mon l dal, 1 976. 



LE MOULIN A BOIS ET LE MOULIN A FARINE 

u Un seul ruisseau un peu considérable passe A Iravers ceile paroisse et sur le- 
quel se rrouve deux pouvoirs d'eau occupés par un moulin A farine er un moulin A 
scie. 

Louis Taché, recenseur. o 4  

L'origine de ce premier moulin remonte la belle fpoque seigneiiriale. Comme 
on sait, un des devoirs du seigneur était de construire et de faire entretenir au 
moins un moulin à farine dans la seigneurie pour les besoins de ses censitaires. 
C'esi ce qu'on appelait le droit de  banalité qui coiistituait, pour ainsi  dire. une 
prérogative A revers. En effei. tout en imposant une charge au seigneur; elle obli- 
geait les censitaires A y faire moudre leur grain. moyennant redevance d'un minoi 
de grain par quatorze de moulus. 

Le seigneur de l'époque. Jean Dessaulles, n'avaii point nkgligé son devoir. J I  
avait d'ailleurs plus que respecté ses obligarions puisque dans ce premier quari du 
XIXe siécle. foisonaèreni nombre de moulins A larinc et aussi A bois. dans toute la 
vasle seigneurie de Saini-Hyacinthe. 

En ce qui a trait h notre monurneni historique, c'esi vers 1830 que le seigneiir 
Jean Dessaulles fil bâtir un moulin h scie. A peu de  dlstance et à l'ouest de  l'église. 
à proximiié du ruisseau de la (( Senelle jj:  lequel traversait la paroisse de Saint-Do- 
rninique du nord au sud. C'était l'occasion idkale de profiler de la présence de 
deux petits pouvoirs d'eau de dtbit ei de courant moyen pour y &tre çxploiiables 
économiquement. 

Pierre Dupont fut charge de la conslruction de ce rnouliii sur un terrain affecié 
à cet usage de six arpents en superficie, situé au sud, i trois arpents tenant au 
grand chemin public. C'était ce mérne personnage, Pierre Dupont. qui avait obie- 
nu la permission ei le privilège, Ie 2 novembre 1830 de la pari du seigncur Des- 
saulles, de bâtir uii moulin d scie sur le ruissau Ferri., a u  petil Se rang, sur la pro- 
priété de François Galipeau; ce territoire appartenaii en fait a la Cuiure paroisse 
de Saint-Dominique teUe que projeiée, mais qui échoua comme vu précédemment, 
h la paroisse de Sainte-Rosalie e n  juin 1832. 

Pierre Dupont. spécialisie dans la consiruc~ion des moulins dans la région, ha- 
bilant du lieu par la suite, s'occupa lui-même de le faire mouvoir pendant plu- 
sieurs annkes au nom ei pour le conipie du seigneur propriétaire. Jean Dessaulles. 
décédé le 20 juin 1835 ;1 l'âge de 69 ans. Ce dernier dût venir scruter quelques fois 
son exploiraiion, demander les comptes h son menuisier. discuier des prochains 
travaux de coupage et de sciage du bois dans cet abri connexe au moulin baptise le 
logement des Seigneurs, construit en  bois de pin. que  l'on nonime encore de cette 
façoii aujourd'hui. 

En ces années où le mouvement de colonisaiion s'amplifiait. l'initiative d'édifier 

* Commeniaire du recenseur Louis Taché. Rcccnszmeni du Canada-esi de 185 1.  Archives publ~ques 
du Canada. 1975. Microfilm C- 1 142. 



un moulin avait pu certes faciliter la wnstniciion des maisons ei de différents b i -  
timents autour du village naissani. de mtrne que l'approvisionnement en bois de 
tous genres au Seigneur désireux de reniabiliser au plus haut point cette richesse 
inestimable en ces lemps où le bois se vendaii A des prix exorbiranis. 

Plus tard, le 1 cr mars 1844. les htriiiers Dessaulles louéreni l'ktablissement a 
David Bertrand, natif de Vercheres, cultivateur et homme de confiance de la fa- 
mille; époux de Marguerite Salois, native de Sorel. Ce moulin A scie, assez impo- 
sant, renfermait deux échasses ei deux scies. 

{f Moulins de Bertrand 9 Saint-Dominique 
Description 

Ces moulins consisteni en un moulin A scie er uii moulin A farine. Le premier a 
deux &chasses et deux scies, esf bdti sur le ruisseau fi La Sendle 0 ,  paroisse de Sr- 
Dominique, avec six arpenrs de ferre devanr a0 chemin du rang Sr-Dominique, 
derriére au sud-onesr. parlie 1 Arnabie Tktreau er partie David Bertrand, d'un 
&té au nord-ouesr au dir Amable Téireau et du côte sud-est 3 Pierre Dupont. Le 
secood moulin es? un moulin d fan'ne avec une nioulange, bluteaux, ciranls et rra- 
vaillants et un fouloir A étoffe construit avec la permission ei consenrenient des 
seigneurs par le sieur David Berrrmd, sur le dir ruisseau sur rin terrain lui apparie- 
nanr en arriére de celui-ci dessus. >rS 

Le moulin A scie avait 616 loué au nommi. Bertrand pour neuf ans, A compier du 
ler mars 1844, la location expirant le ler mars 1853, soivani reconnaissance de 
bail par le dknornmè Bertrand, passé devant le notaire Ovide Désilets, et son collè- 
gue, A Sajni-Hyacinthe. le 29 novembre 1848, pour le prix de douze louis, dix che- 
lins courant par année, payable au 29 septembre de chaque année. 

En cette même <mnke 1844. avec la permission et le consentement des seigneurs, 
le menuisier Bertrand fit construire h plus ou moins 150 pieds plus bas un autre 
barrage et un auire moulin. celui-ci farine, possédant une moulange6, des blu- 
[eaux7, virants et travaillant5 ei un fouloir A eioffe. De même, ce mouiin avait été 
loue A David Bertrand suivant reconnaissance de bail précipité raison de sept 
louis dix chelins courant par annke, payable au 29 septembre de chaque année 
pendant vingt-deux ans. depuis le ler mars 1844 expirant au ler mars 1866. A 
l'expiration de ce dernier ierme, il était loisible au seigneur de reprendre, par les 
conditions stipulées dans le conirat, le moulin A farine en payani A Bertrand le 
prix qu'aurait valu la bsiisse et les dépendances de ce inoulin, d'après estimation 
qui en aurait été faite. 

La canstniciion de ce premier moulin B farine avait certes favorise I'implanta- 
iion de nombreuses familles surtout dans les rangs les plus lointains, puisqu'il s'a- 

' Morgan Jules. Moulins de Bertrand A Saint-Dominique. in Hisrorrc de b poroisse de Smni-Hyacbi- 
rhe-sur- Yamaske. 191U. 

La moula~?gc consisiaii en urie meule servant d rnovdrc le grain. 

Le bluieau éiaii consriiué d'une sorte dc i am~s  e B  aiamne dç soie. qui séparai1 la fanne di) son. 



vtrait maintenant possible d'aller faire moudre le gain au village, A peu de distan- 
ce et B moins de frais, si l'on compare à la siruation d'auparavant oU le colon était 
strictement soumis et exposé au péril de perdre sa rkcolte lorsqu'il franchissait la 
terrifiante savane cahoteuse qui n'&air en  fair pratiquement pas carrossable, pour 
rejoindre A Saint-Hyacinthe un des moulins seigneuriaux destines à la mouture 
des grains. 

En 1850, le moulin A scie mu par eau, avaii scié 150 000 pieds de bois en plan- 
ches, madriers, bois de boutiques, pour voitures, menuiserie et charpente. f l  était 
chauffé au coSt d'environ 125 livres par année. Posskdani uiie force de dix che- 
vaux ou dix nille livres, ce mouitn ne fonctionnait qu'environ trois mois par année 
(la plupart du temps lors des crues du printemps ou de l'automne) en raison de la 
pénurie d'eau se manifestant le reste de l'année; les réserves d'eau accumulées par 
les barrages se voyaient iietiement insuffisantes, à vrai dire. moulin a scie em- 
ployait en frais de main-d'oeuvre A l'époque, trois hommes qui se répartissaient les 
taches du sciage. Le modeste pouvoir d'eaii &ait enfin louC avec le moulin pour 
une somme de 12 livres et 10 sols par année. 

Quant au moulin B farine, situt sur le même ruisseau, A trois arpents de ce mou- 
lin A scie, il abritait une moulange qui fonctionnait grâce A une roue iï aubes qui 
tirai1 son energie du murant de I'eau. Cette roue n'existe plus et ce, depuis fort 
longtemps ... Deux petits barrages servaient A régulariser les caprices du cours 
d'eau et ai en domestiquer l'humeur; une conduite d'amenée les reliait 1i la roue à 
aubes; la 4 damme I) de bois esi maintenant dispanie tandis qu'il reste possible en- 
core aujourd'hui d'observer quelques vestiges de la (( damme >) de pierre et de mor- 
tier. 

Cc moulin il larilie, entretenu au coOt de 125 Livres en 1850, employait un seul 
homme en ce temps-la. Le moulin moulut en cette même année cr 4 500 minois de 
bled, 1050 minots de bled d'inde, 130 rninots de sarraziii. 900 minols d'iivoine el 
pois mêlés et 130 minots d'orge ii.& Cette production reprksentaii une quantité as- 
sez volumineuse de niouiure si l'on coiisidere que toute cetie besogne avait éie 
abattue par un seul minotier vigilant; en I'occurence lori probablemenr Jean-Bap- 
tiste Rélaire, âgt de 60 ans (en 1850) et natif de Verchkres, puisqu'il Était connu 
sous la profession de meunier. C'est le seul habitant qui exerçait ce métier dans la 
paroisse de Saint-Dominique 3. cette &poque. 

Comme le bail du moulin h scie conclu avec Bertrand arrivait A ferme le ler  
mars 1853, le seigneur Georges-Casiniir Dessaulles, alors propriélaire du cours 
d'eau, devait donc songer, soir renouveller le contrat tiabli avec David Bertrand, 
soit confier la responsabiljié du moulin h un auire habitani, ou soit iout simple- 
men t reprendre ses possessions. 

Pour une raison inconnue, il opta pour la seconde alternative. El'îectiverneni, le 
2 dkernbre 1853, le seigneur Dessaulles préféra lcuer le seul moulin A scie A un 
autre individu, habitant de la paroisse de Saint-Dominique, Jacqiies Racine, me- 

Rwcnsemenr du Canada - est 1851 M~crofilm <'-J142. Sarnr-Dorniniqiie. Comré de Saint-Hyacin- 
rhe Archivw publiqries du Canada. 1975. 



G. Casimir Dessaules proprietaire du 
murs d'eau et du moulin A scie. 
Phoro : Archivfi de la Soci6t.k d'Histoire 

nuisier, originaire de Saint-Hyacinthe et %gé de 37 ans. Un bail de location avait 
été signé pour neuf ans A compter du ler mars 1854. 

Mais trois annCes plus tard, pour une raison quelconque inipossible dttermi- 
ner, le seigneur d'yamaska. vendit son cntibre ptopriét6, c'est-A-dire les moulins 1 
farine et B scie, à David Bertrand, cuiivateur, le 31 oclobre 1857. pour la somme 
de 300 livres. 

En 1859, le nouveau proprititaire agrandissait la capacité du moulin A farine en 
y ajoutant une deuxième moulange pour répondre adéquatement aux besoins de la 
popvlarion sans cesse croissante. De même, il y consimisait une annexe ou appen- 
dice pour loger les scies. 

Voici un compte-rendu général de l'état des deux moulins tel que rapporté par 
le recenseur Pascal Chagnon en 1861 : 9  (voir compte-rendu général ;1 la page 241) 

Le 14 janvier 1873, David Bertrand alors âgt de 66 ans. songea ?I prendre une 
paisible retraite el vendit le moulin à scie pour la somme de 2 500$ a son fils 
Louis-Joseph Bertrand, âgé de 28 ans, menuisier et marié h &lias Dubreuil, fille 
d'Ambroise Dubreuil et d'Adélaïde Chagnon. Pour le même prix, i l  vendit aussi le 
moulin A farine h son autre fils. François-Xavier, niant A Elisaheth Beauregard. 

Après trente-cinq longues années passées veiller B I'entreiien el la survie de ces 
moulins, David Bertrand s'éteignit Saint-Dominique, dans sa chaleureuse pa- 
roisse d'adopiion, le 16 lcvrier 1879.1 I'itge de 72 ans. 

En 1875, Louis Bertrand, propriétaire du moulin h scie, remplaça les échasses 

" Recensern~n i du Csnada-e.rr 1861. Microfilm C- 1263, Sairii- Dominique de Bagua. Archives publi- 
ques du Cansda. 1975. 
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MOULINS BERTRAND 

10 Gaudriole ou gaudriole : mélange d'avoine. de pois ei de sarrasin qui servait surtout A engraisser les porcs. 
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(des scies verticales avec mouvement de va-et-vient) par des scies-rondes beau- 
coup plus productives et expéditives. 

Au printemps de 1882, François-Xavier Bertrand, propriktajre du moulin A fari- 
ne, augmentait la capacité de l'eatrerise en y ajoutant une machine fabriquer le 
bardeau. De mCme, il y adapta aussi une chaudière h vapeur d'une capacité de 8 
forces pour conserver le volume de production quand l'eau venait A manquer. 

Moulin ii scie de ,M. Jean Dapriste Dubreuil A droile et son fils Henri rl gauche en 
1906. 

Le 8 février 1888, Jean-Bapiiste Dubreuil, âgé de 65 ans. marié A Justiiie Ber- 
trand, figée de 55 ans, ei grand-p&re des actuels propriétaires. acheta de François- 
Xavier Bertrand le moulin A scie et le moulin A farine. lesquels fonctjoiinaieni en- 
core, pour la somme de 600%. 

Depuis ce moment. la famille Dubreuil a continué A apporter les amkliorations 
requises par le temps pour assurer u n e  production constante. A partir de 1905, 
nombre de nouvelles machineries Eurent installtes et subsiiiuées aux pitces archa- 
iques devenues désuties au fil des années. Notamment, entre autres, on entreprit 
d'ater la roue Li aubes desiinke 4 apporier l'eau au nioulin pour la remplacer par 
des chaudiéres, une bouilloire et un engin h vapeur de 35 forces qui fournissaient 
l'énergie necessaire. Dotée d'une force motrice d'environ 40 forces. l'ancienne 
roue A aubes grinçante et vacillante avait tourné inlassablement durant près d'un 
siècle A remuer par intervalles les eaux de la 6 Sendle u. EUe mesurait quinze pieds 
de hauieur sur six pieds de largeur. 

En ceite mime année 1905. Jean-Bapiiste Dubreuil construisit une allonge au 
moulin A scie pour produire des bardeaux, une chambre A cornbusiion. u n  dépôt à 
croiltes er un autre dépôt pour remiser le bran de scie; tous ces bAtiments ont Olé 
&dit i t s  en bois de pruche, 



Vers 1910. M.  Henri Dubreuil acheta de son p&re pour continuer dans la même 
veine, mais une recrudescence de la demande exigea l'installation d'une bouilloire 
plus imposante de 85 livres de pression et d'un engin h vapeur plus puissant de 
100 forces en 1928. 

En 1935. une pénurie d'eau ei la crise économique q u i  s'acharnaii A accabler 
bien des gens, exetcirent leurs influences néfastes auprès des cultivateurs qui ne 
venaient plus faire scier autani de bois. Les croûtes utilisées pour chauffer les 
chaudiéres et produire l'énergie, vinrent h manquer. 11 fallut alors installer en 
1936, surtoui pour aljmeiiter le moulin A farine, uri engin diesel de 60 forces, de 
marque National, vendu par la compagnie Oméga de Saint-Hyacinthe. 

Henri Dubreuil, en reprenant la succession, transforma aussi cette année-là la 
fabrique de bardeaux en une entreprise de scierie. Au cours de l'année 1952, 
375 000 pieds de planches y avaient &té débitbs: C'PSI pour signifier B quel point, 
par ce chiffre des plus éloquents de production. que la scierie Dubreuil se révélait 
une entreprise des plus considérables au village de Saint-Dominique pendant la 
premiére demie du XXe siècle. 

En 1957, lors du déces de M. Henri Dubreuil. Gaston ei ses trois soeurs, tous 
dlibaiaires, htriièrent de la propriété familiale. Quoique Gaston avait travaillé au 
moulin avec son ptre, il ne prit pas la reléve et la productiun s'interrompit alors 
subiternenl. 

M. Henn' Dubreuil répondant aux culrivateurs qui vienilent chercher leurs grains 
moulus, en voiture oii en caniion. ( 1  936) 



Le silence, en tapinois, allait hanter dorenavani le vieux moulin depuis que le 
maître des lieux s'était évanoui sagement. Le claquement des courroies entre les 
pouljes, le sifflemenr de la vapeur ou le souffle puissant du diesel, le signal du maî- 
tre quand il cognait contre une lame de scie ronde avertissant les employks qu'il 
démarrait l'engin, le chant crissant de la scie dévorante du plein des troncs d'ar- 
bres; tout venait de se taire, de s'oublier en mémoire ... 

Les outils et les machines inaciifs, qu'une fine povssiéte recouvre comme pour 
ernpecher que le progrès les profane; tous ces objets inertes et délaissks racontent 
l'histoire d 'hommes q u i ,  avec la sueur des jours qui se suivaient, ont vécu, 
construit, et profondément aime le labeur qui les ennobhssaienr. Ce silence feutré 
enveloppant et dorlottant le lieu de leurs peines et de leurs espoirs, inspire. A qui 
veut bien écouter, un bommage respectueux pour ceux-lh qui ont fait une telle 
marque dans leur coin de pays, dans leur page épique. 

Bref, u n  pitioresque moulin Farine et à scie A Saint-Dominique, resplendissant 
d'un charme vieillot mais quelque peu ignoré, dont les assises el la charpente quasi 
inaltkrks rendeni un vibrani tkmoignage A plus de 150 années d'histoire ... Un spk- 
cimen encore debout, ce moulin Dubreuil, qui ne mérite q u e  d'être preservé car il 
lait partie de notre mémoire collective et illustre. d'une certaine façon. notre iden- 
tité. 

Vue d'ensemble du moiriin en 1954. 



DRTAILS CARACTBRISTIQWES DE L A  MACHINERIE, FONCTIONNE- 
MENT ET OPÉRATIONS DE SCIAGE DU BOIS ET DE MOULAGE DE LA 
FARJNJZ (1936-1957). 

LA machinerie et les opérations inhérentes 

La bouilloire de  85 livres de pression, installée en 1928, actionnait l'engin A va- 
peur. U n  sysikme d'injecteurs permettait h la vapeur de siphonner I'eau de irois 
puits cr pierrotrés i) el couverts, ainsi que I'eau du ruisseau si elle étai1 assez limpi- 
de. Un convoyeur h bran de scie transportait la sciure de bois jusqu'h la bouilloire 
pour alimenter le feu. Le surplus de bran de scie etait évacue par une souffleuse 
dans un luyau B bran de scie, jusque dans le dkpôt A b r m  de scie, puis de cet en- 
droii, jusqu'à I'extérieur. Lorsque les résidus du bois manquaient. on chauffait la 
bouilloire avec des croûtes. c'est-A-dire avec l'écorce des arbres sciés. 

L'engin à vapeur de 100 forces contribuait aussi réchauffer l'eau avani qu'elle 
n'entre dans la bouilloire, grâce A un dispositif relié au systéme d'kchappement des 

Le moteur diesel de 60 forces. installé en 1936 a été importé dc Grande-Breta- 
gne par la compagnie Oméga de Saint-Hyacinthe. Deux réservoirs A l'huile diesel 
(500 gallons chacun) contenaient le carburant. 

L'engin vapeur actionnait un arbre de transmission principal, lequel transrnei- 
la i t  la puissance aux diflkrenies pieces de machineries dans le moulin A scie ou 
dans le moulin 21 farine ou dans IES deux A la fois, grâce à des dispositifs d'em- 
brayage. Le moteur diésel lut installi surtoui pour RCtlOnner la moulange à farine, 
mais en cas de nécessi té, i) pouvair aussi diriger sa puissance vers le moulin h scie, 
grâce aux mêmes mécanismes d'embrayages. 



11 paraît que c'était un spectacle fort impressionnant que de voü ces machines 
vrombir, véritables monsires luisants, ainsi que l'enchevêtrement assourdissant 
des poulies et des larges courroies q u i  se croisaienr et se rejoignaient dans la cave 
des moulins. 

, 
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A l'étage supérieur du moulin, dans la scierie, deux entrées avec leurs rampes 
respectives permettaient de iransferer les billots courts comme les billots longs 
jusqu'au traîneau. Le iire-bille entraînait les longs tronçons de bois jusque sur Ics 
rampes. Le traîneau avançait sur deux rails vers la scie-ronde. La commande de la 
friction rCglait son mouvement. L'ajustement de  la scie-ronde permettait, grâce 
un ingénieux système de cliquets, de rtgier A chaque coupe l'épaisseur de la pièce 
désir&. Puis, le déligoeur enlevait la cro0ie des piéces de bois. Aprés avoir déligné 
le bois, la croûte montait sur des chatnes qui alimentaient d'auires scies placées le 
long d'un axe A distance égale, ei le bois de croate se trouvait ainsi empilt A l'exté- 
rieur, coupt d'une longueur propre au chauffage. 

En ce qu i  concerne le moulin a farine, un déversoir accueillait les grains qui gljs- 
saient jusque dans la moulange. Plusieurs rypes de maulange furent utilisés : ((4 
plat », (( sur le can M et (I 3 maneaux 8 .  De la rnodange, le convoyeur à g a i n  expP 
diait le produit jusqu'au séparateur qui isolait In farine de I'kcorce des grains. En- 
fin, la farine iombait dans I'empocheuse, où une fois mise en sac, elle était pesée 
sur la balance puis expédiée i?i l'extérieur sur le convoyeur à sacs de farine. 



LES EMPLOYÉS AFFECT~S AU MOUUN, LES PERIODES DE TRAVAIL 
ET LA (TL~J~NT~LE : 

Pendant la periode de travail intensif, huit hommes pouvaient s'affairer aux dif- 
Lirenies taches occa-sionnées par le fonctionnement du moulin. Voici une réparti- 
tion de leurs occupations : 

Un employé etait chargé de s'occuper seul du moulin A farine; de prendre les 
mesures de bois et de faire placer les billots sur les rampes. C'ttait en fait un su- 
perviseur. Un homme, désigné sous le nom de & chauffeur )> s'occupait de la bouil- 
loire. Ua auire, le (< scieur rr travaillait ii la scie-ronde Q couper les troncs, un 
cr canieur $ tournait les  billots sur le traîneau. Deux (( cïaireurs de scie J) transpor- 
taient les pitces debilées, du traîneau vers le déligneur. Un auire, surnommé le 
(( claircur i) de « déligneur u se voyait la thche de débarrasser le dkligneur des 
croates, des baguettes ei des pieces couptes. Et finalemeni, un  (( charBeux de 
croOtes u avait h&rité de la tâche ingrate de placer les croates en tas sur le terrain. 

Les périodes de travail au moulin A farine ei à scie fonctionnaient en alleman- 
ce; par exemple. le sciage du bois s'exkcutaii plui6t en hiver (de la période des fê- 
tes jusqu'à la mi-juin). tandis que le moulage suivaii la phiode des rkcolies (de la 
mi-août jusqu'aux fêtes). Durant l'été. c'éiait temps mort puisque les employés 
etani culiivateurs iravaillaient sur leur fermc A moissonner leurs ctrkales. 

La clientèle du moulin tiaji constituée exclusivemeni de culiivateurs de la ré- 
gion; i l s  ne vendaient pas leurs produits mais payaient pour les faire transformer : 
les grains en  farine er les arbres en planches, poteaux. poutres ou niadriers. Ils ar- 
rivaient au moulin avec leur chargemeni de produits bruts et reiournaieni chez 
eux avec des produits finis. qu'ils utilisaient à bon escient pour leur consommaiion 
personnelle : nourriture et construciion.. . 
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Transport des billots au moulin A scie, le clieo t sera appelé, lorsque son tour sera 
venu pour les scier. 



L'engin diesel National. installi en 1935 et qui fut la gloire des derniers jours ac- 
tifs du moulin ... un engiii encore en bel éra!. 



-- 

Vue d'ensemble de la propntté Dubreuil(1982) 

Vestige de l'annexe di] moulin el A re- 
marquer le sif f ler  du moulin ... enten- 
du jusqu'h Saint-Pie pour signaler que 
de l'aide était requise pour les opera- 
tims de sciage ... er le cultivatelir en- 
gagé d cette fin n'avaii qu '2 se prisen- 
ler. 



2. Le moulin Joseph Dupont, disparu ... 

A une quinzaine d'arpents plus bas que l'emplacement du moulin Duhreuil, 
vers le sud. le ruisseau de la Seneiie s'klnrgissajt en une grande nappe d'eau for- 
mant une chute. Vers 184P, Joseph Dupont. cultivateur âgé d'une quarantaine 
d'années, marié Marguen~e Audei et proprieiaire du terrain, utilisa profit cetie 
chute natureile pour des fins industrielles. Sur cet endroit approprie A faire tour- 
ner une roue h aubes, Joseph Dupont, (peut-être un proche parent de Pierre Du- 
pont: celui qui krigea le premier moulin t~ Saint-Dominique) y conslruisit un mou- 
lin Ci scie. Cela représentait en fait l'exemple d'une ingénieuse combinaison des 
ressources naturelles (l'eau cl le bois) aptes A assurer convenablement la subsisian- 
ce d e  ces pauvres colons soucieux d'exploiter a u  maximum leur lopin de  terre 
concéde. 

Selon le recensement du Canada-est de 1861, le moulin Duponi. estimé h une 
valeur de 1 000$ était pounw d'une force motrice de dix clievaux. Équipe de deux 
kchasses, il ne fonctionnait que deux mois de bonne eau sur deux mois d'écluse 
par annce. C'était u n  moulin A scie avaniageux qui rapportait pour revenu aiinuel 
moyen la somme de 4005 pour une dépense de main-d'oeuvre et autres de l'ordre 
de IOOS. 

Le moulin A scie fut en opération jusqu'en 1881.  prés quoi. plus rien ... toui ve- 
nait de s'arreler pour une raison inconnue ... Le moulin trisiemenl abandonné, 
laisse A lui-méme, s'ccroula rapidement si bien que tr l'année suivanre, or1 en re- 
marquait A peine Ies ruines. .. s l l  

3. LQ mystérieu~ moulin de Jacques Racine 

Comme nous l'avons vu préddemment. le 2 décembre 1853, le seigneur Des- 
saulles avaii préféré louer le seul moulin A scie, don1 la surveillance de son lonc- 
tionnemeat avait été confiée A David Bertrand, ti un autre habilani de la paroisse, 
Jacques Racine menuisier. Un bail de location avait kié signé pour le terme de 
neuf ans A compter du ler mars 1854. Mais trois années plus tard, pour une raison 
quelconque impossible P déierminer, le seigneur d'Yamaska vendait l'entière pro- 
priété, c'est-ii-dire les moulins à farine et A scie A David Bertrand le 31 octobre 
1857. Considérant cet étai de choses il  est lori possible que Jacques Racine, ii cau- 
se de la perte de son emploi, ait songé A partir à son propre compte dans l'entre- 
pnse du sciage de bois en conslruisant un auire moulin A scie. En effet, dans le 
recenserneni du Canada-est de 1861, figureni les noms de Jacques Racine. Figé de 
44 ans, marié à Sophie Bergeron. iigee de 35 ans. possédant un  moulin A scie mu 
par eau, estime a une valeur de 1 000$ et doié d'une lorce moirice de dix chevaux. 
Ce moulin A deux écliasses fonctionnaii par année deux mois de bonne eau sur 
deux mois d'écluse, ei procuraii pour revenu annuel la somme de 500s pour une 
dépense salariale en frais dc main d'oeuvre de 150s. 

Cependant, malgré le passage du recensement prouvant I'cxisience de ce mou- 
lin, nous sommes conlronib 21 une siiutzlioo quelque peu bizarre puisque seul le 

' ' Desnoyers Isidore ~Uanuscnt sur l'hisroire de la paroisse Saini.Dononiinrqiic. p. 82. 



recensement de cette année-18 fait meniion de  Jacques Kacine, propritiaire d'un 
moulin. En effet, lorsque nous nous refkrons A d'autres sources documentaires, au- 
cune n'est en mesure de nous renseigner sur la vtritable existence de ce moulin. 
Curieusement, l'abbé Isidore Desnoyers qui avait parcouni de long en large la pa- 
roisse vers les années 1870-1880 n'admit aucunement l'existence de ce moulin. Il 
se réserva seulement d e  nous livrer des informations sur les moulins Bertrand 
(Dubreuil) et Dupont. Avait-il omis par mkgarde d'en faire meniion ou avait-il ju- 
gé propos de ne pas dévoiler I'bistoire de cette entreprise ? Peur-Sire ! ... Aussi il 
est fort possible que ce moulin ait été incendié ou tout sirnplemen~ abandonné, 
comme le moulin Dupont qui s'affaissa en ruines, bien avant que l'abbé Des- 
noyers entreprenne sa visite de paroisse. Celte demiére hypothése s'avère toujours 
plausible puisque dkj& deux moulins A scie relevés officiellement dans le recense 
ment s'assuraient de pourvoir aux besoins de la paroisse. Le moulin à scie de Tlio- 
mas McCaw se voii exclus puisque le recensement de 186 1 n'en fait aucunement 
mention. 1.a présence d'un autre moulin n'était peut-être pas nécessaire, surioui 
en sachant que les paroisses environnantes comme Sain [-Pie et Sain te-Rosalie 
possédaient leiirs propres moulins. Le moulin Racine. dont la construction plus 
récente que les autres remontait après 185 1 (année du recensement ob ne figure 
aucune donnée concernant ce moulùi) n'avait pu supporter le poids de la compéti- 
tion. se voyant obligé de fermer ses portcs, laissi A la merci des intempéries. 

Quant A l'emplacement de ce nioufin, il est possible que celui-ci se retrouvait sur 
le ruisseau de la cr Senelle i) comme les deux autres, quoiqu'on peut envisager la 
possibilité qu'il fut insiallé tout prts du ruisscau des a Aulnages 0, situé A la fron- 
îiére de Milton, dont la puissance du Gourant offerte suffisait amplement laire 
tourner une roue à aubes avec un système d'tcluse adkquat. Ceite hypothése se 
voit d'ailleurs renforcée par le fait qu'il y a de ça plusieurs années, les parents de 
U o  Dupont qui  possédaient une terre 21 proximilk du ruisseau, avaient découvert 
par hasard, en creusant le cours d'eau, différents débris de bois, de poutres. de 
madriers parfaitement conservés dans la boue et qui ressemblaient étrangenient 
par leurs caractiristiques A l'assemblage d'une (I damme ii de bois qui devait rete- 
nir les eaux. 

Quoiqu'il en soii, l'existence de  ce moulin soulève de sérieuses questions où il 
s'avére difficile d'apporter des rtponses sarisfaisantes. Jacques Racine possédait-il 
un m o u h ,  mais qui malheureusement, faute d'écrits plus detaillés et d'ècrivains 
témoins, sombra dans l'oubli du patrimoine. 

( L'INDUSTRTE DE LA PIERRE 

(( A peu prks A mi-disrance enire b Grandesavanne et l'kglise de la pa- 
roisse St-Dominiqlie, sur le chemin public, est le lieu appelé cornunémen r 
les CBres. Cet endroit esr digne d'attirer notre arterition et mérite ici une 
mention spkcjale. JI est renommt pour la pierre de construction qu'oii en 
extrait journellement, ei la pierre calcaire qu 'on y exploire en grande quanri- 
r P, toures les deux de qualilé svpkn'eui-e. 



C'es[ une source presque inépuisable de richesse pour les propriétaires de 
ces dldbres cam'ères. La compagnie de la voie ferrée le Grand-Tronc y pos- 
skde aujourd'hui Lin lopin considérable pour fournir aux besoins journaliers 
que nécessite l'en~retien de son cliemin de long cours (...) 

L'exploitation d e  la pierre d e  cons t ruc t ion  a u x  Chies est poslérieure, 
croyons-nous de bieri des années A celle de la calcaire. Elle $5, fait aussi sur 
une vaste écheile et est fort lucrative pour les propriétaires. C'est là que de- 
puis une cinquantaine d'annkes surtout, iiennenr s'approvisionner de cet ar- 
ticle importari t .  et la ville de St-  Hyacinthe c [  les paroisses circonvoisines 
pour leurs principaux édifices; et les parricuiiers. er en dernier lieu le Grand- 
Tronc pour leurs besoins respectifs. Ainsi le gain acquis par l'exploitation de 
la chaux est bien anierieiir 1) celui de I'agricvlrure dans Sr-Dominique. 

Aujourd'hui encore, cette indusirie jointe 3 I%xlrac(ion de la pierre est In 
principale source de vie pour les ha bitaiiis des Côtes. 1)' 

L'abbé Isidore Desnoyers. 1883. » 

Depuis son origine la plus lointaine. Saini-Dominique a toujours kié reconnue 
comme une petite contrée foissonnante de mulriples ressources naturelles, et en 
particulier, regorgeanie d'une bien spécifique qui allait un jour nous procurer la 
fierle et la gloire, la pierre calcaire, de la vulgaire roclie R chaux que les premiers 
habitants de la région utilisaient assez iréquemment à cette époque pour satisfaire 
leurs besoins domesiiques : le blanchiment des maisons, la fabrication du plâtre, 
l'épandage sur les cbamps pour engraisser les terres etc ... 

Bref, d i s  les premiers temps du défrichement de la seigneurie de Saini-Hyacin- 
the des colons, en audacieux visiteurs, accoururent vers le coteau de pierre, dans 
sa splendeur inalttrée, pour subtiliser quelques fragments de ce roc, qu'ils allaient 
faire calciner chez eux, pour en retirer la chaux nécessaire pour ces quelques misé-  
rables soucieux de pourvoir .4 leur besoin de survivance et d'enracinement légitime 
de leur famille. La vie était rude il fallait épargner et surtoiit meitre tous les atouis 
de son côté pour vivre ci survivre. 

Des visiteurs, i l  en est resté quelques uns h l'ardeur plus tenace et persévérante, 
pour qui la pierre les captiva et les inspira, et leur f i t  naître surtout un sublime dé- 
sir de decouvrir ses diverses utiljtés. sa valeur kconomique en exploitant le bon f i -  
lon Des chemins se sont frayes à travers les bois, des cabanes de trnncs morts se 
sont dressées fiiremeni, le coteau presque vierge jusqu'h ce moment, allait hienibi 
se dénuder, se débroussailler, s'aplanir, ravagé par le mariellement infernal des 
pics er des rivelaines divorani la veine de pierre. Des clianiiers s'ouvraient, précai- 
res mais animes d'une foi ?i vaincre la solidité du roc, une poignte d'hommes sur- 
gissai t des entrailles de la pierre. des familles enii6res aussi, des lemmes 2i des eli- 
fants enracinés et dkterrninés A établir leur descendance. mëme au prix de cruels 
labeurs. 



mes et des enfan& enracints el d6iemiinés fi établir leur descendance, meine au 
prix de cruels labeurs. 

Saint-Dominique, déployant sa nette volonik de vivre de la pierre allai! s'épa- 
nouir par I'exclusivitt de  son industrie dans route la région maskouiaine. 

Voilà ce que nous irtioas el ce que nous sommes, ni plus ni moins qu'une colonie 
naissante de 1a pierraille. C'est pourquoi parler de la pierre nous incite h raconier 
un peu l'histoire de chacun de nous, ii dévoiler au plus profond de nous-mêmes 
notre passe et notre avenir ... 

1. Origine de l'exploitation de la pierre calcaire 

Iles sa fondation, Saint-Dominique s'est édifiée comme une paroisse industriel- 
le, née de l'exploitation très prospère de la pierre calcaire, gisante aux Côtes, en 
source exhubkrante sur les crètes de l a  faille de Logan (plissemelit pré-appala- 
chien). 

Aux premiers temps de la seigneurie de Saint-Hyacinthe, les colons, la plupari 
de courageux rnaskoutains. sont venus exploiter la c a d r e  de Saint-Dominique. 
6 Par exemple, le 9 février 1 795, le marchand Joseph Cartier de Sm'ni-Hyaciri lhe 
écrit, selon la chronique du temps, qu'il ne pouvail pas livrer la pierre 4 cbaux que 
certains avaient commandée parce qu'11 n'y avai! pas assez de neige pour lui per- 
mettre d 'aller la chercher 4 Sainr- Dominique. On rapponc même que par souci 
d'dconomie, les gens des villages environnants. et il est fait mentjon de Saint-De- 
n i s  en particulier, aclietaient la pierre A chaux lr( crue i), quitte A la faire chauffer 
chez eux. » ' 

Comme nous l'avons vu prkckdem.ment, I'exploitation de la pierre A chaux re- 
monte aux premiéres années d u  19e sikcle, A l'iniiiative du seigneur Hyacinthe- 
Marie Delornie, conscient de la richesse que cetie ressource pouvait lui procurer 
en gains substantiels. II s'était mis en frais d'exploiter pour son propre compte la 
carriere en envoyant Michel Patenaude, s'il faut en croire la rradition. inaugurer le 
premier Fourneau 4 chaux vers 1809-18 10 au nom de celui-ci. Puis, les colons af- 
fluent vers le Klondike, quoique pkniblement on imagine; ils ont franchi la terre 
noire boueuse, les marecages de la savane, pour se faire condder quelques lopins 
de terre rocailleux. aux d i e s .  sur le pic de pierre. el s'y sonr fixés, surplombant la 
tourbiére s'kvanouissant au bas de la pente. Des premiers tclats de pierre onrjailli, 
de simples cultivateurs, les prem.iers habitants se son1 transformés en tailleurs de 
pierre et chaufourniers. 

À l'action vigilante du seigneur, se substituerent quelques propriétaires indivi- 
duels soucieux de rentabiliser au plus haut point leur peiii commerce, si peu lucra- 
tif fut-il en ces iemps de  niisère. C'était la, vers 1830, que le village de  Saint-Hya- 
cinthe et les paroisses avoisinantes, vinrent s'approilisionner de cet important ma- 
iCriau pour la construction de leurs bâtiments (par exemple, l'ancienne chapelle 
du séminaire de Sainr-Hyacinthe était revêtue d'une toilette extérieure tirée des 
caniéres). 

I J  Lefrançois. Luc ie~  - Cahicr du pairinloine juin 1982. Coum'er de Sa~nt-Hyacinthe. p. 15. 
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2. Une impulsion nouvelle, l'avènement du chemin de fer. 

8 Ily a dans Si-Dominiqiie une belle c a d r e  d e  pierre calcaire d'une cou- 
jeur grise foncée propre aux ouvrages de maçonnene. C'est a v e  de la pierre 
de ceire cam'ére qu'est fair le magnifique nouvegu Sémiimire de Saint-Hya- 
cinthc fait en pierre de taille et aussi le superbe pont sur la rivikre Yamüska 
pour le chemin 2 lisses du Sr-Laurent et de l'A tlantiqua C'esr de cette carrie- 
re qu'est rirPe la pierre eniployée A faire de la chaux. II s'es! iabnqué dans 
Sajnt-Dominique dans le cours de 1851 environ 5 000 barriques de chaiix. 

Le bois mou, spécialement la pniche seche. est consideré le meilleur bois 
pour cuire la chaux, le prix de la chaux varie d'un chelin {de I'angiais schil- 
ling correspondant B sol) huit deniers iÏ deux chelins six deniers par barri- 
que. 

Louis Taché recenseur. e ' 

Peu A peu, ce genre d'industrie croissait h un rythme fulgurant par l'exportation 
dans la région environnante et ouvraii les portes vers l'avenir ... 

BRITANNTA MILLS, 
VESTIGES D'UN PASSÉ RELIÉ A L'EXPLOITATION DE NOTRE P[ERKE 
DE TAILLE. 
L'ACTIVITÉ AUX CARRIERES S I T U ~ E S  AUX COTES DE SAINT-DOMI- 
NIQUE. 

Au milieu du 19e siècle, les habitants de Saint-Dominique connaissaient un évk- 
nement sans précedeni et digne de iaire progresser la vocation indusirielle de la 
paroisse déjA bien implantée : la construction de la ligne ferroviaire de la compa- 
gnie de chemin de ler du Saint-Laurent et Atlantique. 

Fonde en 1850, Britannia Mills était situe ii sept milles de Saint-Hyaciiithe. en- 
tre Sainte-Rosalie et un territoire apparienant A la lois aux paroisses de Saint-Si- 
mon et de Saini-Dominique puisque le site de Briiannia Mills était  situt h clieval 
sur la limite des seigneuries de Langan et de  Saini-Hyacinthe. Cependant, il est 
très clair que ce n'est que lors de l'érection de la paroisse de Saint-Ljboire en 1856 
que cetie demikre htrita de manière discutable, de la plus grande partie de Britan- 
nia Mills, lors du parlage ofiiciel de ce territoire bois&. Toutefois. Saini-Domini- 
que réussi1 B garder une portion de Britannia Mills, lors de la division; une partie 
de ce bourg était annexée A I'cxtrbmitS du 7e rang oii coule furtivemeni la petite 
riviére Delorme. 

Pour favoriser auiani la seigneurie de Saint-Hyacinthe (francophone) et la sei- 
gneurie Forsyth (anglophone). le iracé du chemin de fer, confié à l'ingénieur Re- 

'' Commeniaire du n<,crisrrir Louis Taché. Recensenieni du Canada-ai dc 1831 Archii,cspu- 
bbquzs du Canada. 1975. itlicrofilm C-1142. 



naud-dit-Blanchard, de Saint-I-iyacinthe. avait été orient6 vers cet endroit, (i la 
frontiére des deux seigneuries, pour favoriser les besoins et les intèckts de trois 
groupes en cause for temen t impliqués : Louis-Antoine Dessaulles, le premier, pro- 
priétaire de la seigneurie de Dessaulles-Propre (1.852), Henry George Forsyth et 
Edward Leslie, le deuxième groupe, tous deux propriétaires de la seigneurie de 
Langan, et le troisiéme, la compagnie de chemin de fer r The Athnric and Sr- Lau- 
rence Railway Lrd. u 

Irnplicaiion du seigneur Louis-Antoine Dessaulles 
dais I'exploiiation des Carriéres : 

la construction d'un chemin a lisses. 

Débutons par le premier intéressé qui contribua p~cipalement  au  développe- 
ment de Britannia MilIs et conskquernment de la paroisse de Saint-Dominique, 
Louis-Antoine Dessaulles. Constatant, comme les gens de son epoque, le progrès 
qui pouvait être rbalisk avec le passage du chemin de fer daos la locnlitCf et 
conscient de I'avanragc procuré par la part qu'il détenait dans sa seigneurie, par la 
présence des carriCres de pierre de taiUe et de pierre A chaux i Saint-Dominique, le 
seigneur DessauUes songea A exploiter pour son propre compte cette ricliesse éco- 
nomiquement rentable. Subrepticement, il profita de l'occasion offerte pour s'im- 
miscer dans les intkr&ts de la compagnie du chemin de fer; action qu'il allait re- 
gretter amérement par la suite lorsque son en~reprise tourna a u  goQt d'une rragj- 
que mésaventu~e, comme nous le verrons un peu plus tard. Réservons-nous celte 
intrigue loucbe 21 un instant ultérieur, en  examinant tout d'abord l'activité fébrile 
qui s'amorçait A Shi-Dominique vers 1850 : 

cc A l'hiver I849-1850. Louis Valin, voirurier de Sairii-Dominique, vendit 1 500 
cardes de bois, Pierre Mknard 100, Joseph Lussier /Ml, pour k compagnie du che- 
min de fer SI-Laurent er Atlantique récemment ouvert. Ce bois devait avoir trois 
pieds et demi de long d'une pointe B l'autre. 17 devait être livré el biert cordé le 
long de la voie ferrée et i l s  recevaient en retour 4 chalins (sols) pour chaque 
corde. ii l 

Parmi les nouveaux colons insiallés a Saini-Dominique sont venus des cultiva- 
teurs attirés par 1'Qergie déployée pour la constmction du chemin de fer. tels Ale- 
xis Marquette, ' Onésime Chicoine et Ambroise Dubreuil, fils de Charles et d e  
Marguerite Brouillet; tous originaires de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de 
Rouville. Jean Bergevin-Langevin quittait le rang St-Rocli dans la paroisse de 
Saint-Barnabé pour s'ktabljr a u  7e rang de Saint-Dominique ou les terres n'éiaient 
pas encore iotalement déf richèes. 

' 5 Fonds P.A. SI-Pient Manuscn '~  sur la paroisse de .%in;- Dominique. Archives de b Société d'Hk 
rom dgionak de Sainr-Hyacinthe. 

l 6  Alexis Marqueitr. sculplcur el culrii~areur. avaii abandonni sa lem dir rang poriqnt son nofi:, au 
nord du Mont Sain 1-Hjla~rr pour vcnu siinplanie~ d Saint - Dominique avec ioutc sa faniille 

La \.oie de chemin de fer ccins~ruit~ B partir de Longuciirl ac tlirigrïtil vers Porfland-.\.I:rCir~. dafis le 
but d'amcborer et d 'ar~-'rniIre ~ciivein~.n 1 les dchaiiges ci irii:nnl.rcia 1i.r avec les étafstiniens. 



fi Antoine Vincent el Narcisse Vaillancourr vendirent du bois de charpente 11 M. 
Godfroid Marchesseau pour la wnsfruction du collège de Sain &-Hyacinthe. Jo- 
seph Barbeau founiir la pierre de t iUe  requise pour l'kglise de et Chrisio- 
phe ficher-Lafjeche* de compagnie avec Louis Gueriin firent contrai pour 800 
b m q u e s  de chaux. 1)' 

C'est durant cette période 1850-1860. que les carrières prireni de l'expansion, 
canalistrent et gentrkreat vraiment un secteur d'activité économique important. 
laissé jusqu'h ce jour sans planification véritable, si ce n'est dans l'ombre. Revc- 
nons A notre personnage colork. Louis-Antoine Dessaulles, un des promoteurs de 
I'industria tisation de la paroisse. 

Exploiter la pierre calcaire s'avérait un bel idéal, un projet innovateur pour la 
seigneur, mais qui iout compte fait, comporiait ceriaines difficultés el risques, tels 
I'acheminemenr de ces ressources 4 leur point de vente ou plutôt a leur point 
d'embarquement. Effectivement, il se préseniaii tout un problème pour rejoindre 
le tracé du chemin de  fer situé A la toute exiremité du 7e rang. Les roiites étaient 
iout-A-fait impraticables, aussi bien par le 7e rang, sumommt le (4 rang de la pierre 
d chaux t), que par le rang double de Saint-Dominique traversant la savane et se 
rendant jusqu'h Saini-Hyacinthe, aux qua ire cheriuns. En franchissant la savane, 
les charretiers ou voituners s'exposaient bien souvent au péril de perdre lotale- 
ment leur voyage de chaux si duremeni obienu. 

Pour parer A la difficulré d'accès A Briiannia Mills, le seigneur Louis-Antoine 
Dessaulles surmonta intelligemmenr l'obstacle en construisani un chemin de fer 
d 'une longueur approximative de sept milles. poriant h la station des carrières. 
longeani un terrassement ilevé de deux à trois pieds dc hauteur qui rejoignait Bri- 
tannia Mills A l'autre bout dir 7e rang. Des wagons de chemin de fer, formant un 
train surnommé le petit rraiii .4 lisses Dessaulles )> faisait la navette entre les car- 
rières et l'établissement de Britannia Mills. Cette voie de chemin de ier était Ajau- 
ge ttroite, les wagons ktaient tires par des chevaux ei des boeufs. et iransportaient 
la pierre de taille ei la chaux vive Iraicherneni calcinée aux Côies de Saint-Domi- 
nique oii l'on retrouvait une douzaine de fours à chaux ei  une fournaise h chaux 
appelée (( coulanre B qui  produisait deux coulées de 50 barriques, de 400 livres, par 
jour, dont le dernier propriélaire fut Joseph Benoît. Pour reparer et entretenir 
convenablement ce chemin de fer, on retrouvait A Britannia Mills : un  atelier. un 
entrepôt, une remise A chars, des grues pour transfiirer la chaux A bord du train de 
fl I'Atlanfic and Si-Lawrence Railu~ay Lid e, des écuries et de nombreux forgerons 
possédant des ateliers A Saint-Dominique. 

Fort probablement Jean-Chr).so~rÙ~iir Richer, bapiirk k 27janvirr !SI/ et mane k 28 irrobri: 1839 
3 Julienne Guertin de Satnr-Dwiii~iiyue. 

' ' Fonds P A  SI-Pierrz. ~Clanuscn'r sur 1s paroisse dc Ginr-Duminique. Archive, de la SociClC d'tiis- 
ioire r6g1onale. 



Fournaise A chaux (( appelée coulanre O produisanr deux coulees de 50 barriques 
de 400 Ibs par jour, le denier prapriéiajre t t l ,  Joseph Benoii. 

En effet, voici uoe liste de forgerons établis à Saint-Dominique en 1851 e i  1861, 
relevés dans le recensement du Canada-est de  ces mêmes annkcs : 

Forgerons en 1851 : 

Ambroise Ccité, natif de Saint-Denis. Agé de 29 ans 
Eusebe C8te, naiif de Beloeil. âgé de 23 ans 
François Galipeau, naiif de  Sai nt-Dominique, âge de 2 1 ans 
Cléophas Vadnais. natif de Saint-Jean-Baptiste, âgé de 36 ans 
François-Xavier Goddu. natif de Beloeil, âgé de 36 ans 
André Ptatte, natif de Saint-Jean-Daptisie; âgé de 68 ans 
Magloire Robert. naiif de Beloeil, âgé de 3 1 ans. 

Forgerons en 186 1 : 

Casùnir Despard, âgé de 28 ans 
François Despard, apprenti et agé de 17 ans 
Joseph Houle, apprenti et igé de 16 ans 
Pierre Roberge, âgt de 33 ans 
Belorni Bousquet, âge de 23 ans 
Joseph Codère, âgé de 77 ans 



Dans la rédaciion de l'histoire de Saint-Hyacinthe, Monseigneur C.P. Choquet- 
te avait égalemeni fait état de l'existence de ce k chenun a lisses de Louls-Anloine 
Dessaulles i), prenant pour point de départ le coteau de pierre des cô tes  de Saint- 
Dominique et rejoignant la siation de chemin de fer de Briïannia Mills. à la pointe 
du 7e rang : 

cr L'diablissemeni du Grand-Tronc inspira A M. L.-A. Dessa~~lles, en 1851 la 
pensée de construire, a grands frais, un c chemin à lisses $ de bois, renforcées par 
un feuillard épais. afin de transporter à la siarion dc Brifannia Mills le bois, la 
pierre, la chaux prkparés sirr le coteau de Saint-Dominique. Cette voie, B jauge 
étroite, passait A travers la for61 du rang rr petir 5 a ,  que Ibn me dit ktre aujour- 
d'liui le de rang, er rejoignait le railroad par un terrassement wurbe dorit oti peut 
voir la trace prRç de Brirannia. Le trafic- Sur ce parcours d'A peu prés 5 milles, se 
faisait A l'aide de petites voitures roijlanres tirées par les chevacix. T l  y avair, au 
cbteau de Saint-Dominique, un groupe de maisonnertes pour les employés, un 
foilr coulant (fournaise) d'une capacité de 40 barriques de chaux par joiir, une 
scien'e, une écune, un atelier de réparations, tolite une installation industrielle qui 
engloutit. en peu d'années et en pure perte, qiielqua dizaines de mille dollars. i)' 

(1 Cliaux de Sainr-Dominique 
Le soussigné a l'honneur d'informer 
le public qu'il vient de faire conslmire 
une Fournaise, qui l u i  permettra de li- 

'f c"," r _ vrer chaque jour, 40 barriques de  
cliaux, qui par consequent sera tou- 
jours fraîche. Les personnes q u i  en 
auront besoin. en rrouveront toujours 
ii son fourneau. 4 Sainr-Dominique 
au  prix de 2 s (sols) 6 d (deniers) la 
barrique. II en aura continuellement 
au dépdt du Grand Tronc, 4 Saint- 
Hyacinthe Tous ordres reçus seroni 
ponctueUement exéculés. 
Toussaint Deséve, 
Saint-Hyacinthe, 8 juin 1858. J) 

Le Courncr de Sainr-Hyacinrlie. Vendredi 18 
juin 1858. 

Un des anceires materiiels de Lucien C. Lefrançois iravaillait pour le cornpie du 
seigneur Louis-Antoine Dessaulles et pour la compagnie du cliemin de fer. sous le 
nom de (( Pierre Duchesneau and sons Carpenier and Joiners Ltd. d Ce qui s'avère 

" Choquetre. C P., IJisioire de b ville dc. Sainl-Hyacinihz. Dociinrrnts nisskouiains no. R Richer L'( 
Fils. Ssinr-Hyecinriic. 1930. p. 175 



exact car en effet, Pierre Duchesneau figure au recensement du  Canada-est de 
1851 comme residant de la paroisse de Saint-Donunique, et enregistrk sous le mé- 
tier de menuisier, natif de Beloeil ei Agé de 49 ans. La famille Duchesneau a I'hon- 
neur d'avoir nombre de descendants residant encore sur les lieux. 

Laissons tranquillement le seigneur Dessaulles pour un instant, et abordons le 
principal coocemk dans certe enireprise de constmction de voie f e r r k  et instiga- 
teur de la fondation de Britannia Mills : l a  compagnie du chemin d e  fer d u  
(( Saint-Laurent et de l'A ilantique. 

La Compagnie du Cbernin de Fer du Saint-Laurent et de  l'Atlantique 

La fievre ferroviaire qui faisait rage aux Éiats-Unis avait gagne le Canada. C't- 
tait le tournant de la révolution industrielle en Amérique. Le 28 juillet 1847 ktaii 
créke la {t St-Lawrence and Iuclustrje Railway Company. w Au murs de la session 
de 1849, le parlement canadien établissait un projet de loi dans lequel le pouverne- 
ment promeitait une aide financière aux compagnies de chemins de ler intéressées 
21 construire la Ligne ferroviaire @ Québec et Halifax. Pour devenir kligible h l'ai- 
de gouvernementale, le cr Si-Lawrence and Atîanlic Raylway ,, décida de prolon- 
ger sa ligne de  Saint-Hyacinthe à lZichniond. DGA, Saint-Hyacinthe avaii vu sa 
premiére locomotive la veille de  Noël 1848 et la paroisse de Saint-Dominique 
avait contribue h la construction du pont de Saint-Hyacinihe par I'approvisionne- 
ment de gigantesques pierres de iaille livrées difficilement P cet endroit, vu le mau- 
vais état de la route de la savanne. Ce prolongement de voie ferrée vers Riclimond, 
qu i  devait t t re exécuté incontinent, avait incitt la compagnie du chemin de fer A 
embaucher nombre de personnes de  la région d e  Saint-Hyacinthe pour la 
construction de la ligne ferroviaire. Grâce A la pierre de tade gisant aux canieres. 
le chemin de fer se répandant dans le secteur pouvait s 'approvis io~er  à fort bon 
marche, en s'accaparant de  quelques lopins de terre oh reposait la pierre calcaire 
nécessaire pour asseoir solidement les rails. C'est pourquoi I'existence d'une telle 
ressource si prkc~euse contribua iargement au développement de la paroisse ci que 
l'arrivée du train canalisa l'impulsion, le nouvel Clan nécessaire a déployer sur une 
grande échelle l'industrie de la pierre. 

En plus d e  favoriser le  transport dc la pierre ei de la chaux vers les Etats-Unis e i  
MontrCal, d'améliorer le semice postal et les échanges commerciaux par la vente 
des produits agricoles tels Ic foin, le lait et les animaux, l'entretien d'une ligne de 
chemin de fer procurait de  l'ouvrage A plusieurs paroissiens, comme tailleurs de 
pierre, chauxliers, menuisiers, bocberons. forgerons et même marchands. La péné- 
tration d u  chemin de fer, en plus de transformer le commerce intérieur, permettait 
en toute saison une régularite d'approvisionnement qui kiait tot.nlement inconnue 
jusque la. Les vendeurs et les marchands d'instruments aratoires l'utilisèrent 
abondamment. 

Les dirigeants de la compagnie du  chemin de ler mo~ivaieni aussi le ctioix de 
l'emplacement de  Britannia Mills par le fair qu'on reirouvait l'eau et le bois de 
chauffage A profusion, puisqu'aucun défrichenient n'avair été entrepris avant 18.50 
dans mite partie de la seigneurie. 

e Le bois &ait alors l'uniqi~e combusrrble. Des milliers de cordes cou vraient A 



droite ei B gauche le terrain du Grand-Tronc.( ...) L'achat, la coupe, le lransport 
des bois du Grand-Tronc nécessitaient l emploi de plusieurs citoyens, gknérale- 
men1 de langue anglajse, résidanr A Sainr-Hyacinthe et lenant un rarig dans la so- 
cidrt. u Z o  

Le Moulin Scie de Thomas Mc Caw 

Comme les ressources forestières étaient uiil.isees, enire autres, au chauffa- 
ge des locomotives, I'approvisionnement en bois pour la combustion deve- 
nait une réalité nCcessaire pour la compagnie d u  chemin de fer qui  cherchait 
A s'accaparer des ressources du milieu éialées le long de la ligne ferroviaire 
dans le but d'en faciliter le chargerneni. 

Vers 1850, les cultivateurs de Saint-Dominique avaient tris peu défriché le 
7e rang et les ierres regorgeaieni d'une grande forêt où se mariaient diverses 
essences : pmche, d d r e  et pin en quantiit considérable, épinelie, bouleau, 
tremble, merisier et surtout l'érable pouçsani en boquetaux. A vrai dire, I'en- 
droit se révélait fortement propice P I'insiallation d'un moulin A scie pour ré- 
pondre A la fois aux besoins du chemin de fer, pour le bois de  chauffage, et 
aux besoins de la population. pour Ic bois d'oeuvre et de consrruction. 

La ligne du chemin de fer du Saini-Laurent et de I'Atlaniique en opéra- 
tion avail incite Thomas McCaw, en 1853, A entreprendre la coiistruction 
d'un moulin. Ce qu'il réalisa ingénieusement en édifiant son moulin (i bois 
de manjére à ce qu'il fonctionne A la vapeur et tire profit du courani de l'eau. 
Effectivement. la petite rivikre McKa (baptisée du nom du propriktaire du 
moulin) qui consiiruc un embrancliernent de la rivihre Delorme, coule à I'ex- 
trémitk du 7e rang. 

D'aprés le cadastre abrbgé de la seigneurie de Dessaulles-Propre, Thomas 
McCaw possédait la derniére terre du 7e rang, d'une superficie de 67 arpenrs 
er 87 perches, qui située 1i proximité de la ligne ferroviaire constituait I'em- 
placement id ta l  pour ériger un moulin. Considérant que les terres mesu- 
raient habituellement deux arpents d e  fronr (un arpeni equivalenl A 191 
pieds), il s'avère donc Evident que ce moulin possédait ses assises sur cette 
terre. 

D'après un article de correspondance paru dans le Courrier de Saint-Hya- 
cinthe du niardi 3 mai 1853, qui constilue l'unique indice de l'existence de 
ce1 édifice. le moulin McCaw, seion la description de l'ingénieur Reneault- 
Blanchard, était une construction des plus exemplaires au pays par sa char- 
pente imposanie et sa capacitc fonciionnelle du  sciage : 

'O Choqueire, C. P.. Hisiorre dz la ville de Sainr-Hycinrha. Documents rnnskouiains no. 8. R~chrr ei 
Fils. Siun r-Hyncinihe. 1930. p.  1 79. 
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fi Sr-Hyscinrhe, 2 mai 1853. 
M. l'Éditeur, 

Je m'sis l'occasion de vorre prochain n m é r o  pour signaler au public une 
amkfiora tjon que l'on vien r de faire dans le voisinage de notre ville; j e  veux 
parler du beau moulin A vapeur de Thomas McCaw, écr., bâti au septidme 
rang de Sr-Dominique. Ayant eu I'avanrage de me trouver présent A l'essai 
de la mise en operation du mécanisme. je croirais manquer A mon devoir de 
citoyen en gardant le silence. Ce nioulin es1 d'en ruon 50 pieds sur 40, A deux 
étages er esi situt d environ 300 pieds du chemin de  fer du St-Laurent et de  
I'Atlmrique er d 7 milles A l'est de la ville de St-Hyacinthe, il est niu par un 
engin de la force d'environ trente chevaux, qui a éré ajusré par M. Jamm 
Grahane, employt sur le chemin de fer du Si- Laurent er de l'Atlantique, 
dont on connaît 1 'ha bilelé comme ingtnieur machiniste. Le moulin et In 
charpente en bois de la machinerie a k t t  faite par J o b  Tyler, ecr. de Soheto 
River Juoctio~i, V m o n r ,  sous la conduire de Mr. Fai.-child conducteur. Je 
crois que ce moulu, est un des plus beaux spécimen en ce genre dans le pays, 
qui pourra scier m viron 1800 pieds par heure avec une seule scie ronde. 

Homeur 21 l'esprit d'entreprise de M. McCaw qui n'a épargné aucunes dd- 
penses pour la confection de cette bdle consrruciion; puisse-t-il en erre bien 
rémunérd afin que d'autres soien! encowggés A marcher sur ses traces el aug- 
menter par 18 le bien &ire du pays, vojiA les voeux que formule 

M. l'éditeur, 
Vo~re obéissant servileor, 
P. Renault Blanchard, Ing. Civ. 1) 

L'apparition du Grand-Tronc a pour onoye l'application d'une loi gouverne- 
mentale. Celte compagnie avait absorbé la petite compagnie du cr Saint-Laurent et 
de I'A~ianrjque M en 1851. après que les fonds de cette compagnie eureni été rapi- 
dement Cpuisés. En effet, pour éviter la multiplication de petites Lignes lerroviai- 
res, le gouvernement du Canada-Uni avait modifié sa loi en 1851, stipulant que la 
garantie provinciale de subveniion n'étai1 accordée qu'ë. la nouvelle compagnie en 
formation. La ((Great Trunk Railrvay System )). plus connue en français, sous le 
nom de chemin de fer du Grand-Tronc. 

Le tronçon de chemin de fer était compleié jusqu'à Richmond en 1 85 1, et le ser- 
vice ferroviaire entre Longueuil et Portland était inauguré solennellement en 1854. 
Pendant ces quaire années, seulement, la population de Saint-Dominique s'était 
accrue à une vitesse veriigineuse, abritani les employés travaillant A 1;i construc- 
tion de ce fameux chemin de fer. 
Difficulrés du transport de la pierre. 

Même a p r h  la liaison ferroviaire atteinte i Portland, les colons de Saint-Domi- 
nique furent terriblement occupés pendani encore prés de cinq autres années A 
charroyer la pierre. En eFFei, la construction d u  pont Vicioria, inaugure en 1859, 
nécessitait le transport de pierres provenant entre auires, de la carriere de Saint- 
Dominique. C'est ainsi que la paroisse peut se flaiter d'avoir participe, par la four- 



niiure de pierres de taille, A I'Cdification du pont Victoria doni on avait procédé h 
la pose de la première pierre angulaire le 22 juillet 1854. Ce pont fut construit en 
partie avec les pierres de Saint-Dominique, 5i cause de l'énornie complication du 
transport de ces pierres, difficulté qui &air tout simplement causée par le mauvais 
fonctionnement du rkseau des voies de communications, établi A Saint-Domini- 
que. Cet inconvtnient majeur provoqua nomhre de discussions houleuses et d e  mi- 
ses en branles de projets originaux dont nous verrons la porike un peu plus loin. 
C'est A cause de cette situation de livraison inadéquate de la pierre que la ville de  
Pointe-Claire hérita principdement du contrat de l'expédition de la majorité des 
pierres de taille employtes A la construction du pont Victoria, considtré comme 
une de merveilles du génie britannique. N'eut été cet obstacle défavorable, Saint- 
Dominique, par le transport de  la pierre, aurait connu définitivement une plus co- 
lossale prospérité. 

Le notaire Donald George Momson de Saini-Hyacinthe, ami privilégié du sei- 
gneur Louis-Antoine Dessaulles, lors d'une conference en novembre 1857, avait 
fait remarquer A la population de Saini-Dominique et des environs de la région 
maskouiaine, ce1 t t a t  de  chose qui les desavantageait netiemenl par  la non- 
compétitiviié de  leur indusrrie : 

fi Edin bf. Mc Lynn, agent du Grand-Tronc. a ouven une d é r e  d'où il tire 
des pierres de 6 a 8 pieds; tout I'ki.4 il en a transporté A Longueuil pour le ponr 
Victoria. Ainsi la valeur de cerfe pierre est reconnue; le Grand- Tronc rient une 
centaine d'hommes à celle cam'ere et au chamoyage, voil.4 autan1 de familles qui 
viennenf ici pour leur marché. iMais ce commerce a sss temps d'arrêt comme Ia 
chaux; cette saison il a Adu renoncer il fransporter la pierre ici, voilA donc une 
perte sensible pour Is place. Er ce n'esf pas le Grand-Tronc seul qui a besoin de 
pierre, il n'est pas une maison qui se bâtisse sans qu'on y ail recours; nous avons 
donc tous jniér@t A facilirer le rransporf ... ii 1 

L'Inter21 des seigneurs Forsyih er Leslie à Britannia Mills 

En troisitme lieu, en plus de la compagnie du Grand-Tronc qui tenait ses assi- 
ses A Britannia MUS, en. plus de Louis- Antoine Dessaulles q u i  s'était immisce dis- 
créternent dans cette enireprise, les seigneurs anglophones, Henry George Forsyth 
et Edward Leslie, co-proprietaires de  la seigneurie de  Langan, avaient réussi A 
s'iofiltrer dans I'aveniure ferroviaire sans doute pour soutirer quelque avantage 
monétaire pour leur seigneurie en facilitant l'exploiration forestière qui s'amorçait 
aciivemeni du  c6té de Satnt-Liboire et de  Saint-Simon, entre autres. Les co-sci- 
gneurs Ctaient lies il la complicité du gouvernement britannique qui  finançait en 
grande partie le projet du Grand-Tronc. En fait. les deux seigneurs, serviteurs des 
britanniques, veillaient h la bonne geskion des inikrêts de ceux-ci. Cependant, il 
semble que ces derniers ne furent gukre menaqants puisqu'ils se retirérent subite- 
ment: avec leur homme de coiifiance Naihaniel Robert Stride, à Montréal vers 
1859, A la suite d'une sombre ei intluctable poursuite judiciaire intentée contre 
eux. 

' Raune. Jean-Mane Noies sur 18 parorssa de Saint-Simon. t 934. p 22. 



Et voila par la mention de ce troisiime groupe les differents enjeux A saveur ca- 
pitaliste q u i  se disputaient i B'tannia Mills, quoique ces gens ne recherchaient 
que le progrks économique de la conirée. 

Les Activités 1 Britannia Mills et aux Carriéres 

En 1850, Britannia M i l l s  se révélait le point de mire du chemin de fer « T h e  
A tlanu'c and SI-Lawrence Railway Ltd. 1) Nombre d'aventuriers vinrent s'établir 
en colons, sur des !ois situés dans la seigneurie de DessauDes-Propre, appartenant 
A Saint-Domiaique, qui s'étendaient sur trente arpents de profondeur, ou ils s'ins- 
tallaient du côté de la seigneurie anglophone sur des lots de vingt et un arpents de 
profondeur possédés par le seigneur Henry George Forsyth. o Aprés avoir achele 
ces lots, les acquéreurs les subdiwVIsaien r en emplacements donu'ciliaires, autour de 
Ia gare. » 2 2  Les défriclieurs se wostniisaient de modestes maisons, parsemées sans 
planification urbaine sur les terrains les plus rocailleux pour éviter les nombreuses 
orniéres, car là aussi, en plus de  la funeste savame. foisonnaient des marais lacus- 
tres. Pour accomoder les habitants, trois rues ou plutôt trois petits chemins tor- 
tueux sillonnaient le bourg de Bntannia Mills. 

L'an 1854 couronnait l'ampleur prolilique, le summun d'exploitation de Brirannia 
Mills, désormais prospère. Les trois fourneaux A chaux au trecarré du 7e rang, les 
autres au nombre indéterminé, s'éparpillaient sur Le cordon des terres des 5e et 6e 
rangs, entre Sainte-Rosalie et Sainr-Dominique; un considérable chantier de 
chaux que le seigneur Dessaulles avait ouvert à grands frais. Il est encore possible 
aujourd'hui d'observer quelques vestiges de ces fours à chaux disperses sur le cor- 
don des terres entre les 5e et 6e rangs; enire autres, quelques pierres de ces fours h 
chaux s'écroulant en ruines, joncheraient une partie d'un boisé appartenant à Do- 
minique Chimine. 

Les nombreux moulins A bois, comme le moulin A scie de Thomas Mc Caw (sur- 
nommé bizarrement Msska par les gens de Saint-Dominique)23 ii Britannia Mills, 
la vingtaine de petits fourneaux A calcaire des Cbies, la taiUe de la pierre A l'initia- 
tive du Grand-Tronc, employaient un  grand nombre de personnes originaires de 
la paroisse et des eiivirons. 

Le commerce de la chaux prospérait au bas des Côtes. U n e  annonce classée. pa- 
rue A plusieurs reprises en 1855 et l 856 dans les exemplaires du Courrier d e  Saint- 
Hyacinthe, témoigne clairement de l'intense aci iv i ié qui régnait à Saint-Domini- 
que vers 1855 : 

6 Chaux ! Chaux ! 

Les soussignés ont l'honneur d'informer le piiblic, qu'A dater de cejour ils au- 
ronr ccinrinuel!emenf de la chaux A vendre c) leurs fournaux. U s  s'engagent $ en 

" Lefrançais. Lucien C. - n Bniannia MilIr. v i l l~ge hhisianque disparu. ri Coumer de Sriinr- Hyacin- 
!lie, / S J U ~ I ~  1977. 

I 3  Moul~n de Msska. 6c1:or'i rinsr soi~s GSIIG appciihrion dans le documeni de I'abbk Olivier Gaudrtre 
sur la paroisse de Sajri  I-Dominique. 



Groupe de travailleurs de la pierre aux  Caniéres vers 1900. 
A remarquer les hommes assis sur un wagonnet qui glissait sur des lisses de 
mbtal et qui était ~ i r é  par des chevaux. 

vendre au dkpot de SI-Hyacinthe, ou A route auire place OU eii desirerd en avoir. 
Ils espérent par leurs conditions faciles. e t  leur ponctualité B remplir leurs 
contrats, mériter la confiance de ceux qui iwudronr bien leur donner de I'encoura- 
gement. Leurs foumaux étant les premiers de Ia cam'ere el par conséqumr au bas 
des CGtes, oîfrenr un avaniage que toute personne saura apprécier. 

 moiS Se Guerlin 62 Cie. 
St-Dominique, 6 mars 1855. 0 2 4  

Pour vous illusirer l'ampleur de ce développement industriel, voila comment 
s'organisaient les activités à Britannia Mills : terminus du chemin de fer de Louis- 
Antoine Dessaulles; transport de la pierre de taiiie, de la chaux, des bardeaux fa- 
briquks avec les cèdres qui abondaieni sur place. en ce milieu foreslier h peine dé- 
boisé; ramassage des kcorces de pruches qu'on employait pour les tanneries de 
mEme que pour la cuisson de la chaux, par l'apport de combustion vive dégagée 
par cette essence d'arbre. 

Une popularion francophone iravaillaii avec acharnement pour le compte du 
seigneur Dessaulles. en bhcliant la forêt vierge, coupant les arbres cenienaires qui 
servaient A alimenter constamment, sans arrêt, les fours A chaux qui brûlaient jour 

Coum'er de Sain/-Hy;icioihe. vendredi. 8 fkvr i tr  1856. 



et nuit. Une population anglophone, d'origine britannique, détenait les postes de 
commande sur le chemin de fer et s'occupaient de la livraison des dépôts de mate- 
riaux, de l'embarquement du bois de chauffage pour les locomotives. Finalement, 
une population d'immigrants irlandais rdcemment a m v t e  au pays, vers 1847 en 
raison d'une temble Famine qui sévissait en Irlande, due A une maladie d e  la pom- 
me de terre, était employée B la fixation des rails et A leur entretien. 

Four A chaux construit en 1883 par 
Roberf Storey, 06 I'emplacemenf es1 
situe dans le canron de Clarendon, 
Outaouais. c Le Par iimoine architec- 
tural de Pontiac #, in Les Cahiers du 
Parrimoine no, 14, ~Ministére des Af- 
faires culturelles 1981. 

J I  est forr probable que les fours A 
chaux qu'on retrouvait A Saint-Domi- 
nique, dissdminés sur le  coteau des 
Côtes et au cordon des ferres des 5e et 
6.5 rangs, ressemblaien! en générai A 
ce modèle caracttn'stique du icmps. 
par la présence l ~ p i q u e  de la butre de 
pierres raillées (pierres de na rure plus 
rksisran te que les calcaires) empilées 
l'une sur l'autre et élevées en forme de 
nionceau recouverr partiellemenr de 
terre et d'ou émergeait au cenrre une 
longue cheminée pour laisser échap- 
per l es  fumées dégagées par la 
combustion des diverses essences de 
bois employées au chauffage du four- 
neau. 

On retrouvait h Briiannia Mills une maison de pension connue sous le nom de 
cr Cabana Boarding House i). un hôrel construit en plein sur la limiie des seigneu- 
ries Forsyth et Dessaulles-propre. partie dans l'une et partie dans l'autre. Un écos- 
sais, Norbert Iwing, faisait office de gérant. Paraît-il, en guise d'anecdote, q u e  les 
Canadiens-français ne s'assoyaient seulement que dans la partie de I'hBlel incluse 
dans la seigneurie Dessaulles alors quc les immigrants irlandais préfkaient se pré- 
lasser dans la pariie opposée de l'hotel, situte dans la seigneurie Forsyih. Quesiion 
d'origine ethnique. quoi ! 

Erection de la paroisse de Saint-Liboire 

Par cetie vocation indusirielle, Saint-Dominique connut un essor incomparable, 
la population s'accrfit A un point tel que l'embryon de village qu'étai! Brirannia 
Mills, songea h ériger une paroisse deiachée de Saint-Dominique et de  Saint-Si- 



mon. En effet, en 1856, une pétition éiait passée dans le bourg de Bntannia et aus- 
si dans les alentours, pour fonder une paroisse deux milles plus loin en amont de 
I'emplacemeni de Britannia Mills. Cetie pétition portait les noms de 39 tenanciers. 
En février 1856, une conire-pétition circula parmi les inlkressés, sans douie parmi 
les gens de Saint-Dominique qui ne désiraient aucunement voir la partie de Bri- 
tannia Mills attenante au 7e rang, Etre confiée sous une autre juridiction. Quoi- 
qu'il en soit, la contre-perition présentée le 28 mars 1856, ne sembla pas avoir ob- 
ienu le succès escainpte puisque jeudi le 3 avril 1856, l'archiprêtre Misaël L.  Ar- 
chambault, était commissionné par I'kvique A l'effet de vérifier la vkraciit de la 
premikre requète des habiianls. Ce dernier constaia le tout conforme à. la vériié 
dans la maison dYAmab1e Turcot, située à Briraniiia Mills. La nouvelle paroisse 
projetée et i ériger fut près de porter le nom de Saint-Amable, mais l'évêque de 
Saint-Hyacinthe. Jean-Charles Prince, l i i i  préfcra celui de Sainr-Liboirt. Et c'est 
ainsi que la paroisse de Saini-Liboire éiait crigke le 4 avril 1856. Pour les offices 
religieux, selon les saisoiis et l'état des chemins, les habiianis de Bntannia Mills se 
rendaient, soit A Saini-Liboire. soit A Sainl-Dominiqiie, soit à Sainte-Rosalie. 

Un réseau de communications inadéquai 

Traverser les marécages boueux, la périlleuse savanne avec des prtcautions ei 
des peines d in ie s ,  avait incité plusieiirs personiiages, tout aussi soucieux du pro- 
grès les uns que les autres, A vouloir ponter la damiite savanne trop souvent non 
carrossable. A ce sujet, on avait proposk A plusieurs reprises d'améliorer le chemin 
passant entre Saint-Hyacinthe et Saint-Dominique. celte dernière eiant la localité 
dans la r i s o n  maskoutaine où l'on pouvait irouver la pierre, la chaux et le bois en 
assez grande quantité et à peu de frais. et qui pouvaieni devenir des matériaux 
reniables A condiiion que son commerce se développe progressivement er ne soit 
pas inierrornpu par la rouie trop souvent en mauvais état.l5 

D'aprks les chroniques du iemps, I I  semble que l'innovation du «pe t i l  traj? B 
lisses Dessaulles, i} concrétisée en 1851, se révélait plutôt irdruc~ueuse el ne rem- 
portait aucunement les résultats espérés. C'était un moyen de  transport. certes ge- 
nial. mais inadaptt aux besoiiis de l'immédiat que nkessiiait l'approvisionnement 
rapide de matières premihes de ioutes sortes A deslination des grands cenires ur- 
bains. I I  apparaît clairemeni que ce chemin de fer ne pouvait assurer convenable- 
ment, avec rapidité. efficacité et en quantiié volumineuse la livrais011 suffisante de 
la pierre de taille ei de la chaux provenant des carriéres, puisqu'en novembre 1857, 
la difficulté du transport de ces maiériaux f i i  I'objei d'une remarquable conféren- 
ce. Prononcée dans la salle des Artisans de Saini-Hyacintlie par le notaire Donald 
George Morrison, cetie conférence animke avaii pour bui essentiel de sensibiliser 
la population maskoutaine, qui jouissait principalement des ressources naturelles 
exploitées Sain t-Dominique, de I'imporiance d'investir dans les intérêts d u  
iransport de la localiié pour valoriser ce secteur économique fortement avanta- 
geux pour lous les habitants de la région. A l'occasion d e  cette conférence, un au- 

'.' D~on. lean-IVotl. Histoire de Sainr-Simiin. Impflmen'r commerciale Le Courrrcr de Sainr-Hyarin- 
~ h e ,  1982.p 145 
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rre sujet d'autant plus remarquable e i  crucial était débattu, celui de la canalisation 
de la riviére Yamaska dans le but de faciliter le transport, 19 aussi, des billots de 
bois s'acheminant vers le fleuve. Quoique ce dernier sujet ne nous concerne pas, 
examinons I'extrair de cette conférence se rapportant A Saint-Domi~que et irai- 
tant de l'activité a u  carrières, de l'amélioration des voies de communicaiion dans 
l'unique dessein de ponter la savane marécageuse, principale route des échanges 
commerciaux entre Saint-Hyacinihe et Saint-Dominique : 

cr Venons en aux deux améliorations qui doivent nous mcupcs spkcialemenf. La 
première qui se prksente est le cbemin de St-Dominique. Trois choses doivent ren- 
dre cette localité intkressanre aux habitants de St-Hyacinthe : la chaux, ia pierre et 
le bois. La chaw es1 reconnue des plus pures par conséquent des plus profitables, 
les carriéres qui la fournissent son[ inépuisables. On en Fournissait A toute la 
contrée du St-Laurent, mais depuis quelques annees un citoyen intelligent a 
commencé il en étendre le commerce. M. Toussaint Deseve * a d'abord in troduii la 
chaux de St-Dominique dans les romships de l'est, en peu de temps elle a gagne 
i'dtat du Maine presquJA Portland même. 1iI6 

Permettons cetie courte interruption ou plûtôr cette disgression pour Cclaircir 
l'identité de ce fameux Toussaint Desève qui était en fait l'agent de nul autre que 
du seigneur Louis-Antoine Dessaulles, instigateur de bizarres tract.ations avec le 
Grand-Tronc et qui s'était servi inteiligemmen~ avec ruse de ce personnage inter- 
médiaire pour aboutir à son principal dessein inavoué, celui de s'accaparer djscré- 
tement d'une trts grande partie des terres situées aux camères et au cordon des 
terres des 5e et 6e rangs, pour construire son cr petit train B lisses 1) en 185 1. Aussi, 
c'était autant une action urgente er légitime puisque l'abolition du rtgime seigneu- 
rial A cette Cpoque était en proie à de violentes discussions qu i  risquaient de met- 
tre en jeu la propriCtC seigneuriale er l'on peut d e d e r  que c'était autant une ac- 
tion perfide puisque les gens de Saint-Dominique, majoritairement de tendance 
conservatrice politiquement, ne pouvaient se montrer gutre favorables à vendre 
leurs terrains h un libéral invétérk comme Louis-Antoine Dessaulles. C'est gr$ce 
aux écrits du chanoine P.A. St-Pierre, dans son manuscrit sur la paroisse de Saint- 
Dominique, que nous avons i t t  en mesure de découvrir le mystbre, car lui-m&me 
s'&ait penché sur cette intrigante affaire : 

fi Quand je parcourus le greffe du notaire Doiiald Georges Morrisson, plusieurs 
contrats de vmte rn'intrigudreni er je me demandai quel pouvail bien être Tous- 
saint DesPve; commerçant de St-Hyacinthe, qui acherait un si grand nombre de 
morceaux de terres dans St-Dominique. S'il a vait voulu faire des chantiers de bois, 
il aurair acheté des lots en rie- non pas seulement des parcdles. Esi-il l'agent de la 
compagnie du Sr-Laurent er A rlanrique ? Il eût été rl sovhlu'r er qu'il le ff it  ainsi er, 

Toussainr DesCve a u r i i  C i e  prripritisire d'un cornmcrcc dc chaux au min des nitr %ni-Anloint cf 
SsinieMane 4 Sainr- Hyacinrhe (entre 1853-1 $63). d'apks les indications fournies par higr C. P. 
Choquerre dansI'hisioire de Sainr-Hyacinrke. 1 la page 251. 

2 6  Racine. Iran-Mane. Nores sur & paroisse de Smnr-Simon. 1934. p. 21 



/out en y trouvant son avantage. cette compagnie aurait fait le bien de b conrrée. 
Enfin. je découvris l'énigme lorsqu'il avoua avoir agi au nom de Louis-Anioirie 
Dessaulles, eii achetant des habirants propriétaires au cordon des terres du 5e et 
6e rangs, l'espace requis pour y érablir un chemin de fer allanl des carriéresjus- 
qu'à la voie ferrée déjd en opiralion. II est fort regrettable que ce projet n'ait point 
abouci u 

Les canailles démystifiées pour les uns, les promoteurs intelligents de I'industire 
dévoiles pour les autres, revenons mainienani examiner la suiie de la conférence : 

4 Aujourd'hui Ie commerce en serai! plia important si le iranspori n'eii était si 
souvent interrompu: une des exigences du commerce est la ponctualité. II es1 im- 
possible dc compter sur la ponc~ualjté de la limison de la chaux de Si-Domini- 
que; depcjis prés de trois mois, aucune charge de cette place. la sa vanne es1 inlpas- 
sable; ce qui arrive dans ce! te saison arrive dans d'autres. Ainsi les contrars ne 
peuvent pas &tre lails avec confiance il  f a u ~  se borner LI vendre ce que l'on peul 
faire venir dans le remps des chemins favorables. Porirtanr tout k monde a besoin 
de chaux du plus pauvre au plus n'che, ne fur-ce quiine ferrinée.  et vous ne pouvez 
I'avoir dans le moment ainsi le commerce de la chaux ne produit pas la ccn fiPrne 
parrie de ce qu'il devrait produire. u 

Mais il y a une autre chose a considérer, les chauxliers ne cultivent pas. leur ré- 
colte c'est la cliaux. Ils vienneni ici, vendent leur chaux et achéteni pour leur ar- 
gent avant de repartir. Quand ils ne peuveiit venir & cause des chemins, i l  sont 
obliges de vivre h crédit: c'est autant q u i  vous Échappe. 

La pierre est devenue depuis peu une autre source de revenii qui se dCveloppe 
rapidement. Quand la prerniére église s'est faite, on a fait venir des tailleurs de 
pierre de Montréal pour examiner la carrière. Ils déclarkreni que la pierre était 
trop dure et trop fière pour être taillée, et suivant eux la diflérencc dans le temps 
employé A tailler et le coût des ouiils compensait les frais du transport de Mon- 
trkal. Plus tard Benjamin Cadorei maqon. actuellcment a St-Dominique. I'exa- 
mina de nouveau el la trouva bonne. 

De suite on rira ies piesres de faille des maisons de M. E. Benoît. de M. Boi vin, 

'' El voit& la prhence de Benjamin Cadorer, maçon de iCfonrrCa1, qui ~rjusidic. Au premier abord. i! 
semblait plu161 inus116 pour un montr6alms de siosrallcr aux c ~ n f i n s  des bois non-dkrichb de 
Saint-&mm-que, dans une p a u m  paroisse 3 l ' a ~ c u l t u r e  encore naissanle. Seul linldrki de l e x -  
ploiraiion de la pierre calmre poirvmi moriver le dépan d'un tel personnage venu s'diablir dans la 
localiic'. Benjamin Cadoret. d'aprés le recensemeor du Canada-wt de 1851. surarr tik le prernlar CO- 
Ion de Saini-Dom~n~que à posséder une maison en pierres. Plus tard s'ajouicront kan-8aptisre 
Beaudry ptre, cultivateur. avec une maison de pieve, Joscph-Octave Beaudw marchand. Joseph 
Fugére, culirvaieur. Louis I'Hcureux gc'rç culiivareur ei Antoine Chagnon possédant chacun une 
maisison de bnques. d'aprés le recasemeni du Canada-est de 186 1. 

Quani aux AUIN5 habiisr~oas qu'on poii;..?ii admirer i'epoque. elles Cia~enr ioriirs consrmires en 
bois. biayanr leur fierie rusirque sai i i  pareil. du charme et de  In sirnpliciié des bonnes vieilles niai- 
sons de campagne ailx pdres rird~~iimtnires 



de I;i cour de Justice, plus tard vint M. Barbeai12 8 qui einploya des t p e s  expéri- 
mentés pour en tirer la pierre de I'égii-ce. .. 

Le bois es1 encore un objet jniportant que l'on peut avoir de St-Dominique o ~ j  il 
y en a encore une grande quantilé. L a  habitants l'épargnent plus qu'ils ne le fai- 
saient il y a quelque$ années. On ne le laisse pas perdre. on ne le brule pas en tas; 
c'esr une ressource précieuse pour !a d ! e .  Mais i quoi seri d'avoir ce bois, si  l'on 
ne peut aller le chercher ? Aujourd'lirii le pri,~ du bois est exorbitant; si le chemin 
de la savanne était ponté, il en viendrair beaucoup plus ei la vilre serait ail nioins 
soulagée. II est Iemps de Faire cesser cet élat de choses ... Par quel moyen me dira-t- 
on 7 . .  Le voici; il y a un acre de ILI Iegisla~ure qui penne! en pareil cas .4 cinq indi- 
w'dus ou plus de se fornier en sociétt er de faire un chemin de péage en prenanl le 
chenun daa existant s'il en est requis. Le plus Iinul taux de pPage est fixe par la loi 
prudemment, la loi n'a pas abandonné Ic public aux caprices dcs spéculareurs; 
cinq propriétaires peu vent s'opposer. C'est su conseil de paroisse A dkcidzr si leur 
opposition est raisonnable et si les raisoiu données ne sont pas bonnes, le conseil 
pet-mer la continuarion du chenlin. D'apres ce que j'ai appris, je pense que les he- 
biranrs dc Sr-Doniiriique ei les propriétaires du cliemin actuel jugeront de leur in- 
térêi de laisser macadamiser le dit che &... ~i 

Cette conference reprksenta comme toutes les autres, de vaines tentatives d i -  
ployées pour sensibiliser la population aux bienfaits du progrCs mais qui ne porté- 
rent aucunement fruit, les gens demeurant sensiblement accrochts A leurs tradi- 
tions. Cette situation s'avère coniprehensible dans une certaine mesure puisque les 
ayant bouleversés par la toute surprenante industrialisation ils ne pouvaient s'a- 
dapter ou rtagir adéquatemeni h l'ampleur des ivtnerncnts qui bien souvent re- 
quéraient la reKve d'un défi quasi surhumain en ces iemps où l'indigence en acca- 
blaient encore plus d'un. Le projet du pontage du chemin de la savane et I'éiablis- 
sement d'un poste A ptage ne germa pas 10ut de suite dans l'esprit des gens de la 
paroisse et des environs, méme si cela représentait une idée géniale apte régler le 
probléme du transport. En 187 1 ,  rien n'avait encore été entrepris h ce sujet, la 
question du madamisage et de  l'installaiiori d'un poste de péage revenant même 
sur le tapis plus d'une fois d'après ce que l'on peut en deduire d'une rev6lat.ian de 
l'abbé C.P. Cboquette, dans l'hisioire de Saint-Hyacinthe. Cet extrait nous rensei- 
gne de plus avec justesse de l'incroyable circulaiion qui s'intensifiait dans la sa- 
vanne, entre Saint-Dominique et Saini-Hyacinthe : 

6 On le voulut, en septembre 1871. sur la nie Concorde jusqu'au ponl, (en lai- 
sant allusion au macadsmisage) puis jusgu 'au Côteau Sain !-Dominique ! Pour- 
quoi pas. Saint-H+vacinthe est le marché de Saint-Dominique. Le bois, la chaux. la 
pierre sans compter les produits agricolz~. nous viennent par cette voie ou 100 A 
150 voitures circulent journellement. « Macadamisons la Savane; itablissoris des 

*' M. Barbeau. fort prob;ibicmeiir Joseph Barbeau. de Saini-Dominique. qui pérur pour la prernidre 
fois dans le recenvcrnen i du Canada-sr de 186 1 ,  sous la iiicorion dc railleur de pierre agi de 36 ans. 

2 9  Racine. Jean-Matic. .Voies sur h paroisse de Suni-Pmon. 1934. p 21-22. 



bam'dres de péage. I l  en coiîiera 12 A 15 000 dollars. 5 sous PLU voiture coui~riron~ 
les frais de toutes sorles. ij TeUes sont les prétentions d'un citoyen de St-Hyacin- 
the, imprimées dans le journal. e 3 "  

D'aprés ses prétentions, sans doute etair-ce un esprit fanatique qui se remémo- 
rait le tonitruant discours de 1857 3 moins, comme il l'apparaît, que ce ne fut nul 
autre que les instigateurs du projet initial amorck dès 1857. En témoigne l'article 
fort révtlaieur paru dalis le Courrier de Saint-Hyacinthe le 21 seplembre 1871, oh 
l'on dénote madestement sous la plume de l'auteur érudit, les intérêts d'hommes 
d'affaires avertis et sensibles A I'amklioraiion du commerce unissant Saini-Domi- 
nique à Saint-Hyacinthe, principal débouché de noire industrie. 

R CIienu~ St-Dominique ii 

Il y a uri chemin condiiisant du village de SI-Dominiq~ie A St-Hyacintlie, qu'on 
a toujours appelé la savane de St-Dominiyue, st dans lequel durant prés de six 
mois de l'alinée on ne peut passer. Pendent ce temps, les conimunicaiions entre les 
habitanrs de cette paroisse ei notre ville sont presque inlerrompues. Tl en est de 
mEme quanr aux ha bitan ts de plusieurs autres /localirés, telles que Milron, etc.. 
etc.. nuxquelles ce chemin seri de voie pour venir d Saint-Hyacinthe. Ces inconvé- 
nients dont on sentirair tout le drieux. quand niêrne ils ne se présenteraient que 
dans des circonstances ordinaires, deviennent d'une gravité plus évidente et plus 
forte encore, quand l'on réfléchit au conirnerce important qui se trouve paralysé 
par eux. 

Nous avons déjrf fait valoir les ressources dont jouit Si-Dominique. dans un ar- 
ticle oh nous parlions de la possibiliré de lü coi~strucrion d'une voie fzrree, qui au- 
rait relié les carriires au Grand-Tronc ! Ces ressources consisient d'abord dans les 
produits de  son agriciilture. Mals en outre. cette paroisse possédc des bancs de  
pierre 3 chaux, el 3 construction. qu 'on ne peul épuiser. et don f l'exploitation. par 
conséquenl, peur êtrt l'un des principes les plus féconds de sa prospérité. Le bois 
de chauffage qu'on va cliercher 1s airisi que dans les prochains iownships. est cn- 
core un otgel de cornrnercz tr6s rimunératif. 

Quand des localii&s possédeni ainsi des sources partjculiéres de ncliesses, il faut 
chercher ;l en rendre I'exploi~arion facile. Or, pariou !. les industries, pour rappor- 
ter bénéfice, demandent des voies de communic;ilions courtes et sîires, ouvertes en 
toirs temps. Si dans certaines saisons, elles ne peuveiit aireindre le marché oti leurs 
produits s'écoulenl d'ordinaire. elles ri'alléchent pas le spéculsteur. qui s'en va en- 
fouir ses capitaux dans des endroiis plus avanfageux. 

Saint-Dominique se trouve dans certe position vis-&vis St-Hyacinrlie. Norre vil- 
le esr le marché le plus proche, pour Iëcoulenient des produits de cette paroisse, 
de même qu'dle est la sraiion la plus commode. la moins disranle pour les nPgo- 
ciants qui font le commerce de chaux avec les étrangers. 

" Choqiierte, C P., ifisioire dr lo igillc dr Sotni-Hyan'nrhe. Docilmenis rnasko~itw'ns no S. Richer el 
Tifs. Sainr-Hyacinthe. 1930. p.375. 



Le chemin de la savanne étant impraticable durant plusieurs mois de l'année, il 
est évident que l'exploitation des carriéres de Si- Doninique en souffre. Ces consi- 
dkrarions nous engagen ( d remetrre devan t le public un projet dont il a sou vent étt  
quesiion. II s'agit du maadamisage de la savamie. Tous ceux qui se sonr occupés 
de ce projet n'ont encore pu r&us~ir A le mettre 4 exkculion. Ces échecs ne doivent 
pas cepeodanr le faire abandonner, car, il es1 bon; i f  sera d'une grande utiIifé s'il 
se réaLise, il est praticable. 

Le coOt de cette entreprise, d'après des évaluaLions que nous oot prticwkes dif- 
&rentes personnes, pourrait se montrer à la somme de $15 000 A $1 8 000. Ce 
n'est pas un capital tellement élevé qu'on ne puisse le rrouver. Ce serait d'ailleurs 
un bon placement, si les renseignements que nous a voas recueillis son r exacts. 

On calcule qu'il passe en moyenne, dans ce chemin, de 1ûû A 150 voitures par 
jour. Or, supposant qu'on n'impose qu'un droit de 5 cen tins seulemeil i au passage, 
on aura de suite un revenu annuel de $1500, en ne comptant que 300joius de p h -  
ges par mnée. C'est donc de suire un intérii de 8 pour 100 sur le caprial, puis il 
reste un exc&den t pour les frais d'en tretien; lesquels on pourrait peut-être riduire 
d rien, si !es gens qui bordent le chemin, consen laien t d l'en treren ir, conune nom 
savons que quelques uns sont disposés A le faire, pourvu qu'on leur permettre la 
circulation sur ce chmiin, gratis. 

VoilA donc un mrérêt d'enwon huit pour cent qu'on retirera du capital placé Id. 
Mais ce n'esl pas le seul profit que retireraienr les actionnaires de la compagnie 
qui exécu terait ces tra va W. 

L'entreprise exécutee, i l  y aura. c'est logique de le croire un accroissement d'aF- 
faires- Or, un accroissement d'affaires suppose !oujours un accroissement des bé- 
nkfices qui se répartissent sur foute la population d'une localité. À parr donc le 
gain direct qu'on retirera de son capital, il y aura ce gain indirect, qui n'en mdn.te 
pas moins d'être apprkié el d'entrer eii ligne de compte. 

Et combien d'accidents. que de retards neprkviendrait-on pas ? Que de voitures 
brisdes aujourd'hui dans ce chenin, que de pertes par conséqueni ! Tout cela se- 
rait tvité; il y aurait encore ici un gain vgritg ble {. . .) 

Nous croyons qu'A Saint-Hyacbtlie meme on devrait prendre \Ynjtiative d'une 
telle enireprise. Car son ex&cuiion lui sera avantageuse comme ?i St-Dominique. ii 

On imagine sans dou~e que ce projet comme tous les autres précédents, malgré 
l'effort déployé des promoteurs éveiUés de l'industrie dignes d'intérêts progressis- 
tes, n'obtint aucunement l'appui de la région maskautaine eiicore 1ri.s conservatri- 
ce de mentaliié, situation davanlage prépondéranie en terre rurale, particulière- 
meni: h Saint-Dominique. La paroisse dut certainement souffrir pendant de nom- 
breuses années de cette communication trop souvent ioterrompue avec Saint-Hya- 
cinthe, principal marché de nos exportations. Si ce n'eGr été de cette nirgligence 
notoire, le fait de ne s'être pas préoccupe d'ouvrir un chemin carossable A la lon- 
gueur de l'annke, Saini-Dominique aurait probablement connu un développement 
industriel et wmmercial plus accentué. Malheureusement, A dtfaut de moyens pf- 
cuniaires, i l  semble que le projet de niacadamisage et de poniage de la savanne 
avec I'insiallaiion complémenlaire d'un poste de péage ne fut pas m i s  P exécution. 



du moins jusqu'a I'avénement du XXe siécle, où paraii-il, d'aprts les témoignages 
de doyens de la paroisse, un poste de pkage lut mis en operaiion au debui des an- 
nées 1900 au croisement des quatre chemins et ce, bien que le chemin ne demeu- 
rait toujours que de la vulgaire terre batlue ! 

Aprés ce bref aperçu de I'amtlioraiion desirke pour la savane, revenons A Louis- 
Antoine Dessaulles ei & son entreprise de traiispori de la chaux et de la pieire, la- 
quelle reliait les carrières situées aux Côies et la gare de Briiannia Mills. 

3. LCI dCchQnce du seigneur Dessaulles et le déclin de Britannia Mills 

De 1860 A 1867. l'activité 3. Britaniiia Mills sembla ralentir considérablement : 
le chemin de long cours du Grand-Tronc qui se rendait A Portland était iemiink 
depuis 1854, le pont Victoria dont on avait fourni les quelques pierres était para- 
chevk en 1859; que pouvait-on entreprendre avec la pierre, A part la construction 
de quelques édifices Ii Saint-Hyacinthe comme enire a u r m  le bureau de poste ? Le 
pavage des quelques rouies qui s'amplifiait peu A peu dans la ville et qui absorbait 
toujours quelques quantités de pierres. s'avérait nettemenl insuffisant pour  
conserver le rythme d'exploiiaiion industrielle A grand déploiement qu'on avait 
maintenu pendant la dkennie 1850 - 1860. 

Le seigneur Louis-Antoine Dessaulles avait &té obligt de s'endetter lourdement 
pour concrétiser la rlalisation de son petil chemin de fer qui ne s'était pas révélé 
un succés ph8noména.l et qui surtout ne lui avait pas procuré l'immense fortune et 
les lauriers honorifiques de la giojre triomphante. Ruiné par ses convictions politi- 
ques ei religieuses, en cette année de la confédtration canadienne et d'klec~ion 
(1867), le seigneur Dessaulles, aprbs A peine une quinzaine d'années d'essais, dans 
l'expectative de la rkussite soudaine, fu t  force d 'abandonna son entreprise peu 
viable. Accule au pied du mur, victime de multiples déboires, il laissa mLme loisi- 
ble ii ses créanciers de saisir sa seigneurie surendettee. Le Grand-Tronc. d'allé- 
geance conservatrice. Ctait intervenu aux klections de septembre 1867 et avait cer- 
tes causé, indubitablement, en revanche du grenouillage qu'il avait long~emps fri- 
co t t  dans les intkréts de la compagnie du chemin de fer, certains préjudices A 
huis-Anioine Dessaulles qui faisait figure de libbal. 

Briiannia Mills était un auire exemple d'entreprise kiablje un peu au hasard des 
besoins mornenianes. sans autre justiiicaiion que de raccorder une ilidustrie 21 ses 
sources d'alimentation ou A ses points de  vente. Cela signifiait I ses yeux un coup 
trés dur à supporter. Il constata. mais un peu iardivemeni. qu'une aventure ferro- 
viaire, doni on ne connaissait pas l'issue ni la rentabilité, pouvait &ire ires coQieu- 
se. 

Dans toute cette mésaveniure. Louis-Antoine Dessaulles n'avait réussi qu'a sau- 
ver sa propre peau; de peur méme de metire sa tête à prix. il quiiiait furtivement 
le Canada en juillet 1875. 

Apres la mine du seigneur Dessaulles en 1867, il. semble que ce soit la campa- 
gnic du Grand-Tronc qui rapatria la plus grande partie des possessions territoria- 
les oh gisaient quelques bancs de pierres. II est vrai que d'autres propriétaires indi- 
viduels, la plupart des (( côtés ii (manière à l'époque dont on surnommait les habi- 



tants des côtes), paraissent avoir hérité de quelques terres rocailleuses aux alen- 
tours des carritires. Ils coniinuérent a tirer profit du gisement de pierre à leur pro- 
pre compte mais sans doute avec un peu moins d'envergure. Parmi ceux-là Jean- 
Baptiste Audct pkre, marié à Marguerite Déveau, possédai1 et exploira~i un lopiu 
de terre sur lequel passait une veine de pierre calcaire. EII voici la msiition prove- 
nant du recensement du Canada-est de 186 1 : cr Comme le commerce de bois et k 
revenu A profit d'une cam'kre est un profit! nous avons pris sur nous de vous en 
faire une remarque une esfimation du revalu annuel, 25s. » 

Malgré une diminution générale de la productivité aux carrières et A Britannia 
Mills, la sant4 de I'exploiiation de la pierre, quoique précaire, semblai1 assez bien 
supporter le coup malgré une contraction éconoinique qui déjà se faisait sentir 
vers 1868 - 1869. De plus, Saint-Dominique n'était pas A l'abri de la concurrence. 
en particulier pour la fabricaiion de la chaux, où des bancs de pierre de niêtne na- 
iure qu'h Sain t-Dominique affleuraient dans la paroisse voisine, Sainte-Rosal.ie. 

(( Chaux il vendre 

On peut trouver de la chaux de qualifé supérieure au cinquiéme rang de Ste-Ro- 
salie. M. Louis Beaudoin qui la fait en aura roujoors de Aite d'avance car il peut 
vendre B meiUeur marché qu'A SI-Doininique. 

Ste-Rosalie lerjuin 1871. v 3  ' 

Mais voila que I'annte 1876 se révCle autant une année de dévastaiion et de pro- 
fonde desolation pour la population maskoutaine qu'une année de vives rijouis- 
sances pour les habitants de Saint-Dominique et de  Saint-Liboire puisque Saint- 
Hyacinthe était ravagé par une temble conflagration. Cei incendie avait eu pour 
effe,t de gknérer une intense activité B Britannia Mills et aux carrières, pour le 
ixansport du bois de construction, de la pierre de taille, de la pierre A chaux, du 
bardeau de cèdre et de pruche et de la pierre des champs, senant A la reconstruc- 
tion de  la ville de Saini-Hyacinthe. A cette occasion, le Grand-Tronc avait 
construit une voie d'évitement d'une longueur de deux milles, jusqu'au c-oteau du 
7e rang de Saint-Dominique puisque les cultivateurs de la localité chargeaient la 
pierre des champs qui jonchaient leurs terres. Ils i.rochèrent leurs champs el char- 
royérent cetie pierre jusqu'aux environs de 1918. 

Briianoia Mills en cendres 

Mais voila que le sort fatidique frappa A son tour Briiannia Mills, croiilant sous 
les flammes ardentes, provoque par un  Feu de terre noire lors de la grave sécheres- 
se survenue B l'ttk de 1880. L'incendie débuta A Bntaiinia Mills, du &te nord-est 
du chemin de fer, dans une lisiere de  terre noire q u i  s'enflamma jusqu'h Saint- 
Théodore d'Acton. Heureusement, la direction des vents avait épargné les terres 
de Saint-Dominique, siiukes au 7e rang. Voici ce que les habilants pouvaienl lire 
dans le Courrier de Saint-Hyacinthe le 6 septembre 1880 : 

« Depuis longtemps, nous aniionçons des feux de bois dans nos alen tours, mais 

1' Courrier de Sainr- Hyacinthe. 2) reptcmbre 187)  



rien de trés considéable n'am'vait, quejque perte par-ci, par-12, la perle d'écorces 
de pruche ei de bois de cordes. Lc 6 du courant, la conflagration prir l'essor[ el 

ravagea d'une manière rerrible, Britannia Mills, Sain t-Liboire! saint-&hrem 
d'Upton, Sainte-HBene. Saint-Théodore d'Acton dans les rownshjps d'Acton. Les 
paroisses de Saint- Liboire et de Sainte-Hélène. on z le plus soufferl. les maisons, 
les granges, ei /es reécoltes de plus de !50 cullivateurs furent la proie des flammes. 
Le feu trait  poussé avec tant de ~olence.  qu'A peine les familles pouvaient-elles se 
sauver avec leurs linges de corps. Rien de plus navrant. que de voir -!pars dans les 
champs, les femmes. les enfants appelanr, les icins. leurs parents, les autres. Ieurs 
m e s ,  qu'ils croyaient péris dans les flammes. Sur un grand parcours, c'était une 
mer de feu et un grand nombre d'animaux fureoi brolés vifs (...) d 

Apr& ce grand feu, plusieurs cultivateurs voyant la moisson complètemeni dé- 
truite, victimes de la disette d'eau qui était extrême car il n'avait pas plu de l'été, 
d b u r a g é s  ayant perdu tous leurs biens et s'étant fortement endeités, émigrèrent 
aux États-Unis, entre autres en NouveUe-Angleierre et auiour de Saint-Paul, Min- 
nesota dans I'ouesi américain. 

Les curés des paroisses affligées ienlèrent de cominetrre l'impossible pour 
convaincre les campagnards el les encourager h derneurer siir les terres. Les mar- 
chands, de leur côté, rayaient publiquement les dettes de ces habitants pour les in- 
cirer A resier sur leurs terres. Les pknibles efforts des citoyens de ces paroisses 
réussireni à garder les culiivaieurs sur leurs terres. ces derniers ffiisaiii mine de 
bonne volonik en se réorganisani. Sans douie. la paroisse de Saint-Dominique 116- 
bergea, avani la période de reconstruction de ces paroisses incendiées, nombre de 
familles désespérées que le feu avait réduit A I'eiai d'exirême indigence. 

Cependant, l'exode de plusieurs faniilles provoqua le délaissement de plusieurs 

Famille des Duchesneau ;iyanl vicu sur le site de Britannia Mills. 



maisons de Britnnnia Mlls  et elles fuiirent par s'écrouler tiisrerneiit en ruines. Les 
quelques habitants q u i  demeurkrcnt ancres A leurs terres, s'accaparèrent de ces 
lors délaissés et c'est ainsi que les tertes de Brirannia Mills retrouvérent leurs gran- 
deun originelles, d'après les contrats d'achars des terres. 

Aujourd'hui. ce sont des gens d u  7e rang de Saint-Dominique qui  possident ces 
anciennes terres qui avaient déjh abritées un petit village. Gaston Duchesneau se- 
rait en possession, d'après le cadastre. des lots 126 A 134, Raymond Duchesneau 
posséderait les lots 128, 133 et 134, et quant à Réjean Duchesneau, les lots 135 à 
150 lui appartiendraient. Ces vingi-trois lors se retrouveraient insèrks dans leurs 
fermes. 

Rkjean Duchesneau serait de la cinquiéme génération de Pierre Duchesneau, 
contracteur des débuts de Britannia Mills. Il paraît qu'une des familles Duches- 
neau de Saint-Dominique aurait découveri, par une bizarre coincidence, il y a de 
ça quelques années, en construisant la fondation d'une maison, quelques vestiges 
du solage de ces vieiUes maisonnettes qui  firent, il y a cent trente quelques années, 
la gloire et le prestige champêtres de Britannia Mas ,  petit village disparu subite- 
ment aux confins du 7e rang. 

La premiére gare de Briiannia Mills, minée par l'incendie de 1880, avait été re- 
constmite quelques temps après, plus imposante que la prkédente, A deux feux. 

Gare de Britannia Mills (Coum'er de Sain[- Hyacin f he 8 ju in 1977). 



Cette gare, située dans la seigneurie Forsyth, aurait servi d'école de télégraphie; il 
parait même que dix apprenlis y travailJkreni. À cause de  son peu de  frequenta- 
lions. la gare k i t  son dernier agent en 1947. Le 5 décembre 1955. une résolution 
ttait envoyée au Conseil de la municipalité de la paroisse de Saint-Dominique de- 
mandant s'il y avait objeciion A ce que le Canadien National (ancienncrnent le 
Grand-Tronc) démolisse la gare de Britannia Mills. 'Le conseil du temps. sous la 
presidence du maire Léonel Dion, avec l'appui des conseillers Albert Chagnoii. El- 
zkar Téireault, Camille Gaudreau et Raoul Dupont, répondit non. 

Situation ires ttrange qu'une requête de  dtmoliiion soit envoyée 2t la paroisse de 
Saint-Dominique alors que cette fameuse gare était située, d'aprks les inlorma- 
tions de Lucien C. Lefrançois. dans la seigneurie Forsyth, el appartenait conse- 
quemment à la paroisse de Saint-Lilioire. On peut en déduire que cette requête ne 
signifiai1 en rien la crainte de la compagn.ie du chenrin de fer de iious priver de 
l'avantage que nous procurait la gare eii favorisant le commerce intérieur de la pa- 
roisse puisque cette gare etair déserike depuis 1947. Alors, l'envoi de cette requêtc 
n'était-il qu'un simple geste de bienveillance de la compagnie en désirant nous 
avertir dc l'éventuelle démolition de celle-ci ou n'était-ce que la simple approba- 
tion de la compagnie en quoi elle reconnaissait la possession de la gare apparte- 
nant A Saint-Dominique ? Hil is  ! nous ne saurons jamais pilisque les documents 
demeurent mueis et personne n'est en niesure de répondre adéquatement et avec 
satisfaction 1 l'intriguanre question controversée; Brrtannia Mills étani situé à un 
endroit fort litigieux. P cheval sur une  Jirnire primitive de seigneurie, ei sur une 
i ronti~re partageant les paroisses de Saint-Dominique et de Saint-Liboire. Quoi- 
qu'il en soit. la gare de Britannia Mills fut démolie en novembre 1956, dernier ves- 
tige de cet te  agglornkration du passé. Ce fui donc l'agonie de Britannia Mills. 
{( Tou( ce qui reste : la voie dëvilrrneni. la petite n viére. et quelques periis souve- 
nirs ici er 13. M 

Cependant, en guise de  conclusion. i l  laudrait clairement conserver à l'esprit 
que la station du chemin de fcr de Britannia Mills, irnrnediatement voisine de 
Saint-Hyacinrlie vers le nord. n'avaii pour nulle autre raison d'existence prospire 
q u e  la jusiificaiion d'une ligne de raccordement au site exceptionnel des carniPres 
de Saint-Dominique oii gisaii la pierre. Sans pierres et sans chaux A transporter, 
ilritsinnia Mills n'aurait jamais vil le jour ou du moins n'aurait jamais connu le 
inCrne genre d'intense activitb, se contentant que d'assurer par la présence de sa 
gare, la rouiirie quotidienne des établissements fantômes, ni plus ni moins par la 
livraison du courrier ou le lroc des quelques inarchandises araioires et des pro- 
duits agricoles. Ces petires gares parsemées le long du parcours du chemin de Cer 
ne servaient bien souvent que de posta de haltes pour les locomotives ou les quê- 
teux embarquaient poiir le grand voyage: des gares qui étaient vouées indubirable- 
ment L l'extinction lorsque l'érc. de I'auromobile s'irnplaiiia puissamment et lors- 
que l'ère des aventuriers, des vagabonds dev in t .  avec u n  brin de nostalgie. 
révolue ! 

j 2  Leirançors. Lucien C. & Brionnir! blills. village his~on'qiit ddrpanr in Lr Courrier iic Saint-Hya- 
cirilhe. ISjuin 1977. 



Site actuel de Bricinnia Mills avec vue du passage de Ia voie ferrée. 

4. Un important virage dans l'évolution de notre industrie 

(( A peu de distance du village de Sain(-Dominique et toi11 a côté de !a ferme de 
C. ***  (Antoine Casavant), sur la crêle du plateau et le long de la pente tortueuse 
qui conduit d la plaine. il a surgi un hameau de carnérs et de c l ~ a u  fourniers, ou 
s'es! developpée une double industrie d'exrracrjcrn qui a son dibouché B la ville 
voisine. u3 

La cornpagie du Grand-Tronc qui devint plus tard la compagnie du Canadien 
National continua à exploiter le gisement de pierre calcaire jusque vers le début 
des annkes irenie environ, quoique le transport de la pierre de iaille servant A as- 
seoir solidement les rails avait considérablenient ralenti depuis 1880. De plus. la 
demande, de la part des localités voisines, pour la pierre de taille ei la chaux s'était 
litttralemeni évanouie. Faute imputable. bien entendu, ai1 dCsucr rtseau de 
communication établi dans la paroisse qui forçait les voitures h livrer cahin-caha 
les matériaux requis A la coasiruction des bâtiments dans les paroisses des alen- 
tours, en passanl sur une route en trop mauvais ktat. Même l'abbé P.A. Si-Pierre 
avair remarqué la lenteur d'innovation de notre industrie qui aurait pu se révéler 
davantage Rorissante si nos aieuls avaient su exploiter adéquatement le gisemen~ 
des carrisres, en y iniplantant entre autres, à une époque ou seules les voilures ii-  
rees par les chevaux circulaieni dans les environs, un imposant chemin de fer pour 

j' Gérin, Léoii - Le type &onumiqiie et social des Crinrd~ens: mi1icu.r nxricolea de iradifian Îrançai- 
Sc. Monfrhl. F~dès. 1948, p 129. 



acheminer avec rapiditi et efficacité nos ressources provenant du roc. vers les 
grands centres urbains, tout comme l'avait suggt'ré l'abbé Si-Pierre dans son ma- 
nuscrit : 

(I. En ce lernps-là, le ch& de SI-Dominique n'était guhe praticable, 4 cause 
de l'immense savane s'étendant depuis les Côres de SI-Dominique ji1squ2 une 
trentaine d'arpeats de Saint-Hyacinthe. II en a codté ~norm&aienf pour transpor- 
ter pierre et cbaux, temps er fatigues des hommes et de chevaux, misères pour ar- 
racher el sorrir les charges embourbees, voitures et harnais brisés, etc. SI ce lro- 
nçon de chemiu de fer avait d[é fa'[ et mainlenu, des mirliers et des milliers de bar- 
iques  de chaux, des rmllions de toises dc pierre. auraient été Iivrkes de ces carriè- 
res quasi inépuisables, plus n'cbes et plus sijres qu'un Klondyke, pour &Ire disfri- 
buées dans tout Ie pays et peut-étrc même au-del4 de la ligne du 45e; er le village 
des Cotes, au lieu d'être amoindri et presque disparu, serair des plus prospéres, 
comprenant une population se composant d'a clifs tailleurs de pierre. Par chars 
leur miverai l  aujourd'hui le bois requis pour la cuisson de la cbaux. Par chars se- 
raient exportées la chaux et la pierre. Le Canadien National y trouverail béndfice. 
.??tes-vous rente de me dire : mais alors vous supprimez tout le gain des 
charretiers ? C'est vrai, mais si I'oo n'osait point A payer tant de voitlrrage, la  
chaux se vendrait pour la moitib du prix qu'elle coûte. II en serait ainsi pour la 
pierre de taille. Eî alors cbaux et pierre de taille seraient en bien plus grandes de- 
mandes, et l'on serait moins tente de sribstituer ciment ou chaux et pierres prises 
en d'autres endroits. L'iBtérêl faif que fout contracteur cherche 4 se procurer les 
matdn'aux au meilleur marché possible. Si I'importalion du bois puis l'exportation 
de la pierre et de la chaux se fisaieni immédialem2nt par chars, une rnuiiiiude de 
contracteurs emploieraient moins de ciment puis acheteraient ;1 St-Dom'mcpe les 
marériaux de consirucrion. Par suite, il y aurait constammeai du zra vail; des mi- 
neurs, des chaumiers, des tailleurs de pierre, des forgerons rransportant sans an-êi 
les outils A perforer ou 1 piquer le roc3 des manoeuvres. etc. 

Ne pourraif-on pas concasser les déchets. les résidus, puis les exponer pour em- 
pierrer les chemins, pour faire des rrotroirs, des ponis, des solages. des construc- 
tions de cimeni ou de béron. Ne pourrail-on pas vendre de la chaux oii de la poiis- 
siére de pierre B chaux pour amender certains sols devenus improducr2s ? 

C'es1 ma conMc~ion que la carrière vaut mieux que les mines de la Californie et 
du Yukon. que les milies de cuivre d'Acron, que c'es1 cn un moi une sotifci: de r i -  
chesse quasi inépuisable. !/ faudraif savoir I'exploiter. )>3 ' 

Cet &cri1 de l'abbé Si-Pierre parai1 peui-2ire en pariie idéalisie. vu les faibles 
moyens ei ressources monelaires que détenaient les paroissiens A l'époque. mais 
consiiiue par conire une approclic combien réaliste auprPs des habitanis de Ssint- 
Dominique par le faii qu'elle les incilait a entreprendre des progrès notables en 
suggérant la récupération des residus de la pierre qui pouvaitnt semir a redonner 
de la vigueur h la terre de la paroisse qui s'épuisait. Ceiie approctie était d'auiani 
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plus rediste qu'on n'avait guère su exploiter convenablement cette source incom- 
parable de richesses. 

Quoiqu'il en soit, en dépit des vaines tenratives des clcrcs éveillés aux problémes 
de cette industrie, le rythme d'essoufflement de l'activité des carriéres, persista 
jusque vers les années 1925 - 1930. A une période du siècle oh une sensible repri- 
se se fit sentir, quémandée par le pavage des routes. Grâce au transporr accril par 
I'implantarion d'un système de routes gravelées ou pavées qui permettait la circu- 
lation des automobiles et des camions, les caméres se rkveillérent de leur jneriie 
partielle et s'engagèrent dans la voie de la prospirité. 

Depuis 1918, les nombreux fourneaux h calcaire sur le coteau de pierre (on pou- 
vaii en dénombrer plus d'une vingtaine) doni on retirait la chaux, aprés une habile 
fragmentation portke A cuisson sur u n  feu vif, s'effondrérent en ruines pour la ma- 
jorité, lorsque le ciment détrôna la chaux employée A I'érat pur  servant A la  
constniciion des édifices. Seuls quelques-uns, entreLenus par des particuliers. sub- 
sistèrent tant bien que mal pendan1 encore quelques anntes. 11 parait que ce n'es1 
vers 1967 que le dernier four A chaux, A I'excepiion de ceux entretenus par la 
compagnie des Camires, dispamt totalement des moeurs quotidiennes des habi- 
tants des Cbtes. Adrien Bousquet, q u i  avaii acquis le four chaux du pcre Lalu- 
mière, était propriétaire de ce four A chaux situé au haut des Cdtes, non loin de 
l'ancienne route du 7e rang. 

LISTE DES HOMMES DES M ~ T I E R s  DE LA PIERRE A U  XlXe sIÈ- 
CLE 

(( Les ~81~ières on! produit des tailleurs de pierre, des maçons, des charre- 
tiers, etc., mais non des prêtres ni des hommes de profession. >)' 

Dans une contrte où la pierre a beaucoup été uiiliske pour la construction 
des édifices, i l  peut paraitre étrange d'affirmer que le rude métier de tailleur 
de pierre ou de chauxlier est un métier disparu mais qui a kté iongtemps, 
pendant prés d'un siicle une source de vie importante des habitanis de la pa- 
roisse, entre auires pour ceux qui demeuraient aux Cbtes. Depuis f'arrivee 
des premiers colons sur le territoire de  Saint-Dominique, on retrouve les tra- 
ces du travail ardu de ces artisans qui. depuis les débuts de la colonisation. 
ont façonné cette dure matière pour en extraire des pierres à bâtir. utilisées 
pour la construction des maisons, des églises et des bltiments admjnistratifs. 
Voici une  liste de ceux que nous avons réussi à rkpertorier ail inoyeii des re- 
censements, car en examinant le contenu de ceux-ci, nous nous s o m m a  ape- 
rçus qu'il n'était pas coutume, jusque vers le irois-quari du XlXe siécle. de 
porter le nom du métier de tailleur de pierre. de chaiifoumier ou de  maçon. 
La plupart de ces hommes de métier de la pierre préfkraient s'inscrire sous la 
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mention de 6 cultiifaareur I) ou de cr journallier u, peut-Cire parce qu'ils s'occu- 
paient avant tout de valonser leurs terres au point de vue de I'agriculrure. Le 
métier attribue A la pierre plissail au second rang; les hommes de la pierre 
cullivaient leurs terres l'été et  opéraient les fours A cliaux l'hiver, selon ce 
que nous avons pu en déduire et en comprendre d'après le témoignage des 
anciens. 

(Premieres dates d'appariiions aux recensements) 
Recensement du Canada-est de 185 1 : 

1 Jean-Baptiste Payan, natif de Saint-Hyacinthe, Sgé de 44 ans. 
Michel Paienaude, iiaiif de Vercheres. âgé de 84 ans. 
Recensement du QuCbec de 1871 : 

1 Eustbe Peiii 

MAÇONS : 

Recensement du Bas-Canada de 183 1 : 
Benjamin Cadoret, natif de Montréal. âgt de 37 ans 
Recenscmeni du Canada-est de 1851 : 
Michel Courtemanche, natif de Saint-Charles, hge de 44 ans 
Recensement du Québec de 187 1 : 
Philias AuilGer. %ge de 28 ans. 
Recensemeni du Québec de 1881 : 
Alexis Sicard, 5igé de 73 ans (bedeau) 
Antoine Sicard, âge de 54 ans 
CÉrile Sicard, âgé de 29 ans 
Alphonse Sicard. AgE de 24 ans 
Franqois Houle, 5gk de 73 ans 
Jacques Gagnon. âgé de 58 ans 
Augustin Cardinal. âgé de 46 ans 

TAILLEURS DE PIERRE 

Recensemeni du Canada-est de 186 1 : 
Josepli Barbeau, âge de 36 ans 
Recensement du Québec de 1871 : 
François Gaucher, âge de 26 aiiâ 
Vicior Dupras, âgé de 22 ans 
Calixte Gaucher fils. âgé de 29 ans 
FAmond Gaucher. âgé de 17 ans 
Calisie Gaucher père, Lgé de 48 ans 
Recensement du Québec de 188 1 : 
Pierre Loiselle. âgé de 33 ans 
Dominique Ledoux. âge de 25 ans 
Joseph Barbeau [ils. âgé de 32 ans 



'Estlier Dupras, Sgtz de 57 ans 
Gatien Dupras, âge de 33 ans 
Pierre Patciiaude, Ag6 de 29 ans 
François Dupras. Agé de 35 ans 

Grue avec mdcanisme pour aciionner la pelle fonctionnani au moyen du chauffa- 
ge A charbon; les camionneurs attendent Ir: départ. 

S. Les carrieres actuelles 

Vers 1935: Frank Lapane indusirie) de Montréal. se porta acquéreur de I'cntiére 
propriété des terrains de la compagnie du cliemin de fer. A cette époque. même 
aprés la crise écononlique qui en avait accablt plus d'un, la demande pour la pier- 
re B chaux s'était accrue passablement puisqu'en agriculture, une propagande in- 
iensive eiaii en cours pour chauler les ierres afin d'en conirôler plus adéquatement 
l'acidité er obtenir de meilleurs rendements dails les cultures. C'est à ce moment-18 
qu'on entreprii l 'ouverture d'un impressionnant chantier  de chaiix avec l a  
construction d'un immense fourneau ayant la capacité de transformer. en peu de 
temps et en plus grande quantité, la pierre a chaux en poussiéres d'un blanc pur 
pour en fabriquer le (I cacho i) que les culijvaieurs acheiaient et chargeaient sur 
leurs charrettes. Nombre d'agriculteurs s'en approvisionnent encore pour répan- 
dre sur leurs champs de façon A ainéliorer la productivitk de leurs terrains. 

C'est ainsi que les (( Carn'e.res de Sziiiit-Dominique J) voyaietit le jour en 1437 et 
prirent en l'espace de quelques années une fulgurante expansion. Depuis, elles 
réussirent à développer un rtseau d'infraslruciure considérable au  point que  celle 



indusirie se révtle l'industrie la plus importante et la plus prospére de la paroisse 
et même de la region rnaskoulaine. 

LES PAVAGES MASKA INC. 
ET LES CARRIERES DE ST-DOMINIQUE LTÉE 

L'Histoire et le destin de ces deux compagnies a éié jusqu'ici intimement liés. 

Aujourd'hui, les deux compagnies réalisent ensemble chaque annee plusieurs 
millions de chiffre d'affaire. Plus d'une centaine de travailleurs de Saint-Domin- 
que et de la région de Saini-Hyacinthe y exerceni une foule de mitiers et de lâches 
rénumératcurs. En plus des montanis élevcs de  salaires qu'elles versent chaque an- 
née 3. leurs employés, les deux enireprises contribuent i la prospérité de la région 
par les taxes qu'elles verscni aux municipaliiés et leur pouvoir d'achat qu'elles 
s'efforcent de  dépenser dans les environs. Les compagnies pourvoient égalemenr ii 
1s skcuritt de leur personnel par les nombreux avantages sociaux (Assurances, 
fonds de pension. etc ...) dont elles leur font profiter. 

Outre les avantages financiers, il convient de souligner le profond attachemen1 
qui lie les employés aux compagnies. En effet, bon nombre de peres côtoienl leur 
fils dans leur travail et il n'est pas rare de voir les Fils su&er aux pères dans les 
rnCmes responsabilités. 

La profonde intégration des compagnies la vie de la région se manifeste enfin 
par les nombreux appuis qu'elles apportent aux aciivilés cul~urelles ei sportives de 
Saint-Dominique. Chaque annee en effet,les compagnies encouragent de façon 
particulière les organisations qui contribuent au  développenient sportif des jeunes. 
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Plan d'asplialre de la Narronal Paving 
Ltd. en 1944, devenue Les Pavages 

La cabane du 4 boiicr }i ratrachée au 
plan d'asphalte en 1944. 



Vers les m t e s  1936, une importante compagnie de construction de l'Ontario, 
la STANDARD PAVïNG LTD, avait Uop1ant.é une usine d'asphalte A la gare du 
CPR B Saint-Joseph dans le but de paver la route qui reliait alors Saint-Hyacinthe 
A Dnimmondville en passant par Saint-Simon. La filiale Qukbkcoise de la STAN- 
DARD PAVING LTD se nomniait alors NATIONAL PAVING LTD. En 1944, 
l'usine est installke h Saint-Dominique (Bas des Chtes) dans le but de rédjser di- 
vers travaux dans les corntks de Saint-Hyacinthe et de Bagot. C'est ainsi que vers 
1948 la rue principale de  chaque vdiage du comté reçut sa première couche d'as- 
phalte. 

La Narional Paving s'occupait aussi. dans ses dkbuts, d e  la fabrication de 
tuyaux de bèion, ce qu'elle abandonna par la suite, préferant sc spécialiser unique- 
ment dans le pavage des voies de communications. 

En 1956, un groupe d'hommes d'dlaires de la rkgion de  Saint-Hyacinthe. sous 
la direction de M. GastonA.Mailhot, lit l'acquisition de la compagnie qui prit le 
nom de Pavages Maska Inc. La nouvelle entreprise s'installa sur le site (Haut des 
Côtes) qu'eue occupe toujours. Sous la direction de  M. Maiihot. qui en est encore 
son président, elle ne cessa de se développer et de prospkrer au grand btnéfice de 
tous les gens de la région de Sainl-Dominique et de Saint-Hyacinthe. 

Pavages Mnska Inc. es1 aujourd'hui une compagnie spécialisée dans les divers 
travaux de génie (voirie rurale et municipale, ponts, aqueducs, égoCits etc ...) 

Pour repondre à une clientèle toujours de  plus en plus nombreuse, Pavages 
Maska lnc. emploie (selon la saison) jusqu'i cent personnes cornpktentes et dispo- 
se d'un parc d'kquipement de plus de 60 pièces de machineries. Son usine de béton 
bitumineux produit chaque année plusieurs dizaines de milliers de  tonnes d'as- 
phalte qui servent A la confection e l  A la réfeciion des routes de la région. 

LES CARRIÈRES DE SAINT-DOMINIQUE LTÉE 

Cette compagnie est née A l'occasion du redressement de la route Saint-Hyacin- 
the - Saint-Dominique dans la partie des Côtes. C'était vers 1935. Un entrepre- 
neur de Montréal, M. Frank Lapane, installa alors, sur le site des installations ac- 
tuelles des Carrières, un concasseur afin de  fabriquer la pierre concassée destinée 
A la confection de h nouvelle route de Saint-Dominique. Cette entreprise poursui- 
vit ses opérations A cet endroit jusque pendanr la seconde guerre mondiale où elle 
f u t  achetCe par un groupe d'hommes d'affaires de Saint-Hyacinthe sous la direc- 
tion de M. Camille Mercure. La compagnie poursuivit regulikemeni son expan- 
sion. En plus des Carrières proprement dites, elle posséde une usine de béron de 
ciment er dispose d'une flot te de quelque quinze camions qui contribuent au dkve- 
loppement de la rkgion. Elle est kgalemelit un des plus importants fabriquants de 
pierre B chaux de la province, apporlant aiiisi s a  contribution A l'agriculture du 
Québec. 

Les CarriBres de Saint-Dominique Ltke ont livré A date plus de un million de 
verges cubes de bkton préparé. Les Carritres concasseni annuellement environ 
750 000 tonnes de pierre. Elles possèdent une nouvelle usine de béton d'une capa- 
cité de 800 mètres cubes de bttoo par jour. Elles possèdent aussi des résewes de 



pierre pour plusieurs centaines d'années; en effet, elles sont propriétaires d'envi- 
ron 30 millions de pieds carrés de ierrajn recouvrant des bancs de pierre. 

Les CarriLres sont aussi propriétaires d'un banc de sabls h M o n ,  situ6 à L'Ave- 
nir. dans le comté de Drurnmoiid. Cette sabliére a une superficie d'un mille carré. 

C'es1 donc dire que les agrégats. soit la pierre. soi1 le sable, sont assurés pour 
plusieurs décennies. 

Les Carrières coniribucnt A l'essor de la région en employant quelques 8 5  per- 
sonnes des environs. 

Sa devise : symbole d'excellence. 

Prerniére balance sur le sile des Car- 
n6re.s en 1943. Lucien Lafond compte 
rrenre-sept ans de service, B sori actif: 
il es! aujourd'hui décédé. 

Éi/ollirion des différents cosse-pierre vers 1920. 
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Apparition de la cabane du casse- 
pierre vers 1940. 

Casse-pierre actuel des Cam'éres. 



Hier : L'usine de pierre A chaux était de Aujourd'hui : Nouvelle usine 
beaucoup moindre el devait produire de pierre A chaux "cach O "  

presque 24 heures par jour, pour suffire A d'une capacitk de 2 000 ton- 
la demande des culrivaieurs. nes par jour. 

Hier : Ancienne usine de bé- Aujod%ui :  Nouvelle usine de béton d'w- 
ton, capscil& de 200 verges ne capacité de  1 000 verges cubes par 
cubes parjour. jour. 

liier : Axiciennc b e ~ d ~ i n i é r e  d ~ u v e  Aujourd'hui : La plus moderne des 
basculan le bktonnitres avec son malaxeur en 

action continueelle qui donne un b.+ 
ton de Iére qualiik. 
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Hier: Le conirôle n Vrai1 pas le m&- Aujourd'hui : Chambre de contrôle 
me, si l'on regarde cette photo, qui du oou veau wncasseur, une force de 
en dit long sur l'ou tjUage, pou voir extraurduaire. 

Hier: Le vieux silo d'hier qui date Aujowd'hui : hrouveau silo servani 1) 
de plusieurs années de bon service. emmagasiuer la pierre criblée pro ve- 

nant de l'usine de concassage no. 2. 

Prise de vue surplombant une poriion du sire des Carrières. A remarquer, A Iam'P- 
re-plan, les parois érodées de la profonde excava rion rocheuse. 



7. Le rnetier de Tailleur de Pierre 

gauche A droite : Zotique Daude- 
~ a u l - h n i l e  Daudeh, Gaston Ba- 
el son père Adouilda Baron. 

Le métier de tailleur de pierre avec ces rnét.hodes artisanales et traditionnelles 
est mort et bien mori ! Bien sur, il peut étre encore possible d'interroger d'anciens 
tailleurs de pierres de Saint-Dominique. reclus dans leurs souvenirs, qui connais- 
saient leur métier A Fond pour l'avoir pratiqué pendant trente er quarante ans. 
Dans une région. comme Saint-Dominique aussi comparable A des endroits évoca- 
teurs du martèlement de la pierre comme Saint-Marc-des Carrières. dans la ré- 
gion de Québec, ou Riviére-a-Pierre, dans Porlneuf. on ne pouvait que retrouver 
indubitablement des travailleurs spécialistes de la pierre donr la compétence se 
voyait hautement reconnue dans route la région maskoutaine. 

Des familles entières de Saint-Dominique, élevtes de pére en fils aux rudes la- 
beurs du taillage de la pierre, comme les Baron, les Brodeiir, les Daudelin, les La- 
fond, les Lapointe, les Ledoux, les Richer et les Sicard, au bas des Cotes, pour- 
raient figurer dans notre répertoire. Les quelques artisans relraites, dont la plupart 
nous ont quiitk, possèdent ilne parfaite connaissance de leur métier, mais ne peu- 
vent figurer hélas ! au palmarks des artisans encore en exercice. 

Pour d b u v r i r  le métier de tailleur de pierre, ses exigences, ses difficultés et ses 
urilités, nous avons eu i'honneur, la chance et l'ultime privilège de rencontrer en 
juin 1982, un personnage extraordinaire, a la verve quasi légendaire, que la pierre 
captiva pendant prés de quarante ans puisqu'il exerça cette laborieuse besogne de 
tailler les pierres sous toutes ses laceties, sans relâche, pendant trente-sept longues 
années. Cette personne, était Zotique Daudelin qui nous quitta vers un autre mon- 
de le ler juillet 1982, à l'âge de 77 ans. quelques semaines A peine apres nous etre 
entretenus avec mt  homme attachant, resplendissant de mille et une histoires sai- 
sissantes et fascinantes sur les carrières. 11 ttait un des derniers tailleurs de pierre 
de Saint-Dominique qui pouvait parler avec une  profonde connaissance de ce qui 
se passait jl y a au-delA d'un demi-siécle. C'est donc un vibrant hommage gosthu- 
me que nous rendons à ce travailleur de  la pierre ainsi qu'A tous les autres qui ont 
éclaté avec fracas la pierre pendant de nombreuses années: en consacrant dans no- 
tre volume souvenir un texte écrit en leur mémoire. racontant l'histoire du métier 
de tailleur de pierre par le témoignage de Zotique Daudelin, dédit A perpeiuité h 
sa famille et h ses descendants. 

Grâce au prtcieux écrit de Lucien C. Lefrançois qui  parut dans le cahier du Pa- 
trimoine, dans le Courrier de Saint-Hyacinihe de juin 1982. nous avons pu élabo- 



rer en guise de complément, un texte des plus consistants qui .  nous l'espérons, se- 
ra conservk dans les archives de plusieurs familles de Saint-Dominique. 
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Zotique Daudelin, V' " 
tailleur de pierre ... 

-. w - 
et quelques-uns de ses ouriis qur pernietraient de tailler 
d m s  les roches les plus dures et avcc Iles meilleurs résül- 
la ts. 



La rransmission du métier de pére eo fils . 

Le radieur de pierre acquérait toujours la connaissane de son métier par ap- 
prentissage. La rrmsnzission du métier se faisait le plus souvent de pére en fils ou 
d'un maître local A un jeune apprenti du méme lieu. C'est de pére en fils que s'ef- 
fectua la perpétuation du mPtier dms la farnjiie DaudclLn puisque Zotique apprit 
les secrels du métier de son pere Ocra ve, qui lui-même les a vail rsçus de son pro- 
pre pére, portant aussi le prénom d'Octave. D&s le jeiine âge de dix ws, il acwm- 
pagnait bravement son pére au travail, et quelquefois d'autres travailleurs de la 
pierre venaient se joindre ;t eux, surtout quand un con [rat &ait trop impurtan i 
pow &ire exkuté dans de brefs ddlais, sans aide exlén'eure. En ce temps-lA, la dif- 
ficulté de tailler la piene et de la transporter s'avérait extrème. Zofique se souve  
nait que, dans son enfance, les peres Benoir et Clou fier charriaient la pierre Q l'ai- 
de de wagonnets roulant sur lisses de mCtal, tirts péniblement par une paire de 
gros boeufs indociles. Plus fard, I'arn'vée des camions facilita un peu plus la tache 
du transport de la pierre, quoique la taille éra.1 réservke exclusivement aiix métlia- 
des artisanales. 

Techniques de la taille de la pierre : 

La taille de la piene requtrait beaucoup de patience, de forcc, de dexrénré er 
surtour, il fallait être inirié et connaître les secrets permetran! de  trouver les bon- 
nes veines de la pierre, ce qui ne s'avérair pas une mince iâclie en soi et qui deife- 
nair encore plus difficile lorsqu'il s'agissait de fragmenter les pierres de5 champs. 
Lorsque se présentaient des moments de répit, les travailleurs de la pierrc en profi- 
taient pour opérer les fours B chaux. 

Jusqu 'en 1920, il n'était pas ques~ion de se servir de  dynamire pour tailler la 
pierre. La mClhode érsit strictemeni ariisanale, poilrvile dc connaissances indis- 
pensables et a d'huile de coude o. Pour extraire les immenses blocs de pierre de la 
cari-ikre, i ls creusaient des trous dans la pierre A tous les six pouces. Pour accom- 
plir l'éclatement du bloc de pierre désire, iin Iionime tenait habilement une mèche 
qu'il faisait ioumoyer d'un tour de main chaque fois que son cotiipagnon frappait 
un coup de masse. Avec le temps et l'expertise. on obienait des morceaux de pierre 
de grosseur quasi uniforme, de un 3 deux pieds d'kpaisseur sur deux h trois pieds 
de hauteur. Ensuite, le tailleur s'acharnaii proniptement dibiter ces pieces brutes 
en morceaux plus petiis selon les dimensions désirees par les commandes reçues. 

Les cailloux de champs tiaient eux aussi raillés. et pour effectuer ce dkoupage 
tout aussi complexe. on plaçait la pierre ronde des champs sur une autre pierre 
iaillCe préctdemment. Un  hoinme tenait u n  marteau carré qu'il plaçait en biais 
(sur le fi camp i i )  sur le fil de la pierre et un compagiion y allait avec Eorce en frap- 
pant de la masse, toujours avec une infime précaution, la pirrre des champs. 

C'étai1 le genre d'occupations auquel on pouvait s'adonner dans la journée d'un 
tailleur de pierre; on s'arrangeait pour diversifier les tiches A exécuter, quesiion de 
changer le mal de place. Le travail de la tajllc de la pierre exigeait une précision 
exagkree dans les niouvements, diflicile a maintenir pendant de longues heures; 
un id ouvrage q u i  étai1 bien peu souvent récompensé A la fin d'une journée de dix 
longues heures d'érein~aiite besogne lorsqu'on réussissaii b s'accaparer d'un mai- 



gre butin de  50 cents. Mais, chacun éiait conscient de la valeur de rémunération 
de ce gagne-pain et on s'accommodait en conséquence pour Faire viwe la petite fa- 
d e .  

Les sortes de  pierres utiiiskes : 

Au coteau de S a i n t - D o f i q u e  gisent différentes sortes de pierres ioutes aussi 
utiles les unes que les autres et que nombre de taifleurs de pierre ont employées 
selon les occasions. On ret couvait de la p ime  dure servant A la wnstruciion des 
difices, comme la pierre de taille grise, la pierre de  taille noire, d'autres avec filet 
de sable, d'autres avec filet de composé ferrugineux. Pour la Cabricarion de In 
cliaux, on utilisait les calcaires qui, A la différence des pierres de raille, sont d'une 
nature tendre, que l'action du feu réduisait finalement en chaux. On retrouvair de 
la pierre calcaire A chaux blanche et A chaux bleue. D'autres pierres parsemaient 
les bancs des carrières, mais elles n'btaieni guére utilisks~ comme le quanz blanc, 
les galers et L'ardoise noire. 

L'outillage ntcessaire : 

Les outils servant ii tailler la pierre ttaienr des outils appelés (t main f i ,  genéra- 
lement fabriquks de fer ou d'acier. Au contact de la pierre, ils se détérioraient as- 
sez rapidement; les pointes, les iranchants ou les dents s'usaient au mntac t de  la 
matière B dkbiter et A façonner. C'est pourquoi l'artisan avait besoin de deux lois 
plus d'outils qu'il n'en utilisai1 rkeiiemeni, un jeu complet était presque toujours 
chez le taillandier pendant que l'autre éiait utilisé. A Saint-Dominique où le tra- 
vail de la pierre reprtseniait une activité importante. la taillanderie devenait une 
spkialité pour les forgerons. 

Le coffre du tailleur de pierre contenait les outils requis suivants : la masse dont 
les exemplaires utilises pesaient entre six onces et vingt-deux livres, les plus gros- 
ses diant employks au dégrossissage du bloc de pierre brut ex trait de la falaise, le 
marteau en bois de chErie pour frapper les pointes, les ciseaux, les iranches et les 
poinçons servant a sculpter; les bouchardes, espèces de marteaux ii tètes carrees 
pourvues de dents pointues qui donnaient des parenients plus ou moins unis selon 
la « dentihhun ti,  A la différence des pierres fi piquées t, dont la face etait taillée, 
mais sans &lre aplanie; les mèches ou fl drills rl utilisées avec le coin d e  fer et les 
jumelles pour fendre la pierre; enfin les outils les plus spécifiques comme les m u -  
ieaux B bombardage, les barres noyées et les règles. équerres, sauterelles et compas 
nécessaires au mesurage et au traçage de la pierre. Plusieurs autres outils, dont les 
noms peu usuels nous échappent, garnissaleni les coffres du  vaillant maître-rail- 
leur de pierre. 

Depuis le rnkanisntion industrielle contemporaine, on n'effeciue plus la taille 
de la pierre comme autrefois. Les met hodes modernes, par le dynamitage à grande 
puissance, se sont substituées aux tradi~ions ancestrales où ces connaissances peu 
ordinaires étaient iransmises de  génération en génération. Il est bien loin le temps 
des tailleurs de pierre rayonnanr de fierté, avec leur courage émerite et leur patien- 
ce inlassable; pourtant ils avaien~ alors l'impression de  s'attaquer directement t~ la 
sueur de  leur froni A l'écorce terrestre et, à partir d'un matériel brut et informe, de 
tailler dans le vif ce qui  deviendrait monument commémoratif, habita~ions, mai- 



sons publiques, bbiimenis administratifs. églises et parfois de vérit.ables sculptures 
que des mains agiles avaient façonné vaillamment. 

Pour des hommes comme Zotique Daudelin, le monde de l'extraction et de la 
taille de la pierre avec des moyens purement artisanaux. appartient iZ une époque, 
hélas révolue ! Seul un brin de nostalgie circulant en nos veines de petits-fils de 
tailleurs de pierre nous empreiguent des labeurs de  ceux, qui depuis la coloilisa- 
tioa de la paroisse, ont dkvoré avidement la pierre pour la plus grande prospérité 
industrielle de Saint-Dominique. 

La potasse 

Aux premiers temps de la colonisation, un des seuls revenus que pouvait 
soutirer l'habitant de sa iene, avant de se lancer en agiculture, étai t celui du 
bois. Pour ouvrir les premiers défrichements où loger la cabane de bois rond 
et ensemencer le premier champ, il fallait exterminer la forêt. II n'y avait 
qu'une méthode, celle du brfilis : couper les arbres, briller le bois eii tas, les 
branches et les souches provenant du dkfrichage e l  recueillir la potasse 
extraite de  la cendre q u i  pouvaii servir aux femmes, par exemple, pour la fa- 
brication du savon noir. En effet, on eut vite la notion que les cendres prove- 
nant de  la cornbusiion des feuillus possédaient une valeur spéciale. Elles 
contiennent beaucoup de potasse qu'il était facile d'isoler par un  grossier les- 
sivage; ainsi de ces cendres on pouvait iirer un produit dk jA  marchand, le 
c salr u que nos colons baptiskrent sall. II se vendait bien, on l'échangeait 
pour des (1 poches de fleuri) (sacs de farine) et quelques rares obje~s  indis- 
pensables. Relat.ivement aise à transporter, les habitants prkféraient souvent 
emprunter des sentiers A pied, dans le bois. pour se rendre aux villages de 
Saint-Hyacinthe ou  de Saint-Pie entre autres. et rapporier en échange sur 
leur dos quelques viciuailles, des clous, de la quincaillerie. du malkriel ara- 
toire ei des verges de tissus pour la confection des habits. 

Au prix d'un second traitemeni un peu plus compliqué, le {( sall  1) était 
concentré en un sel de  potasse, la perlasse (pearl-ash), que l'agriciilture an- 
glaise des cantons de l'est employait considérablement A ceire époque. Pour 
des gens qui n'avaient rl peu près rien LI vendre et tant Q acheter, le salt repré- 
sentair l'indispensable article d'exporiation. C'est par cette production de 
potasse que l'agriculture a pu s'installer solidement au milieu du dix-neuviè- 
me siècle. 

Dans chaque embryon de village s'installaieni quelqiies prodiicieurs de 
potasse qui consacraient toutes leurs énergies B raser leurs terres, A Caire di1 
brlilis ei h vivre de ce troc. En 1850. d'apres le recensement du Canada-Est 
de 185 1, on dénombrait pas moins de trois potasseries a Saini-Dominique 
qui employaient le travail de  quatre hommes, fort probablement l'hiver du- 
rant la saison morte, er q u i  avaient produit un toial de 36 quaris de potasse 
(un quart équivalant B 40 gallons de maliére sèche). 

Parmi les colons de Saint-Dominique. Alexis Champigny, culiivateur, na- 



tif d e  Saint-Damase et âgé de 27 ans, possédait une potasserie où il s'était 
fabriqué douze quarts de potasse. Jean Houle en tenait une autre qui avaii 
rapporté la même production et Isaac Archambault, cultivaieur, natif de 
Saint-Denis et marié h Louise Bernier, possédait la troisième potasserie qui 
lui avait procuré la m&me quantité, soit douze quarts de potasse. 

Les mines 
l Si étrange q u e  cela puisse paraître, Saint-Dominique, en plus de I'exploi- 

iation de la piene calcaire, a k i i  témoin de I'exploiiation de dirltrents mé- 
taux ou minerais, probablement le fer qu'on retrouve en minces filets dans le 
roc, par le creusage de mines au milieu du XIXe sikle. Mais cette branche 
d'industrie se revtla plutôt ephkmére sur  des terres où les ressources furent 
sans doute rapidement épuisées, les gisements n'étant que tres superficiels. 
Après tout, Saint-Dominique n'occupe pas la position pririlégjée des centres 
miniers des cantons de l'est comme Thetford Mines. elle ne repose qu'à I'ex- 
trémité de la pousste appalacliienne. 

À cette &poque, les autorités gouvernementales en qu&te de richesses, faute 
de projets d'envergure ou de découveries exiraordinaires. se lançaient aveu- 
gltment dans les régions déjà défrichées A la prospection de quelque gise- 
ment, si minuscule soit-il. C'est probablemeni ce q u i  s'est produil A Saint- 
Dominique; des prospecteurs sont venus nous rendre visite et faute du prk- 
cieux filon d'or, sont repartis. 

D'aprhs le recensemeni du Canada-est de 1861, deux mines auraient été 
exploittes pendant quelque tenips ii Saint-Dominique, sises au n e u v i e n c  
rang. Voici ce qu'écrivaii le recenseur Pascal Chagnon A ce propos : 

{( II y a sur la propriéré de Jacques Gagnon, posté au numdro 31 (sur le 
recensement agrigrico1e), qui habite le 9e rang, qui declare au recenseur qu'il y 
a sur sa propriét4 une mirie de fonte de haute importance, qui a été exploitée 
voilh quelques années par des gens employés par le gouvernement pour cet 
effet; le moyen pécuniaire manquant, le propriétaire a toujours ndgljgd d'en 
faire I'exploitation A venu~usqu'A cejour. 

II se trouve sur la propriétC de François L'Heureux (au 9e rang), posré au  
numéro 3 ci-contre, sur le recensement agricole, qui déclare au recenseur 
qu'il y a une mine de djff&rents mélsux qui a kié exploi;ée voild quelques an- 
nées par des gens employés par le gouvernement pour ce1 e f f e f :  Ic moyen pé- 
cuniaire manquant, le propriétaire a toujours négligé d'en fatre l'exploitation 
d venirjusquJB cejour s. 3 6  

D'aprbs le cadastre abrégk de la seigneurie de Dessaulles-propre. la terre 
de François L'Heureux (numéro 1255) serait située tout juste à deux arpents 

J6 Comrneniairc du rtL*n.n,aur Pascal Chapon. Recensement du Canada-csr de 1861, Archives pub/;- 
gues du Canadd 1975. iLi11~rof11m C- 1263. 



de l'entrée du neuvième rang ( h  droite de la roule) tandis que la terre de Jac- 
ques Gagnon (numéro 1270) serait situte au moins A quarantesix arpents de 
la  rue Principale, vers le centre du neuvième rang. Il est fort probable que 
ces deux terres furent laissées A l'abandon, en ce qui regarde I'exp)aitation 
minière, au gré de l'érosion par le temps. mais on imagine qu'elles furent su- 
rement valorisées en ce qui s'agit de l'agricullure, beaucoup plus rentable 
que la possession d'un lopin de terre contenant quelques dtpôts nuniers. 

La singulière exisicnce de ces inines nous porte à croire A une certaine 
analogie possible que nous pourrions établir avec la préselice d'un sous-sol 
pierreux au 9e rang. En effei, grice B cet indice fourni pa1 le manuscrit de 
I'abbC St-Pierre, nous pouvons en déduire qu'il es1 for1 probable qu'il ne s'a- 
gisse que de bancs de graners, gisant Çpars A la surface du sol de quelque 
tene stkrile du 9e rang : 

(( Dans ces demiéres années d'une terre qui longe la rouie du I X e  rang, 
l'on a sorti des milliers de (Onnes de gravelles pour améliorer les chemins des 
alentours. De ce fait ün sol ingrat a fait la forrune du propBe'raire puis a 
fourni le pain quotidien A plusieurs camionneurs er B combien d'hommes de 
pelles ? La source n'est pas encore épuisée. On en prendra encore et le fonds 
restera toujours M .  ' 

Banc de gravier au 9ierne rang  de 
Sainr-Dominique exploité par M Ed- 
d y  Archambaiilr (photo prise en 
i 939). 

1 Faute de renscignernents plus élaborés. nous ne pouvons connaître h fond 
l'histoire de ces mystérieux gisements. Cependant, à la suite de cette éton- 
nante rkvélation, nous ne pouvons qu'esperer que les gens du 9e rang, sou- 
cieux de  l'expansion de 1'Cconomie de la paroisse, s'occuperont ti coups de 
pioches ou de pelles B remettre en valeur nos ressources. camouflees secrtte- 
ment sous quelques couches de terre, et qui attendent patiemment le jour ou 
elles seront mises h prolii ... 

J 7  Fonds P.A. Si-Pierre. Mnnuscni sur 1s psrorsse de Saint-Doniiniquc Archives dc la SoaiiC d'Hi3 
m i r e  rkionale de Saint. Hyacrnilie. 



6 Qu'il naisse un homme capable de iabriquer un conibusrible prarique 
avec la rourbe et pendant un sidcle on pui.sera d'abondants revenus dans la 
tourbiére qui commence au bas des Cotes, quitte plus tard d tirer des rkolres 
non moins abondantes du sol fertile qui repose au-dessous o. 

Un gisement de tourbe en quantité e,xploirable, de la tourbe qui provenait 
de k décomposition des v.4gbtaux (humus), s'étalait en un grand amas de ter- 
re noire d'une dizaine de pieds d'épaisseur dans la Savane et a u  bas des 
Côres jusquJ.A la première éIévation de termin. /1 190n@ne, celte tourbiére re- 
posait dans une dépression occupée par une érendue lacusme peu profonde. 

Vers 1870, époque où les r&mes disponibles en bois de chauffage deve- 
naieo t de plus en plus éparses et ou la cbPreté de ce ma leriau combustible en 
inquiétait plus d'un quant i) l'a venir de ce mode de chauffage, l'exploitation 
de la fourbe 4 des fins de substitution au bois se prdsei~tait comme une solu- 
tion idéale pourpallier au manque de ressources forestières. Cette siiuation 
d'appa u mvnssement en bois de &a uifage, a vaii incité, en tse aulres, quelques 
geos de Saint-Hyacinthe 4 tenter une expén'ence en utilisanr la tourbe que 
l'on retrouvait A Sain[-Dominique en guise de conibustible remplaqant 

0 Une récente expérience par les Directeurs di1 Grand-Tronc vient de 
confirmer ce que nous avons ddjd dit A propos de la tourbe de la Savane de 
Saint-Dominique. II résulte de l'essai renté qu'un engin t! vapzur, abmenté 
par ce combustible fonc~ioone avec une plus grande bitesse er réduir de 60 
pour 100le coïît du cliauffage. Nous sonimes heureux de constater ce fair : il 
mer hors de doute la véracjte de l'opinio~i imise sur un de nos prkcddents 
nurnkros roucl~ant l'immense avantage que Said f -Hyacinthe peut retirer du  
voisinage de la Savane ai quesiion (...). 

La substiiution de la terre noire au bois aurait donc les résultafi les plus 
Iavora bles d cette localité. Ceite tourbe peut &Ire aussi uriliséc dans les bou- 
tiques pour fondre les métaux et esf même préfkrable au charbon acfuelle- 
men( employk. Des expériences oon~breusils établissent la ~~eraciré de ce fair. 
Mais il n'y a pas que les industries qui püisseni firzr profil dii combusfible 
dont il s'agit, car il est égalenien r cerrain qu'il peur remplacer le bois pour 
chauffer les maisons des particuliers. Ainsi donc tout le moride a intérêt à 
I'exploitafion de nos savanes er nous n'avons aucun doute que quelques-uns 
de nos conciroyens tenteront l'entreprise u. 9 

L'exploiiation de la tourbe n'avair non seulement inspiri l'utilisation de ce 
combustible pour les besoins de l'industrie et du cliauffage des habitations, 
mais aussi pour les bienfairs et progres de l'agriculture. Entre autres. Ir culti- 
vateur progressiste Anioiiie Casavant de Saint-Dominique exploitait acces- 



soiremenr un lopin de terre situé dans la Savane. h mi-chemin entre Saint- 
Dominique et Sainr-Hyacinrlie. En cultivateur prévoyant, A I'aIffit du pro- 
grés, 11 avait commencé en 1887 .h utiliser cl-ieî: lui comme combustible la 
tourbe qu'il extrayait du sol toui en embuant sa terre de la Savane. C'est-A- 
dire qu'il s'ammodait A peler la terre en arrachant les mottes. avec les her- 
bes et les racines, qu'il brûlait ensuite pour fertiliser le sol avec !es cendres. 

d J'étais arrive A la ferme de C. ** * (Casavant) le 2 mai. el c'est dans la 
nuit du 24 au 25 mai que suMorent les premiércs averses. Mais dans l'inter- 
valle, C. *** (Casavano avait pu non seirlement opérer ses semailles sur son 
domaine principal, mais brûler une grande étendue de terre noire A la Sava- 
ne, er se trouvait dPs lors en bien meilleure position que la plupar! de  ses voi- 
sins. En effet .  gr8ce au draiiiage souterrain, sa terre d e  Saint-Doniinique 
avair été prêre beaucoup plus prompiemenl que d'aurres A recevoir les 
façons requises; C. * ** avaii t t é  à même de se transporter sur sa l e m  de la 
Savane el. avec un nombre suffisalit d'engagbs, d jl faire brûler une grande 
étendue de toiirbe. avant que la pluie fut venue interrompre pour le reste de 
la saison rout travail de cette nature ». 

Dans le but d'économiser le bois de chauffage qui s'épuisait sur le coteau 
de Sain t-Dominiqiie. les chaufoumiers au début du sidcle se montrèrent fort 
indusrnéux lorsqu 'ils se serviren [ mPme de la tourbe qui croupissait daas les 
vallons au bas de la C6te pour alimenter les fours il chaux. Ils transportaient 
diïficilernent la terre noire Sur des brancards qu 'ils décliargeaient A la pelle 
auprés des fours 4 chaux. Quoique ce mode de chauffage se révélait uti le eti 

kpargnanf Ic bois. il n'en devenait pas moins impropre 4 la cuisson de la 
chaux puisque cette méthode de chai~ffage rirée de la tourbe, s'avérait, paraî- 
t-il, extrémement salissante. C'est pourquoi, dans leurs fen tatjves d'expéri- 
mentation, les cltairfoumjers des Cdtes exploitérent seulemen! pendant quel- 
que temps la rourbe, apres quoi ils I'abandonnérent rapidement au profit de 
la combustion traditionnelle provenaii t du bois, beaucoup moins encrassm- 

Outre la vocation iïidirstrielle de la pierre A Saint-Dominique, I'cxploi'ration des 
ressources agricoles provenant de la terre consritue. pour la grande majorité de  pa- 
roissiens. surrout campés aii 7e rang. nu 9e raiig. au Brûlé e i  au village. une acrivitk 
économique importarite. En effet ,  le caractère de Saini-Dominique ne s 'avere pas 
exclusi vemenf minier, m2me si l'on folide avan t toui la rkpuratioo de la paroisse 
sur la possession de son gisement de pierre exploité économiquetnent. Il faur pren- 
dre conscience a ussi que sa diversité économique se voit réoliske par 1';ipport 
complémentaire de I'agriculrure qui jolie un rôle rout aussi prépondérant que I'ac- 

'O Gefin. Ldon - Le type écononiique ci social des Canadiens: milieux ~ r i c o l r s  di: rmdriron 
franpise. p .  132. 



t iviré des çarriéres. Longtemps l'agricullure procura m seul nioyen de subsistance 
dans les rangs : vivre de Ia terre, défaut de v i v e  de la pierre. Saint-Dominique 
n'est peut-être pas la copie parfaite du berceau agricole du Québec, mais néan- 
moius avec l'audace et la lierré des cultivateurs, des maraichers et des éleveurs de 
bétail, la paroisse rius.cii A se tailler une place des plus con voitables dans la région 
maskouraine. 

1. Une agriculture A la b u i s  Hebert 

Jusqu'en 1840, les premiers colons arrivés à Saint-Dominique se hAi&rent A dé- 
broussailler la pénéplaine, A raser les arbres, A se débarrasser du bois en le faisant 
brûler en cendres d'où on pouvait retirer de la potasse. parce que le bois représen- 
tait une nuisance A l'agriculture. Une centaine de  troncs d'arbres suffisaient à b%- 
tir la cabane en billots, et le reste du bois défriché, et les branches et les souches 
passaient sous les flammes ardentes. Seules quelques maigres futaies réussissaient 
A subsister B l'exirkmité des terres, constituant pour l'habitant une bonne réserve 
en bois de chauffage et un abri naturel par la protection des étendues de terres des 
grands vents qui s'abattaient et ravageaient bien trop souvent les cultures. 

Plus tard, quelques cultivateurs se mordirent les doigts d'avoi~ défriché sans 
considération leur terre A bois pour avoir tkpondu aux besoins nécessités par I'a- 
griculture quand le prix du bois fluctua à un poiiit tel que le moul.in A scie du villa- 
ge oh s'approvisionnait Saint-Hyacinthe iie poiivait fournir la recrudescense de 
la demande en bois de consiruction. Cependant, malgré cet intensif dtfrichage, les 
premiers ravages effectués sur nos forêts ne paraissent pas avoir été considérables, 
puisque 80% des ierres de Saint-Dominique étaient encore recouvertes de bois en 
1851. 

Jusque vers la moilie du XlXe siècle. l'agriculture qu'on pratiqua A Saint-Domi- 
nique relevait d'un iype fort traditionnel et ne se trouvait pas iniégrte à une &O- 

nornie de marche, d'0.U son caracttre de subsistance, c'est-h-dire que la produciion 
étaii axée avant tout sur les besoins de I'uniié de mnsom.maiion locale. la famille. 

Les colons faisaieiii la culture du blé, du maïs canadien. du lin pour la confec- 
rion des étoffes, des patates, du sarrasin, et un peu d'élevage agrémentait l'activité 
agncole. Comme Louis Htbert ,  les premiers coloiis semaient d'abord A la volée 
entre les souches d'arbres et les roches et tous remuaient ardument la terre et lais- 
skrenr A leur posténié des exemples de travail, de dévouement et de ttnacite vrai- 
men1 dignes d'admiration. 

A N A L Y S E  DU RECENSEMENT AGRAIRE D U  BAS-CANADA P O U R  
1851-1852 : 

En 185 1, au premier abord. on pouvait juger que les terres de Saint-Dominique 
ne semblaient pas iellement productives en comparaison des auires paroisses du 
comtC de Saint-Hyacinthe. L'ensenible des terres disponibles à I'agriculiure n'hait 
cultivé qu'a seulement 20% de sa superificie totale. t e  resie des terres. soii 80% re- 
groupaient des terrains en bois debout, non défriclies et par conséquent non culii- 
vts. Sahi-Dominique se trouvai1 li vrai dire A l'avant-dernier rang des paroisses 
du comté (l'Ange-Gardien dctenant le dernier avec 18% de surface cultivk) e n  ce 



qui a irait A la possession de terres en culture. L'extraction de la pierre paraît avoir 
accaparé plus d'un habitant au lieu de l'ensemencement des champs. II faut 
avouer cependant que la nature du terrain ne se trouvait pas habilitee A accueillir 
le morcellement des terres dans un premier temps, le d&fricliage ei la culture par la 
suiie. En elfet: le coteau de  pierre traversant la paroisse se composait d'une rerre 
sikriie par la présence du roc et retranchait nombre d'acres nkcessaires et propices 
A l'implantation massive de I'agiculiure. 

« On n'a pas eu intért~,  il  est vrai. A déincher la pente abrupte, rocheuse, diffici- 
le de  culture, qui relie leplateau de Saint-Dominiqiie A la plaine de Saint-Hyacin- 
the, et tout le long de cet te periic, sur une distance de quelques miYies, on observe 
une vkgétarjon arborescente, pauvre en bois d'oeuire ou de cunsrruction, mais for- 
man t une précieuse rzserve de combustible pour les habitants du voisinage ». ' 

A Saint-Dominique, la cul~ure des pois venaii au premier rang avec 43% de la 
superficie totale employée A ta culture, puis venait la production du blé arec 198 
et de l'avoine avec 15%. Déjà en 1850, la culture du blé ressentait des signes de 
fatigue. meme P Saint-Dominique. malgré son nombre d'acres en culiure peu 
considérable. La culture du blk, privilégiée par une tradition ancienne chez la pay- 
sannerie européenne, perdait de plus en plus de terrain ail profit des cultures de 
remplacemeni tels la production des pois, comme c'éiaii le cas A Saini-Dominique. 
Les autres cértales panifiables telles Ic seigle ou le sarrasin étaient toujours ern- 
ployées en ordre décroissant de préférence et un nombre infime d'acres leur était 
habituellement consacre comme en ikmoigne le  recensement de 1851 où aucun 
acre de terre à Saint-Dominique ne voyait pousser du seigle et seulemeni 51 acres 
sur 3832 acres en culrure (1,355) faisait germer Ie sarrasin. 

Malgré la superficie restreinte de nos Lerres allouée A la culture, Saint-Domini- 
quejouissait d'une riserve forestière incomparable ei se voyait en mesure de pour- 
voir amplement aux besoins de Saini-Hyacint he qui avait mini  presque entiére- 
rneni ses forets. Dans tout le comté de Saini-Hyacinthe, après la paroisse de Saint- 
Hugues, Saint-Dominique venait au second rang pour la surface boisée, avec ses 
15 71 7 acres de terres cn bois debout. Sur cette quantité d'acres en îoréi, on peut 
avancer facilement que tes trois-quarts foisonnaient en érables. C'esi pourquoi les 
colons se faisaient un devoir d'épargner la for&, en abattant de préférence d'au- 
tres espéc.es d'arbres comme les bois de pin et de pruche pour la consiruciion et le 
chaufiage des habitations. Saint-Dominique se revklait apres Saint-Pie, la seconde 
paroisse du comté. la plus productive en fabrication de sucre provenant de I'era- 
ble, avec ses 17 376 livres de sucre d'érable obienues pour I'annéc 185 1 - 1852. C't- 
tait une industrie originale q u i  pouvait lacilenienr écouler ses produiis vers le mar- 
clié américain, entre auires. Pour obtenir un sucre grossier. l'opération était assez 
simple et avait l'avaniage de s'effectuer a u  cours d'une saison creuse ou les rra- 
vaux agricoles étaient impossibles. car la moniée de  la séve a lieu en mars, Les 
grandes erabliéres, avec leurs centaines de beaux arbres et la cabane de bois où on 
fait bouillir la stve reciieillie, devinrent un des éléments du paysage niral. Ainsi, 

'' Génn, Léon - Le type écononiiqu~ ci social des Canadiens: milieux agricoles d t  tradirron francri- 
rr. p. 128 



non seulement la population de Saint-Dominique ne manqua jamais de sucre, 
mais elle en recueillait assez pour en vendre, et ce conmerce s'associa Q celui de la 
pierre et de la production des céréales. 

La produciion du  lin et du chanvre, asswiée ZI l'ilevage des moutons pour la lai- 
ne que la femme filait au rouet, servait a la fabrication de I'Ltoffe. de  la toile et de 
la flanelle qui s'avkrait nécessaire aux besoins domestiques de la famille, entre au- 
tres pour la confeciion de chauds vétements contre les rigueurs du climat. 

En ce qui concerne le cbeptel animal, Saint-Dominique ne possédait pas d'im- 
menses troupeaux. Seuls les clievaux semblent avoir étR en nombre suffisant pour 
assurer convenablement I'activiti économique de la paroisse. Ces bEtes de traits, 
mtme si eues étaient peu utiliskes pour l'agriculture, seniaieut cependant utile- 
ment, on imagine, au transport de la pierre aux carrières : en fout foi les nom- 
breux forgerons installés à Saint-Dominique A cette époque. 

En général, la maigreur dc la production agricole A Saint-Dominique, comme 
dans plusieurs paroisses environnantes s'explique par la situation suivanie qui 
prévalait : 

u Le sol et le climat du Bas-Canada sont favorables A I'exploitation agricole - 
le peuple est laboneu+ in telligm t, et cependani ce peuple ne retire pas de la rene 
le quart de ce qu'elle peut produire. La cause. c'esi que le sysième de cultiver esr 
mauvais. Les défauts principaux de ce sysréme sonr : I o  le rnmque de rotalion ap- 
proprike dans les semences, 2O le manque ou la mauvaise applicaîicin des engrais. 
3* le peu de soin donné 1 l'élevage et A la tenue du bétail; 4 O  le défaut ô';iss$che- 
ment dans certains endroits; 5 O  le peu d'ai tentiori domiée aux prain.es et 9 la pro- 
duction de légumes pour la noum'iure des rroupeaux; 6" la rareté des bsimments 
perfeccionn6s d 'agngnculrure u. 2 

Une des causes principales du mauvais rendement des ierres, par Ie nianqiie de 
drainage en particulier, convenait parfaitement A Saint-Dominique où la plupart 
des cultures végktaient dans les marécages lors des pluies abondantes. En effet, le 
recenseur Louis Tache avait fait état de cette situation pour le nioins desavanta- 
geuse par la remarque suivante inscrite au recensemetil du Canada-est de 1551 : 

a II n'y a pas A juger de ce que peuvent produire les terres de Sainr-Dominique 
par la récolre de cette annde qui  a manqué presque compl3tenienr. Le manque de 
récolre esr da aux pluies frréquentes de l'été dernier ei au manque d'égout des fer- 
res. Des 3 832 arpenrs de ferre en culture. au-deld de 2 000 arpents de terre sonr 
couverts en grosses souches, par consiquent le terrain n'es[ pas nivelé et est ir6s 
difficile A igoûter ». 

Si les rkoltes appauvries etaient ordinairement reliées A de piètres conditions 
climatiques, & une mauvaise température, i l  arrivait souvent aussi que le faible 
rendement &air surtout dû A l'ignorance ou tout simplement au manque d'intkrêi 
du cultivateur trop exigeani. Par exemple. un autre facieur qui sembla contribuer 

" Lacoursiére, Jacques er Birrer. M&idne-+i ndrke - Nos Racines. IÏiisto;rc v~van le des Québéco~s. 
&;irons T. L . M .  Inc. chapitre 112. p. 1. 223. 
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A la réduciion de l'activité des agriculteurs de Saint-Dominique i vouloir défricher 
et ensemencer leurs terres éiait la concession des terres jugées beaiicoup trop étroi- 
ies pour permettre une vaste expansion des cultures sur la Eaçade des terrains. 
hait-ce vraimeni un simple caprice ou plutôt une revendicationjustifike? Néan- 
moins. les cultivaieurs n'etaieni pas ires satisfaits de ces divisions qui astreignaient 
le colon 3 d6friclier les terres en prolondeur et h construire, dans l'obligation, leurs 
bâtimenrs derrière la maison, au loin de la voie publique. Dans le niême cas, le re- 
censeur Taclié avait également fail la constatation de cette situation déplorable 
dans son rapport : 

(t Les ferres on1 été concédées par lors de deux arpents de Eronf sur trenre de 
proondeur. Les culrii~ateurs se plaigneri I qtie cette division est défecluetise, que 
ces lors sonr trop étroiispour leur fdre des établissements commodes ». 

Remarquez qu'à I'tpoque, les agriculteurs se plaignaient de la mauvaise division 
des terres alors que lorsqu'on se réferre a la situation d'aujourd'hui, on s'aperçoit 
que rien n'a vraiment cliangé dans les relaiions cnire le gouvernement ei les culti- 
vateurs (à l'époque, les seigneurs qui concédaient les ierres) puisqu'en 1978 bon 
nombre lancereni des critiques acerbes B la loi du zonage agricole qui avait délimi- 
té les [erres cultivables dans le but de les protkger de l'urbanisa~ion. 

Le défaut d'outils et d'équipements a yaires constituait aussi une entrave au dé- 
veloppement de l'agriculture A Saint-Doniiiiique. Les familles. toutes pauvres, ne 
pouvaient se procurer les insininlents aratoires les plus indispensables. Ne reirou- 
vait-on que deux moulins à battre les céréales. dans la paroisse en 1851 ? Les culti- 
vateurs devaient se wntenier de couper, A la sueur de leur iront, le Foin el les cé- 
réales A la faux, les transporter habitiicllemeni A la grange en charretles h deux 
roues et pour les moins fortunés, devaicnt s'acharner A battre le blé au moyen d'un 
fleau. faute de moulin. 

Voici la descriprion des deux moulins à batire que l'on retrouvait dans la pa- 
roisse et qui nicessitaient le travail d e  huii honimes (quatre hommes employés 
pour chaque moulin) d'aprhs le rocsnseur Louis Taché en 1851 : 

Ambroise Dubreuil, culiivateur naiif de Sainr-Charles, âgé de 40 ans, (cpossede 
un moulin a battre. au prix de 50 livres, mu par deux cheveaux. Bat six cents gcr- 
bes de bled parjour, des gerbes de cinq au rivnoi quand le bled es! bien beau. Ce 
moulin peut batrre cent gerbes $ l'heure 9. 

Louis Dufresne, cul~ivaieur natif de La Présentaiion, agt de 37 ans. dposséde 
un moulin B bal ire au prix de 50 livres, bat six cents gerbes de bled par jour. des 
gerbes de cinq au minor quand le bled .?sr bien bon et peur baitre cent gerbes dans 
une heure. Mu par deux chevauxd. 

Graduellemeni, l'espoir pour l'épanouissement de la vie agricole pointait A l'ho- 
rizon. Aprks le milieu du sikcle, l'agriculture québicoise se spécialisait et amelio- 
rait scs techniques. Le premier stimulant dans ce doniaine était le rble joué par les 
marchés. Déji, vers 1850, le développement de  l'urbanisation aux Etats-Unis en- 
traînait une forte demande pour les denrées que les agriculteurs québécois produi- 
saient. Les cultures de remplacement qui avaieni été introduites pour pallier I'ef- 
fondremeni de la culture du blé et qui  n'avaient pas irouvé de marché devenaient 



en demande, comme le loin dont la culture se révélait moins exigeante et surtou 
moins épuisante pour la terre, plus facile el plus rentable que le bik. 

l 

LA CULTURE DE LA POMME 

Si étonnant que cela puisse paraître, la pomiculture s'i.ntensifiait A Snint- 
Dominique vers les années 1860. Déjà, depuis uue décennie, d'aprks ce  
qu'on peut en déduire d'une remarque du recenseur Tachk en 185 1 ,  les habi- 
tants, dans la tentative d'y irnplanie~ la culture de la pomme comme aux 
alentours des Montéregiennes, labourèrent et préparéreni la terre afin d'y 
abriter des vergers : 

(( If y a beaucoup de terrains propres A faire da$ vergers el qu 'on prépare 
pour ce; objet. b 

L. Tache, recenseur 

D'après la tradition, Michel Patenaude aurait i.té le premier colon A plan- 
ter un pommier 21 Saint-Dominique, aux Cotes, vers 1810, lequel existait en- 
core peu d'années avant la visite de paroisse de l'abbé Desnoyerç. Le geste 
dkploye pour planier un arbre représentait le symbole approprik de la pos- 
session d'une terre nouvelle qui porterait ses fruits propres A assurer la sub- 
sistance du colon. William French pére, quani à lui, aurait cultivé le premier 
verger 3. la carrikre vers 18 15. lequel ne connut qu'une eiustence précaire et 
de courte durée. d'aprés la tradition, 

La culiure de la pomme ne sembla pm avoir procuré la foriunc aux habi- 
tants de Saint-Dominique puisque la réputaiion des fruits rtcoltés etai t 
considérke comme plu161 médiocre, d'aprts l'abbé Desnoyers en 1887 : 

(I Ce lieu posséde une autre source de revenus; le sol y est très propice A la 
culture de la pomme pendante. Aussi n'a-I-on pas manqué de s'en prévaloir; 
el les vergers y soni nombreux. sans que leurs fruits, rouielois, soierit en ri-- 
nommée pour leur qualité. ti Mémc si le sol se trouvait propice A la culrure 
de la pomme par la présence de ierre rocailleuse et que Saint-Dominique 
jouissait d'une longue saison vég6tative, elle ne connaissaii pas cependant 
des conditions climatiques idkdes comme dans les paroisses de Rougemont 
ou de Saint-Paul d'Abbotsford jonchani A flanc de colline A l'abri des grands 
vents et des rudes froids de l'hiver. 

Comme h toute autre époque, le colon. dans le dessein de survivre, laisail 
son possible pour rendre productif au maximum son lopin de  ierre. Ainsi, il 
pouvait s'adonner b. l'entreiien d'une plantation d'arbres fruiriers même si 
cela n'apportait qu'un léger revenu d'appoint. Les habitants, qui se buiaicnt 
infailliblement sur leur manque de connaissances agraires appropriées. ne 
pouvaient en exploiter Le négoce sur une grande écheUe. À dkfaui d e  la vente 
sur les marcliés, on se contentait de la consommation pour les besoins de la 
maisonote. 

On peut croire que les gens de Saint-Doniinique n'essuykrent pas d'échecs 
décevants dans la pomiculture. puisque des pommiers croissent encore; 



quelques-uns sont cultivts au bas des Côtes, d'autres poussent A l'étai sauva- 
ge au haut de la falaise surplombant l'excavation des carritres, quelques par- 
celies de terrain renferment des vergers au village au B d l k ,  et aux 7e el 9e 
rangs. Par ailleurs, notons que M. Charles Dubreuil, porniculteur au village, 
possMe un grand verger oh d'excellenres varié~Cs de pommes et autres fniits 
sont produits annuellemeni. 

Verger fleuri en 1982 

, a . .  - 

Charles Dubreuil fait la cueillerie de 
ses pommes dans son verger (octobre 
1982). 

2. Transformations de l'apiculture 

UNE ACiKICULTURE PRODUCTIVE 

De 1850 A 1870, non seulement la productivité des terres de Saint-Dominique 
s'amkliora considérablemeni et se trouvait cil mesure de rivaliser A tous les points 
de vue avec les autres paroisses du comté de Bagol, mais la rentabilité des culiures 
s'accrût tnormémeni par la dilfusion de meilleures connaissances agricoles. Par 
exemple, un ariicle paru dans le Courrier de Saint-Hyacinilie le jeudi 9 septembre 
1869 nous renseigne ou plut61 nous fournit clairement la preuve du liaut rende- 
ment des cultures A Sainr-Dominique : 

6 IV. Anaclet Chabot de Saint-Dominique a récolré du bled superbe: quelques 
épis pn's ça et Id donnenr 70. 80 grains! ei un des plus gros a donné 90 grains J). 

On imagine, par ce bref aperçu qui nous iiiiorme sur la productiviié de la récol- 
te de ce culiivateur, que la siruation devait se répkter sOrernent dans plusieurs ler- 
mes de la paroisse. Et de surcroît lorsqu'on prend en considération que Saint-Do- 
minique etait pourvue d'agriculteurs des plus prolifiques et des plus compétents 



qui s'acharnaient continuellement B valoriser le progds en agriculture, comme par 
exemple dans ce cas-ci. par la reproduction animaliére de haute qualit6 où ce culti- 
vateur exemplaire s'était soucié d'appliquer une méthode lori particulière dans 
l'engraissement d'une race de porc : 

cr (Du journal d'Agn'culrure) 

MG Antoine Chagaon de SI-Donunique vient de Iuer un cochon âge' de 19 mois 
qui a donné 612 livres de lard. Ce cochon apparfient A une race importée de Penn- 
sylvanie et iorroduire dans la paroisse de Sr-Dominique par le curé, Messire Pou- 
lin. 

Le cochon de M. Chapon a obtenu le deuxiéme prix B l'exhibition de Bagor en 
1868, A IJ&ge de 7 mois. fl a été tenu 4 l'engrais environ 4 '/t mois. 

Ce printemps M. Chagnon a vendu un jeune cochon de cette race à M. Lambert 
S ~ a z i n  pour $3.00 et un autre aussi du printemps A M. Jmn-Bsp tisre de St-Jm- 
Baptiste. M. Sarazin parafi ttre sarisfait des qualités de cetie race, et M .  J.B. Cha- 
@on a fué son jeunegoret B I'âqe de 9 mois; c'esr-a-dire aprés 3 mois de soins or- 
dinaires ei 6 mois d'engrais : le résullat a t t é  325 Iivres de lard. 

M. Chagnun, nous dit-on, aura de jeunes cocho~s de cette espèce ;i vertdre ce 
printemps a. 

REGROUPEMENT AGRiCOLE 

DejA, les cultivateurs, soucieux cette &poque de la coopération mutuelle en 
agficulture, s'ttaienz regroupés ZI Saint-Dominique pour erudier les problémes et 
défendre les intés&ts du milieu agricole, A moins que ce soit la volonté, comme 
nous serions plutat portes A le croire, de jouir A moindre coGi de la publication du 
Journal d' Agricul tue, fondé en 1869 par C a d e  Lussier A Saint-Hyacin the, jour- 
nal qui les aurait incites h se rCunir pour fonder un club agricole. Effectivement, 
route personne qui organisait un club de 50 abonnes avait droit h 50 copies du 
journal pour 20%. En conskquence, en connaissant l'avaries et le peu d'esprit fra- 
ternel de coopkration de certains gens de Saint-Dominique, on imagine que l'éco- 
nomie d'argent apprkiable concrétisée par l'abonnemeal A prix modique n'était 
pas A dédaigner et qu'il s'avtrait dans I'inttret logique dans ce cas de fonder un 
club agricole pour cette raison plutôt que pour aciiver l'essor de l'agriculture. 
Mais, quelles que soienr les intentions manifesttes: les cultivateurs de Saint-Domi- 
nique s'organisbrent au meilleur de leurs connaissances et au meilleur de leurs vo- 
loneks pour établir un club agricole. 

De la paroisse de Sainte-Famille, Ilc d'orltans oh s'était fondée le 20 juillet 
1862 la premitre association d'éducaiion a ~ c o l e ,  le mouvement passait a Saini- 
Dominique de Bagoi sous le oom de club agricole. fonde en 1870. 

On peut prbumer que l'initiative de fonder un tel club provient de l'action du 
promoteur réputé et riul autre instigateur en ces circonstances qu'Antoine Casa- 
vant, spécialiste des questions agicoles, qui, dans un noble dessein sûrement, dési- 
rait favoriser l'implantation et le développement efficace d'une agriculiure de 

4 3  Coumer de Sini-Hyectnihe. jeudi IO fdvrier 1874 



marché A Saint-Dominique tour en soutenant par un appui technique et financier 
les cultivateurs moins bien nantis de la paroisse. 

6 Un club agricole a &ré fonde dans la paroisse de Saint-Dominique. Li&tablisse- 
ment de cette petite sociérd a reçu l'appui d'un grand nombre de ci~lrivaleurs. Son 
bu I esl de rkpartdre les connaissances agticoles par la lecture. les discussions el 
tous les moyens jugés convenables. Les orficiers son[ MM. l'abbé C. Poulin, curé, 
prksident honoraire; Anroine Casavant, prksident actif; J.-B. Cadieiix, premier vi- 
cegrésiden t; Lauren r Leclere, de~ixiémr: vice-présiden t; T. La palme, nolaire, se- 
critaire; Christoplie Houle. Louis Rondeau. Ocrave iMiilel, MoiSe Lambert. J.-B. 
Bea udry et Simon Gt'vry, directeurs. Des comiiés on! é ~ é  formés pour étudier Ics 
ques Ljons agn'coles e. " *  

Le club agricole de Saint-Dominique reçut même l'appui du Courrier de Saint- 
Hyacinthe qui jugea trks profitable l'initiative de la classe agricole de s'organiser 
en mouvement, au-dela de tous prijugés portes à son égard : 

!( Nous avons eu leplaisir d'assister dimanche aprés-midi B une réunion du 
Club agn'cole de Saint-Dominiqiie. La qualion de l'agriculture y fut traitée dans 
une discussion familidre, sous diïfircn ts points de vue par MM. Chicoine, Bernier. 
Casavanr, Cadieux et quelques autres cultivateurs prariquanrs de cette belle pa- 
roisse. LE bien que de pareilles discussions es! appelé A faire est incalculable. Cou- 
rage, braves cultivateurs qui  savez VOUS rnellre ail-dessus des préjugés. qui paraly- 
sent de bons mouvements >i. 

Cette intention bien marqute de coopéralion en agiculture 21 Saint-Dominique 
incita même les paroissiens à se réunir pour fonder la prerniére mutuelle-incendie 
de paroisse en province : 

4 En 1861, les culrivareurs de Saint-Dominique, comré de Bagot, organisent la 
prem.&re-mviuelle-incendie de paroisse )>. 

Sans doute le  coût tlevé des batiments ei des instruments aratoires exigeait 
qu'ils soient assures con\renablement et c'est cette situaiion qui probablement ex- 
plique l'iniiiative des propriélaires agricoles de la paroisse de se cotiser polir ériger 
une mutuelle-incendie. 

IMPLANTATION PROGRESSIVE D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHE 
La demande américaine. A partir dr: 1850, avait stimule et activé les &ansforma- 

tions de I'agriculiure en accenruani le passage d'une économic de subsisiance A 
une économie de marché. La crise qui débuta en 1873 avait accéléré le processus 
d'amelioration des cultures et des techniques dans la mesure ou l'agriculteur n'a- 
vait plus que le choix entre l'abandon de sa terre ou la diversification de la pro- 
duction en vue de répondre A un besoin spkcifique. 

Le Journa/d'.4grjculture deSam!-iiyacinrhe. crrç dans Firmin Lerourneau, Hisioire de 1';igriculiure 
(Canada françrris). :Wontrk~l,  1920. p. 147. 

" Courner dc Ssini-Hyaunlhz. mardi I I  octobre 1870. 

'' Létourneau. firrnrn. Hisioirc de I'agriculrure (Canada franp~s). Monircal. 1950, p 236 



M&me si les terres de Saint-Dominique ktaient surpeuplées, la plupart des culti- 
vateurs n'abandonnèrent pas pour autant et orientèrent plutôt leur production 
agricole dans la diversificat~on. emboîtant Ic pas dans le renouvcllernent des cultu- 
res. D'ailleurs, le recensemeni agraire de 1871 reflète clairement cette tendance : 
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D'après le recensement de 187 1. il ressort nettemen i que la culture du blé perdit 
son importance au profit de d'auires variétés de céréales comme l'avoine avec une 
production considerable de 33 070 boisseaux, comparaiivenient h 6 743 bois- 
seaux pour le blt. Le blé et les pois, naguère productions dominantes, reculèrent 
jusqu'à ne former qu'une proportion insignifiante de la production; l'avoine, le 
foin et surtout la patate les o'ni remplacés et c'est bel et bien ce qui sa manifesta A 
Saint -Dominique. 

La culiure de la pomme de terre devenait immensbment productive, en effet, car 
on avait r h l t k  34 418 boisseaux de patates pour une superficie de seulement 190 
acres en culture; c'était une spkcialisaiion extraordinaire de l'agriculture à Saitii- 
Dominique. Les gens de la paroisse consacréreni aussi une grande superlicie, soii 
1 892 acres, A la culiure du foin servant a nourrir le bé~ail, entre auires les vaches. 
Et peu A peu, l'élevage de ces bêtes 0rieni.a le développement de l'agriculture quk- 
bécoise vers la produciion Iaitiére. Ainsi vers 1875. l'avenir, dorénavant, résidait 
com.munkment dans la production du lait q u i  se proposait comnie la solution aux 
probltmes que connaissait le monde rural. L'industrie laitière f j i  alors un bond 
prodigieux. 

!f Une raison principale inci la i t  les cdtir~arei~rs B met lre l'accent sur la produc- 
tion laiiière : 

L'industrie laiti$re met le culiivateur d l 'abri  des aléas de la température. car 
l'herbe crof6 A une rempkrarure plus basse que les céréales, çt les plan Les TourragP 
res rèsisteot niieux que les cér6des B la séclieresse prolongée o .  " 

SOClÉT6 DE COLONISATION DU COMTE DE BAGOT 

Parallèlement A l'effort déployé d'organiser la vie agricole, le probléme du 
surpeuplement des terres qui obligeait les cultivateurs h émigrer, entre autres 
aux Btats-Unis, avait fariement suscité la réaction du gouvernement er du 
clergé. Afin d'éponger l'liémomagie de nos agrïcul~eurs qui fuyaient vers les 
usines de la Nouvelle-Angleterre, la ltgislalure avait voté l'Acte des sociktés 
de colonisatio2i qui pouvaient se losmer dans les diffërenis corniés de la pro- 
vince pour aider le gouvernement et les municipalités A ouvrir des chemins, 
pour diriger les colons sur les terres de la Couronne, pour leur fournir des 
provisioos, des semences. ei des instruments de défrichement. 

Dans le cornt6 de Bagot, qui n'était pas épargné de ce courant d'emigra- 
tion, une société de colonisation avai t été crkée A l'initiative de J.-A. CIiicoy- 
ne. Elle avaii pour'but de coloniser, en y achetant des terres et en y fixant 
des colons, une partie des Caiitoos de l'Est. sojz les 4 townships » de Ditton, 
Chesham et Emberton. Enrre autres, « deus noyaux de paroisses s'éraieni 
formés : l'un dans le canton de Ditton. qu'on désigna plus tard sous le nom 

' ' Lacoursit!re. Jacques et Bîu-er. HtYléne-Andre, - Nos Rscrnes. l'hisroire v~van te des Qu&bKoises, 
&iiions T.L.M. Inc.. chapiire 112. p 2 256. 



de La Patrie, ei l'autre dans le cantou Chesham : Vai/lantbourg, qui devint, 
peu de temps aprés, Not~e-Dame-des-Bois i). 

Indubitablement. nous pouvons avancer que quelqiies familles de Saini- 
Dominique quittèrent la paroisse pour ces rkgions non-difrichées qui of- 
fraient des terres propres aux ouvrages de l'agriculture. 

L'agriculteur rtputt de Saint-Dominique, Antoine Casavant, f i t  partie du 
premier conseil de la société de colonisation du comtt de Bagoi. 

(i SOCIÊTÉ DE COLONISA TION No 1 DE LA Dl VISION ÉLECTOIIA- 
LE DE BAGOT - 

Assemblée spécide convoquée par le président - tenue à Saint- Liboire, 
jeiidi, le IO fdv. 1870. 

conIonnémenr d la loi - 
Frdsents : P.S. Gendron prés. - Rev. L.H. Girouard. P.- U .  Brunelle, C. 
Blanchard. J. Bte-Marcotte. A. Gatineau, Antoine Cwawnt, Paul Girouard, 
Félix Gauthier, Urgel Desmarais, Augustin Dion, J. Bte Lozeau. Tous rnem- 
bres du premier conseil présidé par P.S. Geadron - 

1 / que les directeurs dans chaque paroisse de la division collecteront les 
souscriptions des membres de ce! te socjété et en verseroni le mon la nt 
dans les mains du Sec.-Trdsoner. 

2/ que les deniers provenant des soucriptions des membres de la SociÉlé 
seronr employks par le conseil d'administraiion au défrichement er ;i 
l'tfablissemenr des lots de terre qu'il obtiendra du gouvernemen 1, 

dans les Townships de l'Est. 

3/ que le conseil d'administration prendra I O  lo fs  de 100 acres chacun 
par cent piastres de souscription. 

4/ Toute personne> qui souscrira pendant 3 ou 5 ans cons~cuiifs aura 
droit ,4 un lot de terre de 100 acres sur lequel il alira ét t  fait du défri- 
chement pour une valeur de 30% de plus que la somme souscrite. 

5/  Les souscripuons de moins de $10 seront employées a u  défricliement 
d'un certain nombre de Iots qui seron r donnés ;l des personnes reconi- 
mandées comme la borieuses, sobres et honnetes er désirani s'éta blir 
dans les Townslups. 

6/  que les personnes qui, A raison de kurs souscriptions, auront droit a 
un lot de ferre de 100 acres pourront. si elles le désirent, demander au 
conseil d'administration que ces b t s  ie~ir seront assignés dés la Iére 
année. 

7 /  Les personnes A gui des Iots seronr donnés, en outre de leur SOUSCI+- 

tion. devront en payer les fonds qui esi de 3 chelins par acres, paya- 

'# Caron. J.E. Hisronque de la oolonrsarion. ciiC ddns F h n  L.6lournmu. Hrsroire de I'agn- 
culture (Canada françiü>). ,blonirdnl. 1950. p. 161. 



bIes en 5 installemen ts annuels et se conformer aux règlements 
concemanr la vente des Terses de b couronne. 

8 /  Les personnes A qui des lots seront assjmés pouronr de suite aller s'y 
éta bbr, ou au moins y faire des défrichements et ne pas cesser de rece- 
voir des secours du Conseil dlAdmnisrra lion. 

9/ Le Conseil d'Administration a nomnié 2 personnes conipétentes pour 
choisrr les Terrains sur lesquels il entend faire du défn'cliement et y 
éfa blir des colons. 

IO/ Les revenus nets des récolres que produiront les terrains difriches par 
la société seront etnployes A faire des améliora iions au profil coinni un 
des membres de la société. 

Signé : P.S. Gendron, prksident 
F. Dupont, sec.-trésorier e. 

SPÉCJALISATION VERS L'IND'USTRIE LA ITI ÈRE 

L'indusirie laitiére a éi& la premiére spécialisation majeure de I'agnculture qut- 
bkcoise, elle répondit pendani un ceriain iemps A la demaiide du marché britanni- 
que et fit des progrés durables, 

La production du  lait, beaucoup trop abondan te pour la simple consommation 
liquide, avait incitt les çultivateurs à ouvrit des fromageries et des beurreries dans 
les paroisses. 

a Les cultivareurs se foument d'abord vers la fabncation du fromage puis, aprPs 
1880, vers la fabncation du beurre. La dernière décennie du siècle voir monter en 
fh?che le nombre des Fabriques : en 1886, on dénombre 162 fabriques de beurre et 
de fromage; k nonibm fait plus que qi~admpler pour atteindre 728 vers 1890 et 
diuansplus tard, on eii compre 1 992 $. 

À Saint-Dominique, la plus vieille beurrerie-fromagerie s'est probablement ou- 
verte au village avant 1887. car Antoine Casavanr, qui s'appliquait surtout à la 
production laitikre (preuve de ce conunrsncement de specialisatioii agricole), nour- 
rissail cerre année-la de vingt a vingt-cinq vaches dont  il portait le lait A la frorna- 
gerie établie dans le village même de Saint-Dominique. La fabncation du fromage 
ne livrait comme déchet qu'un s h m  o u  peiir-lait qui ,  additionné de grains inou- 
lus ou de farine grossiére. tiait utilisable dans l'engraissement des porcs. Antoine 
Casavant engraissait aussi chaque année, tant pour la consommation domestique 
que pour la vente, nombre de cochons. Cependant, on ne connaît guére celui qui 
ienta le premier l'expérience en consiruisant cet entrepôt nouveau genre. Par la 

4 9  Coumerde Sainr-Hyacinrhe, 5 mars 1870. 

' O  Linreau, P.A.. René Wurocher, J.-C Roberi 
- Hisioire du Québec contempor;iiri. De la Confkiew iron d la cnse (1867- 1929) 
iMontréal, Ed~dilions du Bore01 E.rpnn.*.$. 1979, p 120. 



suite, il s'avkre probable q u e  la fromagerie du village passa aux mains d'AmédCe 
Casavant junior (petit-fils d'Anioine) puisque celui-ci détenait la fromagerie du 
village en 1909. Plus tard. 1'Cdif ice passa aux mains du Fils d'Amédée. Léo Casa- 
vant qui vendit la fabrique i Bertrand Fontaine. La possession de ce dernier pro- 
prieiaire, située au nord-est du village. Eut ravagée par un incendie en 1958 el elle 
ne fut jamais relevée de ses cadres.  

Beuneric de Saint-Dominique, il est possible que ce soi( celle de M. Amédée Ca- 
savdni au village; vendue rl Léo son fils, puis A Bei-rrand Foniaine. elle n'exisre 
plus ii cause d'un incendie. 

Une fabrique s'était implantée pareillement au septième rang. Ei I'emplaceinent 
actuel où réside M. Robert Chagno~i, déienue par Norbert Frederte qui. en plus 
du fromage. fabriquai1 du beurre. 

Vers la même époque s'ajoutait la beurrerie du Brillé, construite par Antoine 
Chagnon pour son fils Émile. Certe beurrerie passa aux mains d'Alpl~wse Gazail- 
le q u i  y ajouta la production du froniage: puis se succédèrent les propriétaires Al- 
bert Guilbert et Hélionore Parent. Eii 1949. cette entreprise fu t  abandonnée, ven- 
due et détruite. 

Finalement, on denombrair une autre fabrique située au 9e rang, construite 
apres 1915 c t  qui appartenait A Benoni Deslauriers. 

Au total, Saint-Domin jque connut quatre beurrerirs-f r o n i a g e k  qui furent en 
opération au bon temps de la fabrication domestique de ces produits. 



M. et Mme Lionel Daigle 1 k u r  domiciIe au Drfilé. À l'amère-plsn. la beurrerie de 
M. Arthur Guilbert, au BrNé, vendue 2 M. Héliodore Parent. 

A Ivarez Chagnon, pdre de Rober! 



L A  BEURRERIE CHAGNON 

M. Alvarez Chagnon avait acheté en 1900 de Norbert Fredette la fabrique 
oh l'on préparait du beurre ei du fromage. Son file Robert, d&s son jeune 
àge. s'&lait toujours interess6 A cette production pariiculière en travaillant 
avec son père. Initié habilement A ce métier, il connaissait si bien tous les se- 
crets de la fabrication de ces produits destinés au marche frais, qu'après le 
décés de son pkre, il continua la besogne avec l'aide de sa rn6re. 

En 1932, Robert épousait une autre Cliagnon, CkiIe, collaboratrice dans 
l'entreprise, qui le soconda li l'ouvrage avec toute son éiiergie quand le be- 
soin le ntcessitait et ce, malgré les aches ardues du méiiage. du jardin el de 
la famille A élever. Le 15 fevrier 1944, Robert Chaznon acheta le commerce 
de sa parents pour l'opérer A son propre cornpie. Cliaque journce de labeur. 
on recommençait le même procédé de transformation du lait en beurre. Cha- 
que matin, le producteur lailier cliargeait ses bidons portant spicialement un 
numéro propre à lui, dans sa voiture ou son camion et se rendait A la beurre- 
rie du rang, sans trop se déplacer dans la campagne. pour y vendre son lait. 
Une pesée 2iajt elfeciuk quotidiennement et un test était adminisire dans le 
but d'y vérifier le taux de  matière grasse dans le lait. Tout &tait parfaitemeni 
marqué, el deux fois par mois, on distribuait les paies aux producteurs qui 
venaient vendre leur lait A la beurrerie. 

Durant l'été, la saison des grandes clialeurs, dans le but de conscrver le 
lait dans touie sa fraicheur, on le brassait inlassablerneni maintes et mninies 
fois pour le refroidir. Des contenants étanches qui renfermaient l e  laii, 
etaient placés dans de  grands réservoirs d'eau froide pour maintenir une 
ternpéraiure toujours fraiche. Quoiidiennemen t ,  chacun exerçait à son tour 
l'apprentissage routinier du métier de  laitier. Le cultivaieur effectuait la li- 
vraison du lait A la beurrerie. on fi niminait i) le lait comme oii le disait plus 
communCrnent en campagne. Les bidons étaient ramassés A chaque Ferme ei 
si irois peiites roches reposaient sur le couvercle du bidon. cela signifiait que 
la maisonnée avait besoin de trois livres de beurre. Est c'étaii un peu le irain- 
train quotidien de l'activité d 'unt  beurrerie ayant pignon sur tue dans un 
rang. 

Le 7 avril 1952, M. Chagnon subir ioute une épreuve. car sa beurrerie f u t  
totalement rasée par les flammes. A cette occasion, les propriétaires virent 
rapidement le lait du rang qu'il recevait habituellement passer rnlre les 
mains des gens de Saint-Eiboire.  malgré cette situaiion dicevante, la Iarnille 
Chagnon ne se découragea pas pour autant, reiroussa ses manches et  songea 
A la reconstruction immédiate dr s o n  enireprise avec un concepi plus moder- 
ne. M. Chagnon y mit heaiicoup d'ardeur, si bien qu 'a  l'automne de la rn&ine 
année, vers le mois d'octobre, les appareils de I'entrcprise fonctionnaient et 
les «patrons i) (manière don1 on nonimait les producteurs laiiierç) revinrent 
au m&me endroit pour faire transformer leur lait en beurre. 

Avec l'évolution. les culiivateurs s'équipèrent de séparateurs et vinrent e n  



mesure d'écrémer leur propre lait. Entre autres, l'apparition de la crème 
avait kt6 provoqute par le rCveil d'une bisbille qui couvait de longue date 
dans l e  septième rang. Les cultivateurs situes dans la partie nord du rang, 
c'est-8-dire de I'emplacemen t de la beurrerie en se dirigeant vers Britannin 
Mlls, se levaient beaucoup trop tard le matin. el portaient leur lait vers les 
dix heures, alors que ceux situes à l'autre exttémitt du rang, de la beurrerie 
en ailani vers le village, etaient plutai des gens matinaiix. Tout le lait rie pou- 
vant 6tre livré en même temps pour la transformaiion, c'est alors que les 
cultivateurs s'entendirent pour écrémer individuellement leur lait. Cette ac- 
tion permit ainsi de mettre [in ii la longue ailente du beurrier qui, bien trop 
souvent, se voyait retardé dans son ouvrage. La matière grasse, extraite im- 
médiatement apris  la traite des vaches, par le  procédé des skparateurs. 
conservait plus facilement sa qualité et même si son transport tardait, la si- 
tuation empêchait moins d'interrompre les étapes de production du beurre. 
Le fabricant en profitait alors pour vaquer a d'autres occupations routes 
aussi exigeantes. Lorsque certains cultivateurs préférérent vendre la crème 
qui était ramassée ou poriCe i~ Saint-Liboire. Robert Chagnon vendii son 
commerce A Paul Jodoin en 1965. Celui-ci continua d'opérer la beurrerie 
pendant une ou deux annkes après quoi i l  vendit l'érablissement à un d i -  
nommé Deslauriers qui travaillait pour le comple d'une coopkraiive située A 
Durham et qui s'accaparait des beurreries fonctionnant encore dans les alen- 
tours. Ainsi, la beurrene du 7e rang fermait définitivement ses portes. LE 
progds de la mécanisation industrielle avait suscite la centralisation et le de- 
veloppement de  vastes complexes spécialisés dans la translonnation du lait. 
A regret, c'en était Fini du tradiiionnel beurre de campagne qui accompa- 
gnait le menu de tous les jours. 

Jusqu'ti récemment, la beurrene étair la proprikte d'un marchand de fer- 
railie. 

Soulignons en dernier lieu q u e  M. Chagnon continua de  s'occuper vail- 
lamment de sa terre et de son lot de bois sur lequel il veillait a l'entretien de 
sa cabane 3 sucre tandis que Mme Chagnon participa activement à I'AFEAS 
dans la section aris mtnagers. En 1982, ils célébrèrent fiireiiient leur 50e an- 
niversaire de mariage. 

La fondation de la socibii. d'Industrie laiiitre de la province de Qulobec le ler 
mai 1882, et dont les principaux responsables provenaieni de la région de Saint- 
Hyacinthe, apporta beaucoup d'informations et d'aide techiuque aux cultivateurs. 
Parmi les hommes de progres lors de la fondation, soi~lignoiis avec fierté la pré- 
sence d'Antoine Casavant de Saint-Dominique. La société mettaii des professeurs 
et des conférenciers au service des fabricants et grâce A l'enseignement prodigué 
de ces rudiments, I'amelioraiion de l'industrie laiiiére se fit nettement sentir. En- 
core une fois, Antoine Casavant, le fidéle reprkseniant de Saint-Dominique, mit sa 
contribution personnelle au profit d e  la spécialisaiion laitihe dans les environs. en 
donnant avec érudition des conférences sur ce siijct. 



-...-"1 
Beurrerie du 7e Rang exploi~ée par le fils ei son .5pouse. 

Nouvelle consrruction de Ia beurrene 
d la suite de I'i~icendie. 

(( On sait aussi quelle part prciéminentc que M Casavani prit ail moment de 
I'industric lairiére. Les personnes qui assiscéren t aux con ven fions de la socitié 
d'indusrrie lairière eureni l'a van tage de l'entendre discourir sur les matières qui 
avaient fait l'objet de ses éludes et de ses recherches et nul n'&ait plus ddvoué que 
lui B la diffusion des idées de progrks en agriculfure. Ses conikrences agricoles al -  
teslen t ses connaissances spéciales el son esprit de rra vaii )>. ' 

L'Bcole de laiterie, qui avait ouvert ses portes A Saini-Hyacinthe en 1892, offrit 
la possibilitk A plusieurs cultivateurs de jouir des fniiis de l'instruction en agricul- 





levait à 160s. En dépit de cette faible participation, il semble toutefois que le cer- 
cle réussit, par l'objectif de réunir queiques cultivateurs en n i e  du partage de leurs 
expkricnces personnelles, A contribuer au progrès et à la solidification bénéfique 
de l'agriculture dans la paroisse. 

L'Union Catholique des Culiivateurs (U.C.C.), formation ayani pour but l'élu- 
de, la dkfense et l'organisation de l'agriculture, fut fondée en 1924 dans I'intention 
de rtorganiser fondamentalement le monde agricole. Ce mouvement $ I'kchelle de 
la provincc avaii kié crée essentiellement pour répondre avant toute réforme A un 
besoin des cultivateurs de se renseigner muiuellerncni. Parmi les revendicaiions 
amorcées visant B réaliser les objectifs de l'Union, l'obtention du crédit agricole et 
l'électrirication rurale firent figure de proue dans le programme de l'organisme. 

À Sainr-Dominique, ce n'est que vers 1942. à la suite de rencontres successives 
enire les cultivateurs de la place et les agronomes du comte, que le mouvement fut 
fondt, quoiqu'avec beaucoup de difficuliés et de réticences puisque les dirigeants 
ne réussireni pas à coiivaincre les cultivateuro de la paroisse du bien-fondé de I'u- 
nion. Jugée fonciérement impopulaire er perçue comme inapte a résoudre le vrai 
probleme de l'agriculture, toui au plus une cinquantaine de cultivateurs décidirent 
de joindre les rangs, de s'embarquer et ce, bien que plusieurs, indifférents, le firent 
pour fajre preuve de charitC chrétienne !!! Le recrulement s'avkrait tellement ardu 
rl Saint-Dominique qu'il désespéra Ijttkralement les organisateurs d'avoir osé fon- 
der un iel mouvement en cet endroit. Personiie ne voulait accepter de poste quel- 
conque, encore moins recueillir la cotisation annuelle de 2$ A ses dtburs, puis de 
S$ par la suite. Au plan des mentalités, le conservatisme traditionnel des mraux. le 
manque d'organisaiion notoire en campagne qui accentuait cette faiblesse dans la 
participation, un certain retard sur les autres paroisses du comtb quant au dkve- 
loppement de I'agnculiure en gknéral, le coEit du fonctionnement d'une telle entre- 
prise, mis A part celui des coiisalions. peuvent constituer autant d'explications de 
la réaction des gens de Sainl-Dominique. La section locale de 1'U.C.C. végéta pen- 
dani plusieurs années avant que se fasse sentir une véritable prise de conscience de 
la pertiiience du regroupement. 

Cette situation d'iiidifférence tenace s'explique aussi par le fair qu'A Saini-Do- 
minique s'était développé, pendani les quarante premieres années du XXe siècle, 
sans doute A cause du ralentissement notable de  I'agricuiture a cette kpoque. un 
courant de pensée contradictoire au regroupement concrktisè par une mentalit6 
individualiste dans la conception de I'exploitatioii agricole. Cliaque cultivateur 
préferait organiser sa pcrite affaire seul sans être encadré par des structures gênan- 
tes d'organisation qui seraient venues contraiiidre la liberté d'exploitation de sa 
ferme A sa guise, comme il l'entendait, avec l'apport de  toui ce chambardement de  
nouvelles méthodes culturales des soi-disant specialisies de la terre. Il n'était pas 
question d'inculquer des mkihodes; chaque cultivateur préférait expérimenter des 
met hodes personnelles en connaissance de ses propres besoins. À Saint-Domini- 
que, A vrai dire, on prkfkrait largement s'organiser plutôt que de  se laire organiser. 
C'esi pluiôt en ce sens-la que les cultivateurs de la paroisse ne démontrérent pas 
cet esprit de coop6raiion en agriculture. Aussi, cette situalion explique pourquoi 
Saint-Dominique ne ressentit jamais le besoin d'établir chez elle des institutions A 



caractére purement agricole teUe l'implantation des coopiratives, comme ce fu t  le 
cas A Saint-Simon ou A SainteRosalie. 

Les cultivateurs se montraieni coopéraleurs autremeni, particulitreinent lors- 
qu'un des leurs était victime d'une avarie ou d'une malchance, rel qu'un incendie 
destrucleur, alors que les voisins et amis fournissaient leur part de travail pour 
participer 21 la reconstruction des édifices. Ou encore, chaque culiivateur faisait 
preuve de coopkration lors des semailles du p i n  temps, de l'engrangement des rC- 
wltes l'automne, ou lors de la corvée de  la coupe des billots l'hiver dans les chan- 
tiers, etc ... A Saint-Dominique, il s'agissait vraimeni de mettre I'emphase sur le 
coopkratisrne pratique sollicité par les imptratifs du milieu, en terme d'aide 
concr2te, plut6t que de s'acharner A valoriser un coopératisme thCorique ou id&- 
logique. 

Lorsque W.C.C. s'orienta dans la voie du syndicalisme agricole et que de plus 
en plus il était question de la crkatioii d e  l 'Union des Producteurs Agricoles 
(U.P.A., fondée en 1968) pour donner accès à. plus de services connexes, plusieurs 
cultivateurs se montrereni sceptiques quant à ses politiques réelles de contrale ci 
de planification de l'agriculture par l'etat. Quelques cultivateurs de Saint-Domjni- 
que, qu i  pariicipirent au remps de 1'U.C.C. aux retraites sociales qu'on organisait 
entre autres au Seminaire, se souvienneni de cetie époque où  on tentait, à iravers 
tout un décorum, de les srimuler, de les inciter à participer aux poliiiques de re- 
nouvellement de l'association, mais ces actions se rkvélSrent de vaines tentatives 
d'embrigader les cultivateurs. 

A Saint-Dominique, l'implantation dans les moeurs de I'U.P.A., méine si cette 
derniére organisation syndicale Tut of ferte avec une nouvelle sauce plus alléchante. 
suscita ioutes sortes de réaciions au départ parmi les cultj\~ateurs, des plus dyna- 
miques aux plus récalcitrantes, et nc s'accomplit certes pas sans critiques et sans 
remous. À vrai dire. même l x &  union i> comme on l'appelait commun&ment, frappa 
tout un noeud. 

Fondke initialement dans le bu1 de regrouper, au sein de cette organisation syn- 
dicale des gens de la terre, tous les culiivatcurs de  la province qui n'éiaient pas ne- 
cessairement des pratiquants catlioliques, 1'U.P.A. ne réussii pas 3 entraîner I'a- 
dhésion massive des agriculteurs de Saint-Dominique. Les politiques de negocia- 
tion de plans conjoints, de production et de venie entre les producteurs et  les 
commerçants, préconisées par 1'U.P.A.. lurent plutôt perçues d'un niauvais oeil. 
Quoiqu'il en soit, depuis ce temps, 1'U.P.A. a eu le temps de percer et de s'intégrer 
dans les mentalités du milieu, tout comme les poliiiques du zonage agricole, les- 
quelles connaissent progressivement l'approbation d'une plus grande fraction des 
agriculreurs. 

Parmi les responsables de la seclion locale de 1'U.P.A. 1i Sainl-Domin.ique. men- 
tionnons entre autres les directeurs Jacques Chagnon, Robert Beauregard, Jean- 
Robert Daigneault, Yves Ducharme et Albert Dion. Avec ces gens d'expérience 
dans le domaine, le regroupement agricole ne peut éire destiné qu'A un avenir pro- 
metteur par la consolidation des Liens unissant les diffkrents culiivateurs de Saint- 
Dominique. 



4. Le mbrite avicole et les jeunes éleveurs 

Saint-Dominique détient une fière réputation dans la région maskoutaine pour 
l'entretien impeccable dc ses fermes. Si nous parcourons rapidement la paroisse, 
on y remarque des fermes dont l'aspect reflkte d'une infime propreté, on se sou- 
vient qu'en préparation pour l ' annk de l'Exposition 1967, un concours fut lancé 
en province aux cultiirareurs pour I'ernbellissement de leurs lwrnes et des certifi- 
cats de mérite furent émis A cette occasion A ceux qui travailléient h I'améljoration 
de leurs ttablissements. Plusieurs paroissiens de Saint-Dominique s r  prévalureni 
de l'opportunité du concours et figurent dksormajs sur la liste des rkcipiendaires 
des certificats. 

La division des jeunes agriculteurs préparait les cultivateurs de  demain. Elle or- 
ganisait, dans les dilférentes paroisses de la province, des cercles de jeunes agricul- 
teurs. Ces cercles avaient pour devise : a Savoir - s'unir - servir i) : savoir son 
métier, s'unir pour l'exercer. servir Dieu. l'agriculture, la patrie. s2 

La principale activité de ces cercles Ctait d'organiser des concours agricoles. À 
cette occasion, des récompeoses, des bourses d'érude, des honneurs étaient accor- 
dts aux membres les plus méritants. À Saint-Dominique, un club de jeunes éle- 
veurs fut mis en oeuvre en 1922 par l'agronome Raphaël Rousseau, un des pre- 
miers de  la province A être formé officiellement. Parmi les jeunes éleveurs de la pa- 
roisse figurent entre auires RoUand Chapon, fils de Kobert Chagnon er de Léona 
Lussier, qui s'intéressa beaucoup aux animaux et qui lut très jeune initie aux acti- 
vitCs du club. 11 eut la chance de parcourir les expositions de  la province avec son 
ptre, A Saint-Hyacinthe, fi Québec et B Sherbrooke. II participa Q un concours de  
jeunes juges h Sainte-Anne-de-Bellevue qui Iiii valut le rntriie d'une génisse. A 
chaque année, il s'appliquait B prtparer les plus belles piéces de son troupeau pour 
concourir h l'exposiiion agricole: tout en ne ntgljgeant pas de vaquer aux occupa- 
tions de la culture e i  de l'entretien de sa ferme. 

De mCmc, ayant participé à l'ordre du Mérite agricole (existant encore aujour- 
d'hui), lequel consistail en u n  concours de fermes bien ienues qu i  embrassait tou- 
tes les activités d u  cultivateur, Kolland Chngnon se mérita fièremeni. en 1941, 
l'honneur de  recevoir la médaille d'argent décernée aux cultivaieurs qui conser- 
vaient a u  moins 85% des points de l'évaluation de leur ferme. Cinq ans plus tard, 
i l  se présentait de nouveau pour l'obtention du Mérite agricole et se classa deuxiè- 
me A la médaille d'or. Deux de ses fils continuèrent l'oeuvre du ptre : Claude qui 
prksente des produits de I'érabIe aux expositions et Florent qui assure la sixième 
génération des Chagnon connue sur  la ferme du Brûlt ei qui se consacre pour sa 
part (i l'élevage du porc. 

Un auire jeune q u i  s'inttressa beaucoup à I'klevage et B la produciion laitiére de 
la race Jersey fut Denis Adam. Propritiaire d'une ferme considérable au Brûlé, il 
se classe au premier rang pour la possession de la meilleure vache en production 
de lait et de gras. Cette vache fut vendue en 1974 lors de l'exposition du Salon I n -  

>' iMinville. Eidros - L'agnculrure (6r mille), ,&ude prdpparce avec la co1laboral;oii d t  l'lnsriiui agn. 
cale d'Oka. l%~ions Ftdes. MonlrQI. 1944. p 371. 



temational d'Ottawa et il fut le premier canadien de langue française A y vendre 
un si bon sujet. 

Finalement, soulignons avec fierte que M. Guy Poirier, kleveur de porcs au 9e 
rang, s'est vu décerner. en mai 1983, un méritas de grande distinction pour I'anié- 
lioration de sa ferme. 

Rencontre de parents B une cabane A sucre en 19 18. 

S. L'évdotion de l'agriculture au XYe siècle 

e Que l'on conserve el que l'on exploite a u.~ssl longtenips que possible les kra blie- 
res qui se rrouvenl dans les limiles de la paroisse. 

Puisse I'industn'e IairiPre favorisée jadis par M. Lambert S a m i n  (commerçant 
et cultivateur installé dons la paroisse vers 1880) prospérer toujours de plus en 
plus et l'agriculture fera vivre Iieureux les habiiants de Saini-Dominique. a condi- 
lion qu'ils iravaillenr et qu'ilsprarjquent I'econonzie. o S 3  

Tel était le voeu pieux du chanoine P.A. St-Pierre qui croyait profondément aux 
possibilités d'expansion de I'agriculiure pratiquée A Saint-Dominique et a ses 
chances d'assurer convenablement la subsisiance des gens de la paroisse. On peur 
certes croire que ce souhait se réalisa en totalité puisque les ag,riculteurs de Saint- 
Dominique ne cessérent jamais dans leur hardiesse de vaquer avec assiduit6 A 
leurs diffkrenies occupaiions inhtrentes !I la vie agricole, motivés par ce souci 
constant de participer activement B l'arnclioration de leur milieu. 

' j  Fonds P. A. Si-Pierre. Manuscrit sur la paroissç de Sainr-Dominique. Archives de 13 Soriit.4 d 'His- 
raire rdgonaic. de Sainr -Hyacin/lie. 



Sensibles l'évolution technique, au perfectionnement des méthodes agricoles, 
les gens de Saint-Dominique réussirent A s'adapter A leur gré, malgré le  conserva- 
tisme typique du milieu rural, aux innovations lancees sur le marche. 

Amor& depuis la fin du XIXe siécle, l'orientation des agriculteurs de  la parois- 
se vers la productioo iaitiére se généralisa au XXe siecle et constitua largement 
jusque vers 1970 la spécialisation dominan te. Avec I'avknement d'un le1 change- 
ment, l'exploitation d'une industrie agricole fondée sur la traite des vaches, cette 
situation provoqua de nombreuses rtpercussions au début du XXe sikcle sur le ty- 
pe d'agriculture pratiqué jusqu'h cette époque bien qu'il s'agissait toujours d'une 
agriculture axée d'abord sur l'auio-suffisance familiale où la famille jouait un rdle 
important de production et de consommation, l'exploitation de l'industrie laitiére 
laissait sous-entendre dans un premier iemps la nécessité d'agrandissement des 
ierres pour le pâturage et l'abandon des multiples cultures artisanales au profit de 
I'adopiion généraliske d'une certaine uniformité dans la culture (par exeniplc le 
foin, principal aliment consommé par les bovins laitiers et les chevaux, le moyen 
de locomotion de l'époque) et dans un deuxiérne temps la nkessitk de rechercher 
un marché potentiel pour la vente des surplus laitiers. Alors, pour ce deuxikme 
item, l'expona t ioa vers les centres urbains devint la solution promet teuse. 

Les troupeaux de vaches laitikres, relativement modestes dans ce premier quari 
de sihle, compods tout au plus d'une vingtaine de b2tes à cornes que l'on tirait 
seulement lYki&, étaient agrkmentés par l'élevage de quelqiies cochons el truies, 
sans oublier même l'élevage divertissant par plaisir de ces petits animaux pas telle- 
ment encombrants, les poules et poulettes qu'on soignait grassement au blé, alors 
qu'il aurait été plus payant ou profitable. comme nous raconta M. Denis Dion. 
plutôt que d'entretenir la volaille, d'acheter directement sur le marché les oeufs 
déjh frais pondus ! 

Avec des fermes jusie assez spacieuses pour assurer la subsisiance de la terre, 
l'agriculture satisfaisait avant tout les besoins de la famille. Les liabitants vivaient 
relativement A l'aise et l'industrie laitière coiinut une certaine progression jusque 
vers 1930. Aprés quoi ... la crise kconomique, où l'on assiste impuissant a u n  effon- 
drement des marchés. Ainsi, aux années de vaches grasses se succédèrent des an- 
nkes de vaches maigres. La demande pour le foin s'évanouit IittEralement, et l'im- 
plantation massive de l'ère de l'automobile supplantant le bon vieux clieval lie 
vint que renforcer sa vulnérabilité, la culture du foin ne devenant plus qu'une pro- 
duction marginale. Heureusemeni, Saint-Domii-iique sembla s'eire épargnée du 
fléau puisqu'elle ne s'était jamais livrée A la production commerciale intensive du 
foiii, h la différence des auires paroisses comme Saint-Simon ou Saint-Hugues. re- 
connues comme abritant des f l  terres A foin. ,j 

En dépit de ce ralentissement générai de l'économie et A ce retour A une ceriaine 
forme d'agriculture de subsistance, les gens supporteren1 assez bien le coup. A 
Saint-Dominique, malgré le faii qu'on ne possédait pas d'argent. même pas suffi- 
samment pour se marier. on peur croire à vrai due que la crise n'en affecta pas 



beaucoup. Au contraire, il semble qu'on en ait profitL pour se payer du bon temps. 
Les Chimine, les Dion. les St-Onge et les Lussier pour ne citer que ces familles 
dans le septihme rang, se rencontraient sept jours par semaine l'étt pw exemple 
pour jouer au croquet sur un des trois terrains aménagés dans le rang. Ou encore, 
en guise de loisirs, quelques plaisantins se laissaient aller A commettre des coups 
pendables ou à jouer de vilains tours. On ravageait les vergers l'été, on emplisait 
les caves de pommes h l'automne, pommes qu'on dtgustait lors des longues veil- 
lées l'hiver. Er c'&ait en général un peu le mode de vie que la paroisse agricole em- 
prunta en temps de crise, sans trop subir de découragements. 

Les agriculteurs dtveloppCrent une ai ti t ude beaucoup plus optimiste qu'on ne 
serait porié h le croire. 

Face A la crise, les cultivateurs apprirent au fur  et  B mesure A converiir ieurs 
pratiques agricoles. Dhj A, les instruments araloires hautement spécialisks el les 
équipements agricoles perfectionne qui allégeaient le travail de la terre contribu&- 
tent à la relance de ce secteur économique vital. Le nouveau moteur à essence, 
i'r engin 4 gazoline fi utilisé entre autres pour le sciage du bois et le tracteur qui se 
substituait progressivement au cbeval, avaient déjà ni plus ni moins envahi la cam- 
pagne. A Saki-Dominique, paraît-11, les premiers tracteurs firent leur apparition 
aux Cdtes chez M. Jean-Baptiste H-Iébert. dans le Brûlé chez M. Oscar Dubreuil et 
chez M. E d e  Chagnon; ce dernier aurait posskdé dans les tout débuts un trac- 
teur pourvu de roues en acier dolées de crampons, possiblemeni de marque Inrer- 
national. 

L'utilisation du tracteur venait év idement  modiIiet Ie travail de  la terre : il en 
rksultait un allégement des diverses tâclies, une économie de temps par la vitesse 
avec LaqueUe il effectuait les opérations d'easemencement et de labour, et une di- 
minution des efforts physiques comparativemen1 h l'ancienne mode de travail où 
le cultivateur suait A grosses gouttes A manoeuvrer la charme accrochée bien sou- 
vent derriére un cbeval rkalcitrant. 

La mkcanisation accrue avait eu aussi pour effet d'amener les cultivateurs A ac- 
croiire leurs surfaces en culture, en s'accaparani des terres disponibles abandon- 
nées par ceux qui s'enfuireni vers la ville travailler dans les manufactures avec un 
salaue plus rinumérateur, afin de  rentabiliser au i n h u m  l'utilisatioii des instm- 
rnenls, (moisonneuses-barteuses, presses à foin) dont le prix représentait un inves- 
tissement assez imposant. 

L'tlsctdication des fermes, qui faisait fortement l'enjeu de promesses électorü- 
les vers 1940 - 1945. tant chez les libéraux que chez les unionisies oii les candi- 
dats politiques prenaient communément les cultivateurs pour des w vaches .4 lait », 
devint rkalité A Saint-Dominique aprés la seconde guerre mondiale. La Iraite des 
vaches s'exkcutait désormais avec un kclairage adéquat et les mieux nantis eurent 
la possibiliié de se libérer de la traite manuelle, h la longue harassante, en s'équi- 
pant de trayeuses mkcaniques; cela accru1 tnormérnent le développerrient ei le 
rendement de l'industrie laitière qui s'implanta solidemeni aprés 1945. 



> * 
L'kpoque où le foin se ramassait A la ' - "  ". 1 :  -;". :f:*;gey .*yc*:, we+ h J 7 k  2' fourche. 

Le rAfeau tiré par un cheval servijif d , 

ramasser le foin en andaiiis. 

Le chargeur pour rama sscr Ic foin.  épargnai1 bien des fatigiies et gagnait di1 
temps. 



Ballade pour les en fan rs en voiture, ti- 
rée par un tracteur (plque-nique de 

Grange étable de 1925. 

Ouverture des chemins dans l i  rang du Briîlé en 1932, avec uni7 charme A neige 
Fabnquee par un groupe de crparenieurs 1) du rang. 16 chevaux sont atrelés pour 
[rainer certe charrue, les cirliivareurs y allaient A tour de rôle se remplaçani deux 
OU trois fois aprés une tempele. 



Avec l'ouverture des principaux cliemjns de la paroisse durant l'hiver, la pre- 
mière fois en 1940-41, le transport du lait acheminé aux cooptratives s'effectuaii 
plus aisément. Bref, I'électrificaiion rurale, le crédit agricole oflrant I'acc$s A I'iii- 
vestissement, le programme de drainage des terres pour eii facililet I'égouttenient 
et permettre efficacement la culrure des céréales sur une vaste Cchelle, et l'expan- 
sion des fermes via l'écoulement des produits sur des marches jusque-la inconnus. 
procurirent un regain de vie P I ' a ~ c u l i u r e  désormais i n t é ~ k e  au cycle de produc- 
tion de l'économie. 

Cependant, la modernisation des entreprises, la commcrcialisatioii des produils 
de la f e m e  et la mkanisation, ayant libkré la main d'oeuvre agricole, favorisèrent 
l'exode de la population campagnarde vers les villes, phénomène non dépourvu de 
conskquences. La carence manifeste de main d'oeuvre familiale employée habi- 
tuellement B la ferme, provoquée par la dénaialité et le vieillissement de la popiila- 
tion agricole, contraignit quelques cultivateurs qui ne désiraient pas embaucher de 
main-d'oeuvre salariée, provenant de la ville et jugée bien souvent incompétente, 
d'abandonner définitivement l e  inéiier de la terre, fauie de relève. 

L'émergence. au débui des années 1960, de politiques de  contrôle dans le sec- 
teur agricole, comme la crtaiion d e  la régie des marchks agricoles en 1963, ei l'as- 
cension des politiques iniementionnisies de l'Êta1 comme l'imposilion de quotas 
dans la prodiiction lailiere, eurent pour conséquence majeure de  concentrer la 
production dans un domaine tris précis de l'activiit agricole. Ainsi l'agriculture A 
Saint-Dominique, comme daiis la province, devint particulièrement le lot d'agri- 
culteurs supw-spkcialisés dans des secieurs promet leurs tels que la fabrication d u  
lait nature ou du lail industriel. l'élevage de la volaille pour les oeufs ou la chair, 
l'&levage du porc etcS5 

Depuis une quinzaine d'années environ, plusieurs cultivateurs abandonnèrent la 
production laiiiére considorbe comme trop accaparante. Les recensements agrico- 
les de 1971 et 1976 pour la paroisse de Saint-Doninique traduisent clairemeni cet- 
te tendance au délaissement de cette spécialisation : en l'espace de cinq ans seule- 
meni. le nombre de vaches laitières passa de 1 974 têtes h 1 675 (cf. tableau 1). 
De plus, le nombre de fermes déclarant des irayeuses mécaniques s'est iu réduit 
de douze. Aujourd'hui. II peine une trentaine de  culiivareurs de la paroisse qui 
sont propriétaires de fernies relativement grandes se consacrent A l'industrie laitik- 
re, alors qu'on pouvait dénombrer facilement 125 exploitants laitiers au dbbut du  
sikcle. 

Une fraction des agriculteurs préièra convertir l'ensemble de leurs surfaces des- 
tinées A l'exploitation laitière en se lançant dans la culture sur u n e  grande échelle. 
Les donnkes, forlement éloquentes d'elles-mêines ei provenant du recensemeni. 
viennent confirmer le phenornéne : les étendues en acres alloii.Ees A la culiiire du 
blé (de 69 acres en 197 1 A 381 acres en 19761, de l'avoine (de 1 308 acres en 1971 A 

jd Beiluregard. Yves - BRfir  un villagr au Quéhec. Sain:-Eugcne-de-Griln~ham, gdiiions Libre Ex- 
pre.aion. 1981. p. 155 
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1979 acres en 1976). et des ceréales mélangtes (de I Y0 acres en 197 1 3 337 acres en 
1976) augmenièrenl beaucoup. 

11 apparait que ceux qui pratiquent uniquement la culture des céréales n'ont gé- 
neralement pas de difficulies A vendre leurs productions, que ce soit aux coopéra- 
tives ou au voisinage, bien que ce genre d'aciivite s'avère moins vulnérable pour 
ceux qu i  pratiqueni la culture diversifiée d'abord et avant tout en [onction des be- 
soins de la ferme, la production culturale ktant desiinée presqii'exclusivcment à la 
consommation des animaux résidani sur  la Cerme. 

L'agriculteur qui ne s'occupe que de la culture, de I'ensemencenient cle ses ier- 
res, risque à chaque saison de se retrouver dans une ficheuse position si la tempé- 
rature ne s'est pas montrée clernenie alors que l'eleixeur. même s ' i l  connaît une dif- 
ficullk d'approvisionnement en grains. se retrouve dans unc situation plus sicuri- 
taire, puisqu'il pourra toujours vendre une partie de son cheptel pour supporier les 
coûts passablement élevés du Eonctionnernen t de l'entreprise agricole. A la ditfe- 
rence, celui q u i  pratique la culture pure et simple devra, s'il veut rendre compte de 
ses obligations (i ses créanciers: se départir d'une partie de  sa machinerie et par 
conséquent risquer la îailliie. A moins d'accumuler les emprunis, donc les dettes. 
Par ailleurs, la vente, pour le cultivateur qui s'adonne 3. la culiure en complémen- 
tanté à l'élevage, de la production excédentaire lors des récoltes exubérantes. per- 
met de procurer des revenus substantiels, toui en permettant d'équilibrer Ics 
achais, pour les années ultérieures ou IY~leveur, victime d'une mauvaise récolte, se 
voit contraint d'acquérir du voisin les grains nécessaires 3 l'alimentation de son 
bkiail. 

Une autre fraction des agriculteurs s'orienia plut61 vers un changement radical 
en con\~ertissant leur kable en porcherie. De 197 1 à 1976 seulemeni. le nombre de 
porcs d6tenu par les agriculteurs de Saint-Dominique doubla presque (de 9 027 
iétes A 17 649) et la superficie en acres desiinée A la culture du maïs d'ensilage, 
privilegiée surtout par les éleveurs de porcs pour la consommation domestique de  
leurs troupeaux, s'accrût aussi (de 546 acres en 1971 1i 894 acres en 1974). Aciuel- 
lement, l'élevage du porc à Saint-Dominique prime sur l'industrie laitière. 

La super-spécialisation agricole, confrontée A une concurrence sans merci au ni- 
veau de la qualit6 et de la quantité, exigea de la pari des culiivateurs une diversifi- 
cation de leurs productions agricoles pour ienir le coup, hicn que I'intérkt de ctiix- 
ci, en contradiciion, réside dans la tentative de se consacrer ?i une productioon do- 
minante et unique afin d'anioriir les cohls des mücllines et ouiils spécialisés. Mais 
face A la saiuration inévitable des marchés et à ce climat insecure en agriculture. 
on disnote visiblement u n  certain retour A !a polyvalence de I'agriculieur, en réac- 
tion A ces conditions astreignantes. L'agriculteur, en  particulier le mieux nanti, 
s'eflorce maintenant de développer plusieurs spécialiiés en combiiiant dzux o u  
trois formes d'élevage pour assurer sa securitk. tels !CS élevages du porc, de la vo- 
laille et des bovins. Jusqu'h présent, vu l'énorme investissenieni que cela iriiplique. 
rares sont les cultivateurs de Saint-Dominique qui on1 opté pom cette solution. 

Aciuellemeni. trois spécialitis majeures caractkriseni l'activité agricole A Sainr- 
Dominique : l'industrie laitik~e. l'aviculiure (Élevage dc la volaille) et l'élevage du 
porc. lequel domine les deux autres. 



Parallèlement A ces spCcialitts relevant du  monde animal, Saint-Dominique 
jouit aussi d'une agriculture maraîchère solidenient implantte et reconnue h tra- 
vers route la région maskouiaine, favoris& par la présence des valions de terres 
noires t rés fertiles s'evanouissan t principalement au bas des Côtes. Quelques jardi- 
niers-maraîchers profitent avidement de ce sol trés riche en minéraux, quoiqu'en 
ne demeurant pas B l'abri des alkas tels les feux destmcteurs de Terre noire lors des 
sécheresses l'été, h cause de la composition rourbeuse du sol, en s'adonnant A la 
culture légumière avec une production trés diversifiée : radis, carottes, échalotes, 
laitue etc ... Tous ces légumes frais sont acheminés en destination des marcliës de 
Saint-Hyacinthe et de Montrtal. Mentionnons, cnrre autres. parmi les agriculteurs 
maralcliers producieurs h Saint-Dominique : MM. Denis Barré, Marcel Viens, 
Wilfrid Coderre aux Côtes, et Jean-Luc Beauregard au 7e rang. De plus, depuis 
quelques années, le développement de la serriculiure au bas des Côtes. avec l'ins- 
tallation récente de serres-tunnels expérimentales, non-chauffées. ou l'énergie so- 
laire naturelle supplée au besoin du chauffage A l'huile tout en permettant de met- 
tre fin aux coûts excessifs du carburant, con~ribue A donner une image typique Li In 
paroisse. La culture en pleine terre sur une grande surface dés la fin mars de  varit- 
tés de légumes appropriés A la saison facilite l'arrivée de primeurs hors de I'ordi- 
naire sur les marchés, au  printemps. 

Dans un auire ordre d'idée, la baisse de la population agricole observée depuis 
quelques anntes pourrait nous laisser songeur quant A l'avenir de l'agriculture A 
Saint-Dominique. mais cette situaiion s'explique par le phénoméne gkneralisé de  
la réunification des petites fermes qui s'inscrit dans le cadre de l'extension des 
plus grandes propriétés fermières A la recherche de l'efficacité de  leur exploitation 
agricole. 

De plus eii plus. l'agriculture ariisanale, de faible rendement. se voii vouée ni 
plus ni moins h l'extinclion face aux impératifs du  milieu qui exigent des investis- 
semen ts considérables. 

Aujourd'hui, moins d'un tiers d e  la population de Saint-Dominique répartie 
dans les diverses spkialisations agricoles rire sa substance du t.ravail de la terre. 

Parmi les producieurs laitiers, notons. pour ne nommer que ceux-IA. MM. Phi- 
lippe et Gilles Benoit, Georges. Jacques, Gilles ei Yvon Chagnoii, Claude et Do- 
nald Bachand, Aiidré et Robert Beauregard, Roger Pilette, Daniel Fugère. Paul 
RobitaiUe, Bruno Chicoine, Robert et Denis Daigneault, Albert, Bertrand et Syl- 
vain Dion, et Gilles Desgranges. 

Parmi les eleveurs de  parcs, soulignons entre auires MM. Florent Chagnon, 
Claude Benoit. Jacques Lamberi. Gilles Lussier. Michel Gaucher. Denis Barré, 
fiphrem Rivard, Gaétan Lamer, Ge~main Bergeron el Guy Poirier. 

Parmi les éleveurs de volaille. en ce qui concerne la productioii de la chair, men- 
tionnons enrre autres MM. Germain Bergeron. Andrc Cloulier. Jean-Guy Robi- 
taille, Jean-Luc ei Gaétan Ga,ucher. en ce qu i  a irait à la production des oeufs 
frais. men iionnons MM. Irénée Deslandes ei Réal Ch.icoine. 

On retrouve aiissi A Saint-Dominique un itleveur de  bovins. M. Jean-Marc 
Dion, qui se spécialise dans la coupe de viande pour congélateur. 



Et depuis mai 1980, les agriculteurs de Saint-Dominique compteni sur la pré- 
sence d'un premier mkdecin vkterinaire résidant, en la personne de Pascal Du- 
breuil, fils de Lucien Dubreuil. 

Avec ces agriculreurs et ces hommes détermines A arracher leur subsislance de 
la terre, on ne peut que conclure que l'avenir de la communauté agricole fixk A 
Saint-Dominique est dtlinitivement assuré. Ce qui étonne encore, c'est que le goGi 
de la terre subsiste toujours après 150 ans de perpétuel combat contre les éléments 
de la nature ... 

6. Domaine connexes h l'agriculture 

1) I'apiciiliure : les ruchers Dubreuil 

Arrière-petit-fils d'Ambroise Dubreuil. pionnier défricheur du Brûlé, fils d'os- 
car et d'Emma Perreault, Lucien eut jeune le goût d e  I'apiculture. r C'est d 
I'icole w ,  dit-il. cr que j'aimai l'abeille; une lecture en deüm2me (2.5) année nous ra- 
wnrait le travail inrebgenr et laborieux de ce minuscule insecte. i) 

11 prolitait des récrkations pour observer les ruches de M. Émile Chagiion dont 
le rucher se irouvaii h proximité de l'école, et y découvrir ainsi l'univers de ce petii 
monde bourdonnant d'acrivité. Plus tard, il offrit ses services à hl. Chagnon afin 
d'y acquérir l'expkrienci-. 

À I'age de 13 ans, se trouvant assez bien nanti sur le sujet et  guidé par les 
conseils avertis de M. Auguste Chagnon (fils d'lhile), il se rendit chez Mme Émi- 
le Cordeau du neuvibme (9c) rang pour y choisir la ruche la plus forte en abeilles. 
Il  l'obtint pour la somme totale de ses prernikres tconomies, soit 5s .  Tel fut le dé- 
but des ruchers Dubreuil. 

Progrzssivemciii, l'expérience s'acquit et vinrent trois. cinq, quinze ruches. 
Après cinq ans, la production dépassa le besoin familial; c'est alors qu'on comme- 
nça A connaître le bon miel produit A Saint-Dominique. 

A l'instar de  ses abeilles laborieuses, Lucien travailla ioujours ardiiment tout en 
aidani son pére aux iravaux de la ferme. Il aumen ia  annuellement le nombre de 
ses ruches qu'il fabriquai1 lui-même. C'est ainsi qu'au début des années 1950, son 
actif totalisait deja 350 ruches. Les récolies passaient de mediocres excellentes. 
suivant les caprices de Dame nature doni dépendent plusieurs de ses grâces (pluie, 
humidité, soleil, [leurs de iréfle ...) qui. bien réparties sur quelques jours, suflisent A 
engorger nos fleurs de  nectar que nos vaillanies ouvrières translormeroni d'un 
doigi magique en miel délicieux. 

Bon an, mal an. la barque ne sombre pas. Au coniraire. au f i l  des ans, elle navi- 
gue vers de nouvelles rives, hissant son drapeau sur lequel on peut y lire la devise 
de notre apiculteur : cr Qualiré, Classement, Propreté. r, C'est ainsi que les gens ont 
appris qu'on pouvait se procurer un miel dequalité A Saint-Dominique. 

Le 8 janvier 1949. Lucien épousa Marie-Claire Forget qui lui apporta continuel- 
lement une précieuse collaboration. Leurs quatre enfants. Isabelle, Brigitte, Pascal 
et François, pariicipérent cliacun leur tour A l'exploilaiion. 

Lorsque notre apiculicur prendra sa retraite bien nieritée. les nichers Dubreuil 



passeront aux mains de son Fils François, marie 2i Jeanaine Forcier depuis le 24 
octobre 1981. 11 aime lui  aussi le monde des alieilles et inculque A sa compagne 
tous les mérites qui font les bons apiculteurs. 

t.. 
P ' ,  

Vue aérienne de la propn'été de Lucien Dubreuil ilet de son rucher, prise en mai 
1953. 

2. Entreprise de Fabrication de moulée :  moulin Leonel Dion 

Leonel Dion. cultivateur. tpousa Aline Lapalnie en 1920, et s'installa dans l e  7e 
rang du  G t é  nord-est. De ce manage naquirciii dix-huit enfants dont quinze vi- 
vants. M. Dion gagnait aussi sa vie comme ferblantier: polyvalent, il s'occupait h 
poser de la ide aux couvertures des baiimenis. A fabriquer des réservoirs A sucre- 
rie, chaudikres, tuyaux. etc .... enfin il effecluair toui ce qui coilcemail les ouvrages 
relatifs la ferblanterie. 

Alin de pourvoir i l'alimentation de son bLtail. Léonel Dion achetait A Saini- 
Hyacinthe de la moulée en sacs et il lui arrivait dr temps 3. autre. pour rendre ser- 
vice A un voisin, de lui en vendre un sac moyennant une minime conmission de 
SC ! AJors, sa formaiion pratique de cultivateur I'incira en 1945 d'aclieier un mi- 
xeur pour préparer les divers mélanges de moulées balancees avec des supple- 
ments provenant de Montréal afin de les revendre aux cultivateurs iniéressis. 

En 1958. .i cause d'une recrudescence de la demande, il acquit de son fils Philip- 
pe, un reriaiii sirué en face de sa demeure pour construire une meunerie avec mon- 
lange, mélasseuse. rouleuse. bref. qui servait h fabriquer tout genre d e  nioulée 
commerciale ou sur demande de la part des clients. 



En 1959, Léonel Dion vendit sa terre h son fils Jean-Marc pour ne se consacrer 
qu'A l'opération de son commerce et de sa ferblanterie. 11 construisit alors une 
maison plus moderne A proximité de son moulin à farine. 

En 1962,  rois autres garçons, Jacques. Laurent et Clément. firent l'acquisition 
de la ineunerie qui dtsorrnais porterait Ie nom de cr Dion et Fréres Enr. IJ Cette 
méme annke, l'enlrcprise familiale s'équipa d'un camion pour elfectuer la livrai- 
son. Par la suite, en 1964, les frkres Dion soucieux de l'expansion de leur cornmer- 
ce se portèrent acquéreurs de la meunerie d'Upion, propriété de Tl160 Phknix, si -  
tuée A proximité du chemin de fer. Cette acquisition venait essentieliement leur 
permettre avec beaucoup plus de facilité la possibilite de s'alimenter en grains 
avec un minimum de dtplacement. 

Afin de poursuivre l'évolution du temps, ils achetèrent en 1968 un auire carni011 
destine A la disiribuiion de la moulée en vrac dans le  but de facillier la tâche aux 
neul employés du moulin, y compris les trois frères. Une semi-remorque était uiili- 
ske occasionnellement pour les besoins d'autres transports. 

Mais vint un moment oii une modernisation de I'enireprise exigeait l'apport 
d'un investissement considérable, el considérant la rude cornpérition livrée dans 
ce domaine. les fréres Dion prirent alors la sage decision de vendre le commerce 
ainsi que la flotte des vbhicules à la Coopérative agricole de Sainte-Rosalie. C'était 
en 1975. 

Léonel Dion, aprés la transaciion passée avec ses trois fils, se construisit deux 
kdifices en 1965 : une maison et une ferblan~erie au village de Saint-Dominique. 
sur la me Principale. 

Pour u n  homme aussi vaillant que lui ,  il n'était pas question de devenir rentier 
66 ans; c'esi pourquoi il exerça son métier jusqu'au printemps 1982 en rendani de 
multiples services à nombre de cultivateurs de la paroisse qui I'esiimaient beau- 
coup pour sa bonne humeur. Quant 4 son épouse. elle pu1 relaxer un brin après 
avoir tani travaillé auprés de sa nombreuse famille. 

Léonel Dion a aussi et6 connu comme maire de la paroisse de Saint-Dominique 
pendani dix-sept ans et comme prélei du comte de Bagor. 

En 1980, leurs enfants et de nombreux amis îureni conviés A leur rendre Iiom- 
mage lors de la célébration de leur Jubilé de diamant. Léonel Dion et sa femme 
résident acluellemeni h proximité de I'dglise dans la maison qu'ils acquirent de 
Rodrigue Dion. Irére de Léonel. 





CHAPITRE NEWI$ME 

1. Les Notables de Saint-Dominique 

Voici la biographie de quelques notables qui évoluèrent A SI-Dominique. el h 
propos desquels i l  a élé possible de retracer des renseignements. 

LES NOTAIRES 

1 .  Joseph Moner te 

Le notaire Joseph Monette f i l t  apparemment le premier proressionnel S venir 
tenter fortune A Saint-Dominique. Il devrait être le fils de François Monet et de 
Marie Mariel. rksidant à Sainte-Thtrèse, comté de TerTebonne, ainsi que le petit 
frère de l'abbé Octave Moneite qui desservit pendant quelques années la cure de 
Saint-Barnabé. Joseph Monette avait été admis A la pratique du notariat, le 19 juin 
1855. A peine ses longues ktudes aclievées, le voilh qui s'améne fougeusement dans 
la paroise d e  Saint-Dominique pour  signe^ diffkrents contrats, comme pour l'a- 
chai et la vente de terres, la rédaction des testaments, les donations, les quittances 
etc ... Aucun notaire auparavant n'avait osé offrir ses services dans cette praroissc 
encore toute pauvre; les habitants se voyani dans l'obligation de se déplacer sur 
une  longue distance jusqu'à Saint-Hyacinthe pour l'obtenrion d'actes notarits. 
Inutile de mentionner que la présence justifiée d'un notaire simplifia I'accsssibililC 
A un tel seMce et surtout prodigua le plus grand bienfait pour toute la paroisse 
qui Ctait tres peu instruite à l'époque. Le notaire. par sa fonction pertinente ei pn- 
vilégike, se voyait bien souvent le seul A vrai dire, avec l'aide du cure. A propager 
l'instruction nécessaire aux affaires quoiidiennes de  la collectivitt. 

II pratiqua le notariat pendant huit ans, jusqu'à sa mort survenue en 1864. à I'â- 
ge peu avancé de 35 ans. Ses affaires, sur la voie de la prospérite, s'évanouirent 
~llico, laissant le champ libre A son adversaire qui l u i  avait mené une vive lutte. I l  
avait Cpousé Olivine Chartier, laquelle lui avait donné pour héritiers plusieurs en- 
fants : Zéphrin, Goflroid. Emma, Arthur, Napoléon el Eugéne Monette. 

2. Pascal-Rémy Chagnon 

Quelques années après l'arrivée du notaire Moneite, voila que Pascal-Remy 
Chagnon vint aussi tenter sa chance Ii Saint-Dominique, le 1 l juin 1860. en qualité 
de notaire concurrent. En effei, la paroisse cornpiait déjA un notaire qui avait pi- 
gnon sur rue A Saint-Dominique. et l'on peut croire que cela était amplement suf- 
fisant pour les besoins d'une modeste lmaiité qui s'en allait bien souvent queman- 
der fidèlement les services des notaires des paroisse avoisinantes. comme à I'ac- 
c o u t u m k .  

Admis à la pratique du notariat depuis lc 9 aoùt 1839. c'est donc avec nombre 
d'annees d'expériences dans la pratique de sa profession qu'il vint offrir ses servi- 
ces aux gens de Saint-Dominique lesquels devaient plutôt s'étonner de la presence 
de deux notaires. Pascal-Rimy Chagnon, s'occupa de faire connaissance avec les 



habitants en effectuani la visite des foyers de la paroisse pour le recenscmeiit de 
1861, alors que le notaire Moneite se contenta de dresser celui de Saint-Liboire. 
Inutile de dire que la rivalité s'amorça entre les deux professionnels ei celte chau- 
de lutte persista jusqu'h ce que survienne le dkcks du notaire Monette en 1864. 

Quoiqu'il en soit, le notaire Cbagnon dut abdiquer 3. son tour. Ne pouvanr vivre 
plus richemeni en cette paroisse qu'il rie l'avait Fait ailleurs auparavant, i l  quitta, 
après seulemeni six années passées dans l'attente de la grande fortune, pour la 
grande ville de Montréal. J I  s'-!tait rbigné B abandonner le maigre avoir des cam- 
pagnards pour pratiquer à cei endroit. sans doute avec un plus de confort et de 
luxe, jusqu'en 1885. 

II ttair l'époux d'Heléne Durand. 

3. Treffle Lapalme 

Après le départ du notaire Chagnon, Trefflé Lapalme, admis A la pratique d u  
notariat le 15 octobre 1857, s'établit a Saint-Dominique vers 1869. Comme ses 
deux pr6dkesseurs. i l  dtmtnagea lui aussi h Montréal o ù  il exerça ses fonctions 
jusqu'en 1906. 

C'est en 1875, que le notaire Trerfle Lapalnie, 3gi de 46 ans et époux de Louise 
Hénault, laissa Saint-Dominique OU i l  résidait depuis quelques six annies environ. 
il y possédait une grande terre d'enrivon 54 arpents en superficie, voisine du  ter- 
rain de l'église, au  village. A son départ, il la mit en vente. La fabrique conçut d'a- 
bord le projet de l'acquérir pour l'usage personiiel des curés successifs de la pa- 
roisse. Le 24 ociobre 1875, les fabriciens remmurent mème qu'il était A propos 
d'en faire l'achat et charg2rent Pierre Dufresne, marguillier en charge, de passer le 
contrat d'acquisition de  la ierre au nom de la fabrique p o u m  qu'il ne paie pas 
plus que la somme de 8 000 livres. Mais bientôt le projet rencontra une vive oppo- 
sition parmi les paroissiens; personne ne rhss i t  à s'entendre et le marclié fht defi- 
nitivement abandonné. Profitant de  toute cette bisbille mêlée de jalousie, le cure 
Poulin s'empressa d'acquérir l'immeuble pour son propre compte. 

C'est A ce moment là que  le notaire Lapalme quitta définitivement pour s'ouvrir 
un bureau à Montréal. 

À ce moment, la populaiioii qui dimiiluaii ne requérait point le serviw d'un no- 
taire ei les paroissiens fureni forcés de se iransporter 1i Sainnt-Pie ou A Saini-Hya- 
cint he pour quér i r ,  devant le notaire, I'enregisrremen t de leurs actes. 

LES MÉDECINS 

1. Jean-Bapiisie Chagnon 

cr Antoine Chagnon aspirait-il A peupler la paroisse de St-Dominique de gens de 
sa famille et de son mcien~ie paroisse dc si- on- 3aprisie ? Q ü  'incline ;l croire que 
c'es1 lui qui atrira A SI-Dominique le docteur Jean-Baptisre Changon. son parent 
et son ancien CO-paroissien, vers 1861. O' 

Fonds P. A. SI-Pierre kfmuscnr cur la parmue de Sainl-Dom~nique. Archives du Skrnuialre de San- 
1-Hyacin the. 



Le docteur Chagnon avait pour femme Vicrorine Desnoyers qu'il avait tpousée, 
le 17 juin 186 1, h Saint-Jean-Baptiste. Elle lui donna une bonne douzaine d'en- 
fants : Maria, E d e ,  Anna, Alfred. etc ... dont les premiers fureni baptisés A Saint- 
Dominique. 

Jean-Baptiste Chagnon fiit apparemment le premier médecin résidant, a notre 
connaissance, qui s'aventura sur les terres de Saint-Dominique, mais il n'y demeu- 
ra que sept ou huit  ans i prodiguer la médecine dans la paroisse. 11 avail préfért 
transporter ses pénates ainsi que ses lioles 1i Saint-Pie e où j'eus l'avantage de la 
coonaitre assw pour certifier qu7J avait Ia confiance des habitanu comme méde- 
cin, non comme politicien. i i2 

Le gros village de Saint-Pie devait permettre sans doute aux médecins de parois- 
ses de vivre un plus richement er surtout un peu plus paisiblement, en sachant 
qu'ils se dépensaient allégrement h l'époque en parcourant de grandes distances 
dans les rangs tortueux des campagnes pour se rendre au chevet des malades. 

Notons que Jean-Baptiste Chagnon se distingua, eiitre autres, par le courage et 
l'altruisme doni il avait fail preuve. lorsqu'il alla se porter au secours de graves 
blessés lors d'une catastrophe ferroviaire survenue A Beloeil le 29 juin 1864 : 

<( Le docteur Chagnon de Saint-Don~iniqire fui parnu' les prem'ers venus, mais 
aucun mMecjn de St-Hyacinthe ne bougea. a 3  

Un train bondi: de 450 immigrants slaves et allemands, avait été prtcipile aux 
premieres heures du jour dans le Richelieu. Ce tragique accident f i t  90 morts. une 
centaine de blessés et plusieurs orptielins. 

2. François-Xavier Girard 

François-Xavier Girard. époux de M.H.M. Aubertin, s'amena en disponibilité 
au village de Saint-Dominique en qualiié de médecin vers 1869, en remplacemen1 
du docteur Chagnon. II y pratiqua son métier pendant seulement quatre ans. 11. 
quitta la paroisse en 1873. 

3. Joseph-Alexandre Nadeau 

Joseph-Alexandre Nadeau semble avoir kié le troisiime médecin A étre venu s'e- 
tablir h Saint-Dominique. Il éiait le fils d'Alexandre Nadeau et de Lucie Boulet de 
Sainte-Marie-de-Monnoir. II est né en 1853. 

II avaji entrepris ses tiudes classiques au collége de sa paroisse natale, puis ses 
etudes médicales à l'École de Médecine et de Chirurgie de Montréal ou il débuta 
la pratique de la médecine en 1875. Aussiifii ses études terminées, il s'amena B 
Saint-Dominique, qu i  elait dépourvue des services d'un médecin résidant depuis 
approximativemeni deux ans. 

11 avait épouse Mathilde Beaudry, qui lui donna Marie-Louise Anioiiiette, le 20 
janvier 1580, Marie-Clara Alda, le 28 septembre 1882. décédée en bas âge, Joseph 
Alexandre Arthur Michel, le 3 janvier 1886. 

' Choqueiie. C P. ~ h ~ ~ g ~ j . ~ i ~ i ~ i r c  de la  ville de Siifni-H-v~cin ihc. Documenrs niaskouiains no.8 Richcr 
& Fils. p. 3 1 7. 



II s'éteignit le 30 dkcembre 1896 pour être inhumé au cimttière paroissial. à I'â- 
ge relativement jeune de 43 ans et onze mois. 

Entre-temps en 1882. un dénommé Boucher. mbdecin de passage, avait offert 
ses seMces h la modeste clientdie de Saint-Dominique. 

4. G k d h n  Blanchetie 

Gédéon Blanchette, né A Sainte-Madeleine en 1862, fils de Gkdkon Blanchette, 
cultivateur, et de ManeLoujs Chcoine. ne frkquenta pas le Collège avant 1882 et 
aprks quelques annkes seulement d'études classiques h Saint-Hyacinthe. il partit 
Ciudier la médecine A l'Université Laval 3 Montréal oh il fat admis la pratique 
de son art au printemps de 1891. il s'en vint aussi181 A Saint-Dominique où il se 
trouva une compagne en for1 peu de temps. Effet, le 10 aoDt 1891, il epousaii, 
dans l'tghse paroissiale, Marie-Dina Rose Mba, fille mineure d'Élie Miilette. d& 
cédé, e i  de Marie Stéphaaje Chagnon dit Larose. en précense d ' h i o i n e  Chagnon 
et de Gédéon Blanchette, pére de l'&poux. 

Après avoir installe son cabinet au village, le docieur 13lanchette, wasidérk par 
les gens de la place, y mi! tout son coeur et son ardeur soulager les patients. Ain- 
si pouvait-on retrouver a l'approche du XXe sikcle A Saint-Dominique, deux mé- 
decins, qui se dévouaient corps et âme au service des malades. 

Le docteur Blanchette resta quelques sept années dans la paroisse, aprés quoi, 
comme le docteur Cbagnon, il dkménagea ses pénates A Saint-Pie dans l'espkrance 
d'y exploiter un champ plus vaste dans cette localité un peu plus populeuse que 
Saint-Dominique. II avait la rtputation d'un excellent médecin, et iout en rnéri- 
tant la confiance et l'estime des paroissiens, il gagnait fon honorablement sa vie. 

5. Léonard Archambault 

Peu de temps avant le décès de son prédécesseur, Léonard Archambauli, fils de 
Michel Archanbault, ancien marchand influent de la paroisse el de Victorine 
Beaudry, succédait au docieur Blanchette en qualiik de medecin A Saint-Dornini- 
que. 

LRonard Archambault avait coramenci ses ktudes classiques A Saini-Hyacht he 
en 1888. En 1897 - 1898, il tiaii encore étudiant en médecine ii I'UniversitC Laval 
à Montréal pour &tre admis A la pratique peu de temps après. Ses éludes cornplk- 
tees, il se fixa dans sa paroisse natale pour pratiquer sa profession. 

Lors d'une conflagration au village en 1910, laquelle s'était déclarée dans I'ate- 
lier du voiturier Adolphe Dufresne, une dizaine d'habitations au total furent ra- 
sées par les flammes. C'est h la suite de  cet incendie que le Docteur Archambault 
entreprit de construire, en 19 10 - 191 1, la somptueuse résidence en briques quon 
admire encore aujourd'hui (Maison Docteur Si-Pierre). Deux pièces, un bureau et 
une pharmacie, avaient été aménagées dans cette luxueuse maison. qui htbergeait 
sa famille. 

Léonard Archambault exerça sa profession A Saint-Dominique pendanr prks 
d'une treniaine d'années, apres quoi, sa lemme réussit A I'entrdner dans la grande 
ville de Montréal. 



Magnifique rdsidence consrruiie par le Dr. Léonard Archarnbaull en 1910 - 191 1. 
Sur la photo, le Dr. et son épouse, Mlle M. Anloinetle, Paul-Auguste et Philippe 
Archambault. Aujourd'hui, rksidence du Dr. A. Sr-Pierre. 

6. Anionatien St-Pierre 

Le 9 aolit 1930, un jeune médecin visiie le docteur Archarnbauli dans le bui d'a- 
cheter sa propriété qui était en vente. Une traiisaclion est finalemeni conclue e l  
Léonard Archarnbault ctde sa place au docteur Si-Pierre qui en prend possession 
officiellement le 14 aoilt 1930. 



Antanatien St-Pieme. nC A Saint-Pie le 18 avril 1902, est le fils de Cyprien St- 
Pierre et d'Emma Halde. II termine son cours classique CI Saint-Hyacinthe, en j u in  
1925, pour étudier la médecine A 1'Universiik Laval de  Québec, où il gradue bon 
premier en 1930, et est admis A la pratique médicale. 

En juin 1930, il tpouse Jeanne Poirier de Québec. R q u  officiellement mtdecin, 
il élit domicile i Saint-Dominique le 14 aoiit de la &me année. De leur manage 
naissent u n e  progeniture de neuf enfants, doni s ix  garçons et trois filles 3. qui les 
parents donnérent la possibilité de s'instruire cliacun selon leurs aptitudes et leurs 
goGts. 
Dans ses confidences, le docteur St-Pierre, qui réside encore dans sa maison de 

Saint-Dominique, nous raconte qu'A l'époque, au début de  l'exercice de  son mé- 
tier, le mkdecin de campagne réalisant tout ce qui était possible A accomplir pour 
le soin des malades A son cabinet ou A domicile. II a d'ailleurs le souvenir agréable 
que son premier acte mtdical en arrivant dans la paroisse f G t  l'extraction d'une 
dent ! Seuls les cas trés graves ou très compliqués ktaient dingts vers l'hôpital 
Saint-Charles, A Saint-Hyacinthe, qui d'ailleurs venait tout juste d'&ire construit et 
mis en opération lors de son arrivke dans la IocalitÉ. 

D'aprés ce que relate le docteur St-Pierre avec tant de nostalgie, le métier se ré- 
vélait assez ardu eo campagne. En effet, dans les rangs les chemins difficilement 
passables n'&aient pas encore pavés, on ne retrouvait pas d'tlectricité, le médecin 
se voyait alors contraint de ne se contenter que de la lumière au fanal Içs soirs et 
de la chaleur du po&le A bois, i'hver, pour soigner les malades. De même, dans la 
saison froide, les chemins n'ktaient pratiquement pas ouverts a la circularion auto- 
mobile, il fallait donc. pour le mtdecin prévoyant, voyager en voitures d'hiver; ce 
qui s'avérait beaucoup plus long pour se rendre rapidement au clievet des souf- 
frants. 

Quoique l'on pense, la pratique de la médecine s'avérait beaucoup plus pénible 
et n'offrait guère les mêmes commoditCs que maintenant. Par contre. comme le 
mentionne si bien le docteur Si-Pierre. (( nous Etions très pr6s de nos patients. On 
prodiguait une niédecin e personnaliske, alors qu'au~ourd 'liui, irop sou vent liélas. 
c'est une médecine impersonnaliske eei H nirrnéro )>, di t-il.  

Le docieur SC-Pierre a exercé sa  prolession de façon remarquable pendant exac- 
tement cinquante aiis h Saint-Dominique, sans faillir u n  instant son devoir hu- 
manitaire. En plus des t5ches inhérentes a la pratique de son métier. le docieur St- 
Pierre participa atten~ionémeni A de nombreuses aciivités et occupa humblement 
diffkrents postes admiiiistraiifs au  sein de la communauté. Enire autres, il occupa 
des fonciions d'administrateur a In succursale de la Banque Canadienne Nationale 
pendant de nombreuses années, i l  fut longtemps secrétaire- t résorier de l a  Munici- 
palité et de la Fabrique de Saint-Dominique. 

Actuellement, meme s'il est A la retraite depuis 1980, le dévoué docteur St-Pier- 
re, qui vit paisiblement dans sa demeure, persévère toujours dans son oeuvre en 
recevant encore quelques paiients A son cabine1 ei en prodiguani nombreux 
conseils et senices. 

En dernier lieu. notons que le docteur Sc-Pierre se distingua comme chanire h 
l'église et qu'il chanta ,  aux  messes sur semihine, pendant trente-cinq ans. 



LES POWTIClENS 

Antoine Casavanr, politicjen,  inc ci en 
dPput6 de Bagot résident B Si-Domini- 
que 
o Au pnnternps de 1554. nous voyons apparaitrc 
Antoine Cossvanl Cer a p c u l i e u r  qui d bien ga- 
gné le iirre d'agronome Clat  dors au dehur d'une 
carrikm honnéie. bierifatsanre C I  honorable. C t i  
homme uulii va la  rem er ~ I I  dcs expinenm. 11 en 
rendit compte B ses co-paro~ssieos. 4 ses comga- 
fnotw, les cxhorwnl d amÉliorcr. il perfecriv~ner 
leurs cullirres, el ses leçons furent utiles II fOI  
membre d'un conseil d'apculiure provincial. II 
represenrs le con116 de Baga A I'Assembldc I@s- 
Istive de Quebec de J8S7 A 1866. CE ICI un honi- 
me de min ie. n 

Fonds P.A. St-Pierre, Afant~scrir sur la 
paroisse de Sr-Dom'niquc, Archives di1 

Séminaire de Sr-Hyacinthe. 

1 .  Antoine Casavant dit Ladébauche. Députl: du comle de 1886 a 1890. 

Le cultivateur modèle de Si-Dominique, Antoine Casavant (dit Ladtbauche). 
accéda au poste de député de la circonscription de Bagot h I'assembKe ltgislalive 
de Québec en 1881. QU conservateur, le brillani candidat avait remporté la victoi- 
re sur son adversaire Narcisse Blais, son prédécesseur et candidat libéral de  Saint- 
Pie, par une majorité confortable de  165 voix. Curieusement, la paroisse de  Saint- 
Dominique. dans laquelle i l  résidait depuis environ une ireniaine d'années, ne s'é- 
tait pas donné l'honneur de repéseiiter le château fort du candidat conservateur, 
ne lui accordant qu'un faible soutien patriotique, puisqu'il fût bartu par 17 voix 
dans sa propre patrie. 

A deux reprises, Antoine Casavant avait bngué, mais sans succb,  les suffrages 
des électeurs dans le cornik de Saint-Hyacinthe; la première fois Ci l'élection pro- 
vinciale de 1878 contre le libéral invétéré Pierre Bachand et la deuxikme fois, ;l I'k- 
lection partielle du 3 juin 1879, contre c e i  adversai.re de talle, représente par nul 
autre que le libéral réputt, Honoré Mercier. 

Dépure sortant de charge au 9 septembre 1886, Antoine Casavnt ne renouvela 
pas son mandat, préférant domer son appui au candidat à I'investitiire du comté, 
c'est-A-dire au conservateur Dieudonnt Denys, marchand de Saint-Simon. 

Maintenant, retraçons brièvement la vie tumultueuse d'Aiitoine Casavanl qui le 
conduisit d'une simple vocation agricole A I'apogte d'une carrière prestigieuse 
d'homme politique. 



Né a Saint-Hyacinthe, le 20 ociobre 1826, Antoine Casavant était le fils d'An- 
toine Casavant, culiivateur, et de  Marie Benoît dit Livemois. Ses parents demeu- 
raient A Saint-Hyacintbe, dans le rang haut de la riviére Yamaska nord. Pendant 
son enfance, il ne poursuivit pas d'éludes avancées bien que, plus Agt, il lut dot6 
d'une certaine instruction ou plutôt d'un savoir accru en matiércs agricoles qui lui 
conféra un rôle de supérioriif sur ses conlrires cultivateurs. Il ne Cut de passage au 
Séminaire de Saint-Hyacinthe qu'a peine une année (effectivement, son inscrip- 
tion ne figure au régisire du Semiriaire que 16 septembre 1841 au 30 mars 1842), 
quoique cette circonstance providentielle de sa jeunesse donna l'éveil & ses facultks 
latentes. Ses parents ne le destinaient pas A la culture : bien qu'ils l'avaient envoyt 
au coliége y suivre un murs d'études classiques, c'est pour se remettre LI la culiure. 

Même durant ce skjour momentané dans celte institution qui dispensait le cours 
classique, l'éléve Casavant, Pgé de 15 ans, en profita pour en retirer une base théo- 
rique suffisante en étudiant la grammaire, le français, I'arithmtiique et l'histoire 
sainte. ' 

Âgk de 24 ans, Antoine Casavant épousa en premiéres noces, à Saint-Mathias 
comré de Rouviiie, le 2 1 janvier 1850, Rosalie Piedalue (dit Prairie), fiUe de Joseph 
Piédalue er de Lucie Patenaude. De ce premier m,uiage, naquirent sept ou huit en- 
fants dont les six premiers sont connus : ALida(1852), Virg.iie(1854), Marie(] 856, 
Amédée( 1 S B ) ,  Diane (1 859) et Alfred(1860). 

Le 17 aoOr 1868, il convolaii en secondes noces 3. Saint-Pie avec Marie-Hermine 
Vacbon, fille d'Abraham Vachon, cultivateur et de Marie-Geneviève Bastien. De 
ce second mariage. il eut six enfants : Joseph(] 869), Alma(1870), Orner(] S73), Vir- 
ginia(1875), Hectos(1877) et Sara(1879). 

Outre son engagement sur la scéne poliiique, Anroine Casavant fat avant tout 
un pionnier et un avant-gardiste en agriculture. Cultivateur émérite, capitaine 
dans  la milice de réserve, prtsident et directeur de la Société d'agriculture du 
comté de Bagot, membre du Conseil d'agriculture de la province de Québec, co- 
fondateur de la fabrique de  sucre de betterave de F m h ,  co-fondateur de 1'U- 
nion agricole National, juge de paix et commissaire des petites causes, commis- 
saire d'école, conseiller municipal de Sain t-Dominique pendant huit ans 9 ,  A.ntoi- 
ne Casavani ht très impliqué socialement dans tous les domaines connexes A I'a- 
griculture ei autres. Sa formation pratique de cultivateur, jointe A l'ïnstniction rnê- 
me incomplhte acquise au collége, lui assura une supériorité hors-pair dans toute 

Gufna.idon. - Lc [vpe Cconorniquc er social des Canadiens; miIreux apiwles dc rrndirron Iran+- 
se. MontrCal. FldRF, I W , p .  140. 

' Archives du Skminaire de Saini-Hyaunihe. 

aVoici ua &ni succint qui nous demonire avec vkraciic I'mp6cation d'hntome Casnvant comme Jugc 
de Pau: dans la vie paroissiale de Saint-Dominique : 
ci011 nous kcnt d t  St-Diinunique en daie du 9 a001 . - La nuit dernihe vers 2 beurcs. trois hornnics 
sont &tes chez Pierre Ma>nard au 7e rmg CI on1 d&hargk deux coups d t  revolver au-dessus de son 
hi .  Nous avons les bail& eues son1 wtrc Ics mwis de A. Casavant. de plus. i l s  on1 I . i r i& des pierres 
sur le loi1 d'une maison. Ne seraii.11 pas B propos de signale* cc% lai& ?ri - Le Courrier de Çaini- 
Hyacinibe, 15 aabi 1872. 

9 QuCbec (Province). Répertoire des par!emcnuves qiltbécois. 1567- 197M3ibliofhèque de la ligislaiu- 
re. Senice de documeniaiion politique. - Q u b k  .Assemhlee nauonde du Québec. 1980 



enireprise se rattachant A I'exploitaiion des terres. En fait. Antoine Casavant qui 
se plaisait dans l'exercice de ses fonctions et de son métier; laisait l'avis unanime 
de tous en ce qui s'agissait de sa tris haute compétence en a ~ c u l i u r e .  

@ S'il est un homme qui a rendu service rl la cbsse agricole ei qui s'est dévoué 
pour elle, c'est bien lui Par son mén'ie er son iravail. il s'esr acquis une populariié 
jusrement méritke ei l'estime de ses conciroyens. Par ses études en agn'culiure. il 
posséde des connaissances qui en fair un agriculteur modéle. a ' O 

L'abbé Isidore Desnoyers n'avait pas eu tort de le mettre au rang de culiivareur 
modkle lorsqu'il établit sa Lsie de personnages importanls de la paroisse. 

Les premiers produits, qu'il apporta au marclié de Saint-Hyacinthe aux pre- 
miers temps de son exploitation. furent remarqués et at iirèrent I 'atteniion des 
cultivateurs. En témoigne cet article du Courrier de Saint-Hyacinthe paru le 24 
juillet 1868 : 

<( M. Antoine Casavant, de Si-Domi~iiqoe. nous surprend agréa hlemen t d ia-  

qire annke par quelque amtiioration importante dans son jardin potager. Tour le 
monde a pu admirer samedi de superbes melons qu'il nous ofhrr en vente. Nous 
pouvons dire sans craindre Q U E  nous ne pourrions trouver rien de plus beau ni de 
plus succuIent A Montrkal méme. La salade et les choux de M. Casa vail méritent 
une mcn~ion iorice particulière. Nous félicitons bien sinc6rerneni M. Casavant sur 

' O  Lt Cournu de Saint-Hyacinthe. mardi IS  fcmcr 1881. 



ses prog-6s et nous ne craigrions point de le doiiner pour modélt à fouies les loca- 
lités en vironnan les. B 

Le sociologue québécois U o n  Gérin ' ' consacra I'écrilure entitre d'un chapitre 
aux activitts d'Antoine Casavanr pariiculiérernent, en plus de traiter par le biais 
de cette analyse, de la vie sociale d'une Iamille rurale observée A la fin du XIXe 
siécle, dans son volume (4 Le type économique et social des Canadiens; milieux 
agricoles de tradition françaises. 8 D'Antoine Casavant, i l  lkgua principalement 
comme herirage plusieurs renseignemen~s tout aussi intéressanis sur les occupa- 
tions de ce type d'agriculieur enraciné Eiérerneni dans ses terres et A l'affût du pro- 
g t s .  

Parmi ces abondaais détails, Antoine Casavant érait le propriétaire d'un im- 
mense domaine situé ih proximitk du village, sur un exhaussement de la vallée, un 
domaine qui devait faire envier plusieurs cultivateurs de la paroisse qui convoi- 
taient sQremeni l'impressionnant cheptel animal, les nombreux bâtiments de Cer- 
me ei le marériel aratoire aussi diversifit et techniquement spkialisè que possédait 
Casavan t.c En 1887,C ***(Casavant) trait propriktaire, B proxiniité du village de 
Saint-Dominique, d'une rerre de 30 arpenis de longueur par 7 arpen rs de largeiir, 
soit 210 -en ts de superficie (dant 40 arpents éraient recouverfs d e  diverses es- 
sences Forestjkes, notamment par une belle érablière). poilme de nombreux biii- 
menls de feme : grange-Crable, écurie, porchenc, hmgar il grains, remise à bois, 
maison d'habitalion, ayanr pour dkpendances, une remise, une grange, une por- 
cherie. un poulailler, le cou t d'une valeur d'A peu près huit mille dollars. En nie de 
I'exploitatioo de ce domaine. C. *** gardait en pennûnence de 20 4 25 bêtes d cor- 
nes, 7 chevaux et engraissait chaque a n n k  de 20 A 25 porcs. Son matétiel de Ier- 
me, charmes, herses> rouleau, semoir, fauchcuse~ houe B cheval, &eau 4 cheval, 
voitures d'hver et d'&té, barreuse mécanique. était [rés complef, et avec le trou- 
peau devait a voir une valeur d'au moins deux mille dollars. En outre, C. ** * ex- 
ploitait accesso~rernen I, A la Sa vane, quatre milles du domaine principal, une ter- 
re de 120 arpents d'une valeur approximative de deux mille cinq cm fs do!ltir~. )> ' ? 

' LRon GCm. né A Qudbq eiaii le Ids d'Ao~oine Gdrin-woie ci de Josepbrc Henneiie Parcni. SG- 
ciologue. &cf du seme de la ~raduciion au SCnai. ~ W h i l l e  &me Piercr. membre de la Sociéri 
Royale du Caneda, idon GCrin publia plusieurs C./udc.s LW scjcnzcs sa'iYes. A Sain/-Dominique, A 
l'blé 1887, d choisii de rncrlre en oeiwrc la mooographic du cuhiva~eur Anroine Casavani. qur lut 
paraissait étre un admirable cxemplairc pour la descriplion gnérale du wliiv;tieur progrwisie de 
la fin du XlXe &le. d w s  son chapiire mijiulé . 
a Le cullivareur propersiste. au croisemeni des roules de la va.!i&. uPariicriliércmen1. lors de son 
premier sd~our B la ferme de  C m  vanr 4 Sainr-Dominique. J I  delnonrra essenriellemcnt. par celte 
Ciude dalisde ii partir de $6 observarioris concréies du componenieni de la populalion de Saini- 
Dominique, (roui en noire horineur). la lcnle pénéiraiion du milieu rural par le wmmcrce d erre 
dpque. Au momenl deremetire son manusmi d l'imprimeur. l'auteur ddsiranl se rendre compte de 
ce q u ï l  erait rdvrnu des divers membres dc 1'9 famille Cnsavmt dans I'inirrvdlc des utigi-deux ms 
écoul.4~ depws la date de ses p m d r e s  obscrva/rons fi! un rapide voyage t Saint-Domir~ique ei cn 
lai= quelques infomaiions. 
- Lemirt. Mautiw. Dic!iomarre des ozurres +rrdraires du Qutbrr.  Tome Premier. Des origines 

d 1900. Fidks, Monirca]. p.305. - Barbeau, Victorer Foriicrr Andri.  Dicriornaire b;bl;opaphique du Canada franpir, ~Monrrbal. 
Acadkmie caoadieane-franpkk p 105. 

' ?  Gérin.L&n. - Le iypç ~mnomique ei .wcial des Cmurt~c i i~ ;  milieux ~gricoics de iradiiion f r ; ~ n p -  
se. Montréal, Fidss. 1943. p. 134 - 135. 



a Accessoirement 2 cetre double spécialitt production de lait poiir la fromage- 
rie er engraissemen f de porcs, C. *** s 'adonnnii sur une échelle plus petjie à I'éle- 
vage des chevaux; il s'en trouvait sep! dans son éciln'e. Dans ce but, de concert 
avec son fils et voisin, Amédée, il avait fait l'achat d'un étalon clyde de  race 
pure. ii ' ' 

Cet homme agriculteur. pour améliorer le rendement de ses terres, f i t  preuve 
d'une ingéniosité remarquable que l'on pourrait considérer de pragmatisme en 
agriculture, lorsqu'il draina a u  moyen de fosses souierrain~ une grande étendue de 
sa terre qui se composait d'un sol de consistance moyenne, suffisamment profond 
et calcaire oii l'assise rocheuse aifieurani sur certains points formait des bassains 
d'un drainage difficile. 

En plus de l'esprit inventif qu'il manifesta pour accroître la productivité de ses 
terres, Casavant sut demontrer beaucoup d'originalité dans la diversification de 
ses cultures. Par exemple, pour parer h la pénurie de fruits sauvages. Antoine Ca- 
savant s'occupa A la plantation de fraisiers et de pommiers, tant en vue des be- 
soins de  sa famiiie que de la vente sur le marché de  Saint-Hyacinthe. 

Autre preuve de ce changement des cultures et de l'adoption de plusieurs prati- 
ques de la culture avancée, Antoine Casavani avait réussi à établir chez lui des lu- 
zemières, ce qui  lui permettait de donner 1i ses vaches au pdturage, ainsi qu'A ses 
chevaux, un supplément de nourriture verte dès la fin de mai ou le commencement 
de  juk .  La luzerne repoussait assez vite pour perrnetlre ail moins trois coupes du- 
rant la saison. II s'occupait de plus A la culture de prairies de trèfles et de diverses 
graminees en vue de l'ensemencement de ses prairies. il récoltait lui-m&me sa grai- 
ne d e  mil (flble). 

Tous ces exemples pour démontrer à quel point Antoine Casavani, qui vivait re- 
lativement A l'aise, çut se mériter juste titre une fière réputation dans tout le mi- 
lieu agricole de  la rtgion maskoutaine, et méme de  la province, par sa façon bien 
personnelle qu'il avait su de privilégier des pratiques agicole tout-a-fait dignes de 
progressisme. On imagine alors aisément pourquoi Casavant. désireux d'appliquer 
la science et la raison A la solution du problème agricole, se tailla une place aussi 
enviable dans le monde agricole et parvint par ses connaissances appropriées et 
son savoir-faire manuel a atteindre, par surcroir de sa vocation d'agriculteur ac- 
compli, l'honneur d'être député de son cornié A l'Assemblée Ikgislative. 

Anloine Casavant, déterminé et toujours soucieux de l'amélioration constante 
de son entreprise, exploita sa lerme avec l'intime conviction de léguer iin héritage 
posrume au monde agricole. jusqii'h ce que sunienne son décès le 18 juillet 1892. à 
l'âge de 65 ans el 9 mois. 

t( 11 n'avait jamais trt tr& robuste et sur la fin de sa vie souffrait de rhumalis- 
mes. i) ' 
I I  avait succombe A la dyspepsie. 



Il fut inhume dans le cimetière de Saio t-Dominique le 20 juillet 1892. La classe 
agricole perdit un de ses plus fidkles et iiiustres reprksentants des revendications 
du milieu rural, h cette kpoque oii l'agriculture s'orientait vers une phase de pro- 
fonde mutation A tous les niveaux : apport de mtthodes techniques (mecanisa- 
tion), renouvellement des cultures et spécialisation agricole. 

2. LES GENS DE ~ T I E R  

Lorsque nous Ctions en quête de renseignements sur la paroisse aux premiers 
temps de la colonisation, nous avons dépouil16 des recensements phoiographiés 
sur microfilms pour obtenir quelques informations. A cette occasion. nous avons 
relevt dans ces recensements la lisre des noms de deux qui cxerckrent à Saint-Do- 
minique un rnktier particulier ou une proïession étrange attirant I'at tention, 
comme les mendiants et les serviteurs, preuve qu'il n'y avait pas de sots metiers. I I  
est clair toutefois que nous ne pouvions pas mentionner, par exemple, les noms 
des 2393 habitants en 1861 ; cela consiituanr une tache beaucoup trop ardue pour 
le laps de temps diout  A la redaction du volume. Nous nous sommes donc rkser- 
vés d'exclure presque tous les noms de cultivateurs ou de journaliers, ainsi que 
leurs familles, puisqu'ils constituaient, i l  va de soi, la très grande majorité des resi- 
dants fkts A Saint-Dominique. 

Recensement du Canada - est de 1851 : 
Brunelle Joseph, cordonnier, natif de 
Saint-Hyacinihe, lgk de 27 ans. 
Champigny Joseph, menuisier, natif de 
Saint-Hyacinthe. âgé dc 55 ans. 
Chaielle Narcisse, menuisier, natif de 
Sahi-Denis, Ag& de 45 ans. 
Clkment John Amable, marchand. natil de 
PoinibClaire, âgé de 62 ans. 
Côte François, menuisier, na1i.l de Saint- 
Denis, 88.6 de 31. 
De Lamelle ChrisostBme. armurier, natif 
de France, âgé de 33 ans. 
Duchesncau Pierre. menuisier, narif de 
Beloeil. Ag& de 33 ans, 
Gaspar Joseph, cordonnier, natif de Sainl- 
Hyacinthe, %ge de 22 ans. 

Recensement du Canada-est de 1861 : 
Archambauli Jean-Paptisie. voyageur, âgé 
de 25 ans. 
Archambauli Paul, serviteur, Bgk de 47 an- 
s. 
Audei Fraançois, cordonnier. igk de 23 
ans. 
Authier Adélaïde. couturière. Agke de 28 
ans. 
Avare Pierre, commerçant, àgé de 48 ans. 
Bwré Louis, seniieur, fige de 33 ans. 

Guertin Joseph, cordonnier, natif de Sain- 
teRosalie, 8gk de 24 ans. 
Houle Louis, cordonnier. natir de Saint- 
Dominique, hgé de 26 ans. 
Leduc Jean-Baptiste, menuisier, naiif de 
Saint-Charles, figé de 40 ans. 
Leureux François, tanneuf. nat i f  de Saini- 
Hyacinthe, Bgé de 45 ans. 
Paquet Amable, tonnelier, naiif de Cham- 
bly, ige de M ans. 
Roberge Pierre, cordonnier, natir de 
Sainr-Jean-Bapiisie, âge de 26 ans. 
Robitsille Jean-Baptiste, menuisier, natif 
de Saint-Hyacinthe. âge de 43 ans. 
Trembla? Jean. cordonnier, naid de Saint- 
Anne, hg& de 29 ans. 

Baron Pierre, serviteur, hge 50 ans. 
Beaudry Jean-Baptiste père. cultivateur. 
Beaudry Joseph-Octave, marcliand, figé de 
48 ans. 
Bernard Theophile, voyageur. àgé de 27 
ans. 
Benrand Louis, menuisier, Igé de 16 ans. 
Bertrand Nazaire, vojiurier, âgé de 24 ans. 
Rissonnct Theophile, serviteur, âgé de 17 
ans. 



Boudria Louis, mendiant, âgk de 44 ans. 
Bowdolais Isaïe, serviteur. hg6 de 15 ans. 
Brodeur Joseph. cordonnier, âgé d e  26 an- 
s. 
Brunelle Delima. couturihre. agée de 42 
ans. 
Brunette Charles, s e ~ t e u r ,  Sgé de 76 ans. 
Cadoret Benjamin. culiivateur, âge de 65 
ans. 
Chagnon Anasihasie. coutirière. agéc de 
38 ans. 
Chagnon Antoine. cultivateur. âgé de 39 
ans. 
Chaperilier lsaac, sei-viieur, âge de I X an- 
s. 
Clopin Antoiiic, voyageur. âgé de 32 ans. 
Clopin Eusèbe, apprenii cordonnier. âg i  
de 16 ans. 
Clopin Jcan-Bapiisie. voyageur, Ige de 45 
ans. 
Côik Charles fils. cordonnier. âgé d e  20 
ans. 
COit Foriuna. serviteur, igë de 22 ans. 
Danis Zok. hôtellière. Agke de 53 ans. 
Despard Jean, père, ionnelier, igé d e  76 
ans. 
Dion François. cils, menuisier. age de 26 
ans. 
Ducharme Jcan-Bapiiste. bourgeois, âge 
d e  77 ans. 
Dupond François. menuisier, âgé d e  40 
831s. 

Dupond Joseph. cultiva~eur. âgCi de 50 an- 
s. 
Foriin Henry. serviteur, âgé de 16 ans. 
Fournier Nazaire. cultivaieur, âge dc 25 
ans. 
Fugere Joseph. culiivateur. 5gé de 44 ans. 
Gibouleau Godfroid. serviieur. âge de 20 
ans. 
Girard Damase, serviieur. âgé de 13 ans. 

Recensement du Quebec 1871 :* 
Bclaire Joseph, ferblaniier. âge  d e  4 1 ans. 
Benard Césaire, lorgeron. âgé de 23 ans. 
Bo~irque Anloine. ouvrier, hg6 de 43 ans. 
Brabant Isaïe. menuisier, %gé d e  28 ans. 
Cadieux Jacques, cordonnier. 
Chaput Charles. forgeron, i g k  de 28 ans. 
L)uprk François. navigateur, $gk de 43 ans 
Frenière lsaac. ouvrier. 
Grenache Pierre. cordonnier.  agi. de 47  
ans. 

Godin François. serviteur fige de 36 ans. 
Grignon Trkflk. commerçani.  âgé  d e  26 
ans. 
Hearle Char les  C.. manulactur ing  che- 
mist, natif d'Angleterre. baptiste, ipé de 
31 ans. 
Hoiile Louise, couiun'kre. âgé. de 47 ans. 
Langevin Alexis, ~erviteur. agi de 29 ans. 
Langevin Pierre, serviieur, âge d e  13 ans. 
Lapoinie Alexis. serviteur, Ag& de 28 ans. 
Larmlie Amable. mendiani. Agi  de 69 ans. 
Laiour Joseph. meublier. âge d e  36 ans. 
Lipine Enimanuel. serviteur. Pgt  de 17 an- 
s. 
Leiourneau Napoléon. serviieur. âgé d e  30 
ans. 
L 'Heureux François, ianneuf. âgé de 5 3  
ans. 
L'Heureux Louis, pére. cultivaieur, I g e  de 
62 ans. 
Loiselle Amable. senileur. âgé de 40 ans. 
Marqueite Josepli. menuisier, âpt  de 42 
anb. 
i\iénard Napoléon. serviteur. figé dc 16 
ans. 
Miron Aniablç. wmniis, âge de 22 ans. 
Moneiie Joseph. notaire.. Agé d e  32 ans. 
bloussette Michel, commerçani d e  grains. 
ige de 54 ans. 
O'Boylc John, marchand. naiif d'lrlande, 
Qgk de 70 ans. 
Pépin François, huissier, âgé de 56 ans. 
Pépin Tclesphore, menuisierr, âge de 18 
ans. 
Phlibotte Idas, senliteur. hg6 de 16 ans. 
Racine Jacques. menuisier. âgri. dc 39 ans.  
Racine Joseph. nienuisier. âgé de 44 ans. 
Ricard Joseph, meublier. âgé de 53 ans. 
Roberge Pierre, cordonnier, âgé de  33 ans. 
Sicard Alexis. bedeau. âge de 53 ans. 
Sl-Germain John. serviteur. dg6 de 28 ans. 

Langelier. Abraham, forgeron, BgC de 36 
ans. 
Lapalnie Treflle. notaire. âgé de  42  ans. 
Latour Joseph. meublier. 
L'Heureiix F ranço i~ ,  ianneuf, âgé de 34 
ans. 
Paillant Jean-Bapiisie. forgeron, igk de 31 
ans. 
Pkpin Adelphc. menuisier, âgé de 25 ans. 

Lihie minime de noms En raison Je lillisibili- 
lé du recensemen1 



Recensement du Quebec de 1881. : 
Audetie Charles, cordonnier. âge de  72 
ans. 
Audette François. marchand. Pgé de 43 
ans 
Bachand Azane, boucher. âsé de 27 ans. 
Besurcgard Hubert. menuisier. figé de 45 
ans. 
Bcmard Césaire. forgeron, âge de 33 ans. 
Berirand Louis. mesuisier, Bgk de 37 ans. 
Herirand Nazaire. marchand, âgé de 44 
ans. 
Bertrand Xavier, menuisier, âgé de 33 ans. 
Bourque Antome. menuisier, Bgé de 53 an- 
s. 
Brabani Isaïe, menuisier, âgé de 38 ans. 
Brodeur Alired. commerçant. igC. de 23 
ans. 
Brodeur Damase, forgeron. age de 36 ans. 
Brunel Alfred. charpentier, âge de 3 1 ans. 
Card~nal Edmond. boucher, âge de 2 1 ans. 
Chagnon Alphonse. commis, Agi de 22 an- 
5. 

Chaput Charles, forgeron. lige de 38 ans. 
Charbonneau François, menuisier, âgé de 
46 ans. 
Cbii Antoine. commerçant. âgé de 29 ans. 
Despart C~siriUr. îorgeroii. âge de SO ans. 
Despart Ca.ciinir lils, forgeron, âge de 14 
ans. 
Despari François. forgeron. âge de 38 ans. 
Dubois Anselme. menuisier, âge de 27 an- 
s. 
Dubrcuil NapolEon. forgeron, âgé de 22 
ans. 
Duiresne Adolphe. voiturier, âpt. de 37 an- 
s. 
Dufresne Amable. menuisierr, àgé de 35 
ans. 
Dupras Napoleon. barbier. âgé de 1s ans. 
GCvry Jean-Baptiste, boulanger, Ag6 de 33 
ans. 
Giasson Louis. forgeron. ëgé de 34 ans. 
Guénette Emile, commis. Sgé de 25 ans. 
Gucrtin Moïse, commerçant. Ag& de 57 ans. 

Houle Géus. cordonnier. âgé de 26 ans. 
Houle Joseph (fils de Jean-Bapiisie). for- 
geron. igt de 33 ans. 
Houle Joseph, forgeron. âgé de 35 ans. 
Houle Pierre, cordonnier. âgé de 55 ans. 
Huberi Anroine, menuisier, bgéde 30 ans. 
Labreque François, commerçant, âgé de 
43 ans. 
Latour Joseph. meublier, âge de 52 ans. 
Lavallée Ephrem. forgeron, âgé de 29 ans. 
Leriche Eugène. boulanger, âgé de 63 ans. 
Maynard Jean-Baptisie, charpentier. 3ge 
de SS ans.  
Moiieiie Arthur, cordonnier. igi: dc 25 an- 
s. 
Monerte Eugkne. menuisier. figé de 19 ans. 
~Moiiette Napoléon. menuisier. âge de 21 
ans. 
Moneite Olivine. couturiére. Agie de 56 
ans. 
N ~ d e a u  Alexandre, médecin. âgé de 28 
.itlS. 

Payan Jean-Baptiste. forgeron. âgé de 38 
ans. 
Pépin Télesphore. meiiuisier, Ag& de 3s an- 
s. 
Philie Cliarles. menuisier, âgé. de 32 ans. 
Phlie Tliéophile. menuisier. ige de 58 ans. 
Philie Toussaini, menuisier. igé de 21 ans. 
Poiilin Joseph, cordonnier. igS- de 48 ans. 
&cher Chrisostôme. bourgciiis. âge de 70 
ans. 
Kobillard Napoléon. Iiôiellier. Apé de 22 
ans. 
Senical Honore. menuisier, âgC de 30 ans. 
Sinotie Marcel. bourgeois, igé cle 58 ans. 
Soreitc Jean-Baptiste. iaillzur. âge de 26 
ans. 
Térreault Justinien, menuisier. âgk de 44 
ans. 
Vachun Siprois. menuisier. agk de 28 ans. 
Vachon Vicior, marchand, Bgé (le 37 ans. 
Vinceleire Joseph. forgeron. i gé  de 57 ans. 

3 .  Lovell's business directory of the province of Quebec 

1857 

ST. DOMINIQUE, C. E. - A Village. siiuated in the Seignory of SI. Hyacinthe 
and County of Bagot. l t  lias a local lumber business and possesses extensive quar- 
ries of limesrone. as also very valuable building stone. Distani from St. Hyacinthe 
7 miles, and from Montreal 42 nules. A stage [rom Granby, distant 15 miles, fare 



75 c., passes through to St. Hyacinthe Railway Starion, fare 25c. Populaiion about 
100. 
Beaudry, Charles, general sionkeepcr. 
Beaudry, Jean-Baptiste, mayor. 
Beaudry, Octave, J.P.. generai siorekeeper. 
Bertrand, David, J.P., rniller. 
Bourke. Jean-Baptiste, limebumer. 
Brodeur, Jean-Bapiisie. jr., limeburner. 
Cadieux, Jean-Baptisie, inspecior of 
roads. 
Cbtk, Antoine, limebumer. 
Côte. Ambroise, blacksmit h and limebiir- 
ner. 
Couriemanche, Michcl, mason. 
Desaulniers. A.J., M .D. 
Désaulniers, Thomas. general siorekeeper. 
Dubreuil, Ambroise, brickmaker. 
Dubreuil. François, bnckmalier. 
Dubreuil. Hilaire, biiiclier. 
Dubreuil, Jean-Baptiste, brickmaker, and 
road overçeer. 
Dufresne, Jacques. limchurner. 
Duponi. François X., posimaster. joiner 
and wheelwright. 
Fournier, Noël. mason. 
Grenache. François, road overseer. 

Gueriin. Anioi.ne, limebumer. 
Guertin. Moise. limeburner. 
Hébzri. Jean-Baptiste. jr.. limebumer. 
Hbbert, Pierre, Smeburncr. 
Jacques, François, limebumer. 
Lacroix. -. joiner. 
Larocque. Antoine. secretary-treasurer O [  

rnunicipaliiy and schaols. 
Ledoux. Antoine. road overseer. 
L'heureux. François, $en.. tanner. 
bisclle, Joseph. limebumer. 
Lussier, François X.. cooper. 
Lussier. Joseph. blacksiniih. 
Mariin. Augustin, road overseer. 
Maihieu, Marc. inspecter of roads. 
Moneiie, Joseph, noiary public. 
Psquet. Amable, cooper. 
Payan, Louis. niason. 
Pepin, François. bailiff. 
Planic, François, boarding housc keeper. 
Rklour. reb. F r a n ~ i s ,  Roman catliolic. 
Richer, Chrysosiome, Limeburner 
Kivet. Jean-Baptiste, limehumer. 
Roberge. Pierre. sliomaker. 

6. Luvell's business direciory of the province o l  Quebec 

ST. DOMINlQUE - A rising village in the seigniory of Dessaulles. couniy of Ba- 
got. Disiani [rom Si-Pie 6 miles, frum Sr. Hyacinthe, a station of the Grand Tmnk 
railway, 6 miles. Mail daily. Populaiion about 200. 
B c a u d ~ ,  Ociave, J.P.. siorekeeper 
Beauregard. h.liss Cathenne 
Cadieux, Luc. carpenter 
Casavanr. Antoine. J.P., siorekeeper 
Chicaine, Moïse 
Chicoine. Joseph, baker 
Desparres, Casimir. blacksmiih 
Desparres. François-Xavier. larmer 
Dupont. Mrs Luce. wid Franç~is  Xavier. 
postmisrress 
Gauthier. Mizacl. iarmer 
Girard. François-Xavier. M.D. 
Houle. Pierre, shoemaker 

Laperle, 1.. norary and clerk. commisio- 
ners court 
Lapoinie, François-Xavier, slioemaker 
Marquct, Alexis. Iamier 
Marquei. Dieudonné. Earnier 
Monsset. Michel. larmer 
Philion. ThCophile. carpenter 
Planie, RCmi. shoemaker 
Poulin, Désire. iarmer 
Racine. Joseph. carpenier 
Robitaillc. Jean-Baptisic 
Vachon, Abrahani 
Vachon. Victor, storekçeprr 

7. Livre de renseignemenls commerciaux. 
La Compagnie d'Informaiions Commcrciales Limiike. Monireal 191 5 

ST-DOMINIQUE DE BAGOT. - (Bagoi Co.) 
TC!. Pop. : 1,800 - Principal Indusiries : Agriculiure, Buiter & Cheese. - Indus- 
t r ies  Pr inc ipa les  : Agricul iure.  Beur re  & Fromage. - Bank : N a t i o n a l .  - 
Banque : Nationale. 



Archambault, Mrs Jos. 
Grucery-Épicerie P.3 

Archambault. Léanard 
Dnigs & Phys'n. - Pharmacien ei Mé- 

decin P. 3 
Arpin, Stanislas 

Boots 8: Shoes - Cliaussures U.5 
Belinsky. Georges 

Caniagemaker 8: Painter - 
Voiturier et Peinire U.5. 

Bernard, Antoine 
Tanner - Tanneur U.5 

Bernard, Paul 
Ciiritriiçior - Entrepreneur Q.4. 

Brcauli. F.X. 
Buicher - Boucher U .5 

Casavant, A. Jr 
Cheese Mir. - Fromagerie 4.4 

Casavani. Sarali 
Millinery - Modes R.4 

C hagnon, Alvarez 
Butter & Cheese Mlr. - 
Bcurrzt-ic ei Fromagerie R.4 

Dubois. L.J. 
General Store - Magasin Général L.S 

Dubreuil, J.B. 
Saw & Grist htill - Scierie 
ei Moulin % Farine R.4. 

Fagnan. J.C. 
Gencral Store - Magasin Gkneral 

Gaudreau, Gédhn 
Baker & F.F. - Boulangerie, Fleur et 

Grain 
Gazaille. A. & Frére 

Buiier & Cheese Mfrs. - Beurrene et 
fromagerie 
Houle, N.P. 

Burcher - Boucher 
Jeanson. T. 

Blacksmith - Forgeron 
Laamme,  Jos. 

Temperance Hotel - Resraurant 
Lapalnie, Alfred 
Blacksmi th - Forgeron 

Lapierre, R. 
Dry Couds - Nouveautes 

Lavoie. J.P. 
Grocery & Carnages - Agent - Èpi- 

cicr 
ei Agen1 de Voitures. 

Ploulie. O. 
Blacksmitli - Forgeron 

Surprenant, François 
Blacksmirh - Forgeron 

Vanasse. Alexandre 
Saddler - Sellier 

i - \ 

Maison de Benjamin Cadoret, la pre- 4 Fiole 
miére de Sain [-Dominique cons t ru i~e  con renani la noie manuscrite rrouvée 
en pierre de taille en 1839 et terminee sous I'allége d'une fenêtre lors de la dé- 
en 1899 par Misaël Chicoine moii~ion de Ia résidence. 

(t Terre A vendre 

Dans le 6e rang de Saint-Doniinique. une superbe terre de 3 % arpenfs de Iarge sur 
30 aqents de haut. dont les 18 premiers arpenls sont en pnrfair étal de culture, sur 
toute la largeur et au bout de 18 arpents se Trouve une bonne sucrerie d'environ 



60(7 vaisseaux, et le reste de la ferre est bien boisé en bois franc. 

Avec une bonne maison en pierre, tout fini, une grange de 70 pieds, mesure fa- 
nçaise, sur 40pied.s de large et une autre grange de SU pieds de long sur 30 de lar- 
ge, une éfa ble de 30 pieds sur 14, remises et autres dépedances. 

Pour les conditions qui seront tr& iacdes, s'adresser sur las lieux A 

Benjamin Cadorerie pére 
St-Dominique, 4 mars 1865. -3m. }) 1 

11 apparaît A prime abord que la propriété considérable d e  Cadoret, mise en 
vente, ne f u t  pas tellement achalandée par des acheteurs interesses ou crédibles, 
d'apris ce qu'on peui en déduire par ce rajout qui figure, entre autres le vendredi, 
19 janvier 1866, A l'annonce publiée dans le Counier de Sain t-Hyacinthe : 

tr N.B. -Je suis pr& 4 faire une tr& graride réduction pour de I'argenf comptant. 

Sr-Dominique, octobre 1865. i} 

Aussi, cet extrait révélateur nous renseigne que Cadoret dut certainement rece- 
voir des proposiiions d'achats. mais ou probablenient les futures promesses de 
paiement (par exemple, au moyen de terres Iipothéqu&es par les kveniuels ache- 
teurs etc ...) ne suffisaient pas dans l'immédiat à assouvir la curieuse soif momenia- 
née d'argent sonnant ... La somme en espéces exigke, avait-elle pour but de mettre 
A exkulion dans les plus brefs délais quelques promesses testamentaires, en présu- 
mant que Cadoret, pire, était sur son l i t  de mort, d'après ce qu'il est possible d'en 
dkduire par son dices survenu le 30 mai 1866 ? 

D'aprks les indications fournies par I'abbk Desnoyers, Benjamin Cado~et  serait 
venu s'installer au sixième rang en 1828, ce qui s'avtre plausible puisqu'en effet 
son nom ne figure pas au recensement du Bas-Canada de 1825 alors qu'il y esr bel 
el bien inscrit en 1831. Comme nous l'avons vu prkidemment, dans un extrait de 
la conférence du notaire Morrisson prononcée en novembre 1857, le maçon Cado- 
ret se serait transporte de Montreal h Saint-Dominique dans le but d'y examiner 
la pierre de taille. 11 s'y serait Iixk par la suite, ei se serait construit une maison de  
pierre, la premiére de Saint-Dominique, en 1839, d'après une note manuscriie lais- 
sCe h positrité par Louis Chicoine. Effectivement, c'est la famille Chicoine, qui 
par l'in temkdiaire de Joseph-Misaël, s'est portée acquereur de la vas te propriété 
Cadorei en 1866. Louis Chicoine, son fils, qui acquit la propriété par acte de do- 
naiion passe le 24 avril 1889, aurai1 parachevé la maison de pierres en 1899. tou- 
jours d'aprPs sa noie manuscrite qu'il introduisii dans une fiole et qu'il camoufla 
dans un mur sous l'allège d'une fenêtre, et qu'un jour on récupéra avec son conte 
nu inusité lors de  la dernolition de la rksidence 

Auparavant, ceite maison avaii étt transmise de pkre en fils, entres autres, par 
acte de  donation à Elzéar Chicoine en 1920, et 21 André Chicoine en 1954. 

De plus, il paraît même que la moitié du haui de la maison seMt pendant u n  
certain temps A I'enireposage du grain. 

'6 Le Coumer de Sainr-Hyacinfh~ mardi 25 juiller 1865 



5. MAISON BOYER ET PERRiER 

cr La maison fur construite par M. Sinotte a vant 1850. La propriété passa ensui- 
te A la famille Tkrreault duran t rrois gél~érations, jusqü 'A sa revente en 1980. 

L'actuelle cuisioe d'kt.! était l'origine la maison d'implantation. On lui adjoi- 
gnit quelques années plus tard la maison centrale, elk aussi construite piéces sus 
piéces et =sise sur des murailles de pierre. 

Les préces de bois de sa structure son! de bonnes dimensions; elles sont équar- 
ries A Isi hache et jointes A queue d'aronde. La maison centrale est coiffée d'un roi! 
mansardi qui était recouvert B I'origine de bardeaux de cédre. 

Panni  les batirnentr encore existants. on remarque l'érable construire par Adju- 
tor Thétreault vers 1870; les deux granges jumeléas si typiques ;Z la région qui fu- 
rent !'oeuvre de son fils Wiifn'd en 1915; pour sa part, Henri Thétreavlr, reprisen- 
tan l de la rroisiéme génération, compléta l'ensemble par l'addition de deux remi- 
ses et d'un poulailler. Une restaura rion récente de l'intérieur de la maison met en 
lvmjére les principaux 4Iéments archilecturaux : pi&= sur pièces poutres er plan- 
chers en madriers de pin. 

En 198 1. on érigea prés de la tnaison une croix de chemin : le Christ, I A  Vierge 
et I'apBtre Jean sont l'oeuvre du sculpleur qutbécois Jean-Jacques Bertrand: i'oe~i- 
vre est datée de i938. >) 

(Références : Michel Boyer et Huguet te Pemer). 

6. G R N ~ L O G I E  
Voici maintenant la généalogie partielle de deux anciennes familles de la parois- 

se, dont les derniers descendanis rksidenr encore A Saint-Dominique. Ces deux gé- 
néalogies dressées. mime incompléres en raison d e  notre bon vouloir, mais qu'ont 
bien voulu nous transmettre avec CO-opération ces familles, invitent les intéressés 
de la parenit de ces Familles, qui pourront toujours en avoir le loisir ou I'irrésisii- 
ble passion, A y greffer leurs branches respectives. Par ailleurs, en vue de réaliser 
notre objectif primordial, nous espérons fortement que ces deux généalogies clioi- 
sies parmi iant d'autres en guise d'exemple, inciteront favorablement les autres 
<i ViiIIes ii familles de Saint-Dominique, qu'on pense seulement aux Archambault, 
Audet dit Lapointe, Beauregard. Benoît, Bergeron,,Bousquet, Brodeur, Chagnon, 
Chicoine, Couture, Daigneault, Deslandes-Champigny. Ducliarme, Dubreuil, Du- 
chesneau, Fugère, Gaucher, Hébert, Houlc, Ledoux, Loiselle, Dupont, Ménard, 
Robiiaille, Sicard et Vincent etc ... que nous avons répertorites parmi les ancien- 
nes, A entreprendre les recherches en ce sens er de nous Caire partager ulténeure- 
ment leurs Q rrouvciilles ii dans un second volet de l'histoire de Saint-Dominique. 

Famille Dion 

(( François Dion, I'ancetre de la famille Dion de Saint-Dominique. est ne en 
France vers 1 795 et étaii le fils de Nicolas-Joseph Dion. w 

Nicolas-Joseph Dion : bapreme i Berthier. le 1 I ftvrier 1755 
mariage ctltbré Cap St-Ignace, le 2 août 1780 avec Ma- 
rie-Louise Gagné. 



Noie : Nicolas-Joseph, d'aprés l'abbé Tanguay; 
Joseph-Baptiste-Nicolas, d'après I'lnstiiut Drouin; 
Jean-Bapiisie, d'après I'acle de mariage de son fils. François, h Saint-Jean- 
Baptiste de Rouville. 

e Nicolas-Joseph a dû passer en France. A i'âgc de cinq ans, avec ses parents. 
qui auraient dtC au nombre des rapainks de 1 760. JI serait revenu au Canada. se 
serait mm'é ;i Cap Sr-Ignace, mais il serait reiourné en France. II eili plusieurs en- 
fants. Trois de ses l i ls ,  dont François, noue ancêtre, combat rirent sous Napoléon. 
Aprés la guerre, les trois vinrent s'trablir au Canada, ainsi qu'une de leurs soeurs. 
Leur pérc revint-il au Canada, aprés eux ? e 

{( François obtint 2 dk-sept  ans, soi! un an avanr i'àge réglementaire, le droii d'ê- 
tre enrôlé dans la marine militaire de Napoléon. Apr& la chute de l'empereur, i! 
vint au Canada, en même temps que deux de ses frères et une de sas soeurs. 

L'un s'trablit 1 Québec, oil il fui  rnaîrrz d'école, un autre Sain t-Hyacinrhe. 
Quant A François, il voulu i satisfaire ses gofi (s d'aven turc : il na vigua et fit spécia - 
lemenr la p&he 1 le baleine pendant unc douzaine d'annCes avant de songer a fon- 
der un foyer. 

J I  vint alors habifer Saint-Hyacinrhe ef acliera du seigneur le 7e lot A défricher 
dans le 7e rang de la future paroisse de Saint-Doniinique (fondée t.n 1833). Il paya 
ce lot $30.ûûpIus une rente annuelle de 53.17, rente qui subsiste encore. 

Les premiers arbres de sa terre abatfus et sa petite maison de colon étant prête, 
François, qui dépassait la trentaine, épousa Marie Bernard (tante de Mgr Alexis- 
Xyste Bernard). Le mariage fu! dlébré A Saint-Jean-Baptiste de Rouiille. le 10 oc- 
tobre 1829. 

L'aac&lre &ait ingknieux. Par exemple. il bgtir un four mobile sur une souche, 
afin de pouvoir l'orienter selon le vent. 

11 était fervent palriote, mais il ne voulut jamais faire parrie du groupe des Pa- 
triotes d e  1837. A ceux q u i  voulaient l'entraîner dans leurs rangs, il disait : 
i< Dklarez une guerre, et j'y serai. Je serai un guerrier. niais pas un révolté. )> 

I! gardait un culte pour la Frarlce et pour Napoléon. Les soldats de /'Empereur 
recevaient comme salaire un sol (sou) par jour. Ce n'était donc pas la grosse paye 
qui avait incité Ic jeune François A s'enrdler. Vers 1874. ii reçi~t une leitre de f ian-  
ce lui annonçant une pension d'ancien milif aire. II pleura d'.4rnotion en toi~chan f 

ce papier de la Patrje. II Ctait morf quand le premier versement m ' v a  A son adres- 
se. 

Déckdd le 12 juin 1875, il f u t  inhumé Ic surien dcm;iin dans le cimetiére de Sain t- 
Dominique. a 

1.  François Dion (il signait Diyon) : bapiéme vers 1795. en France. 
mariage A Saint-Jean-Baptiste de Rouville, 
le 10 octobre 1829, avec Marie Bernard. 
skpuliure Li Saint-Dominique le 14 juin 
1875. 



2. Pierre Dion : naissance A Saint-Dominique en 1834. 
mariage A Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 12 octobre 1858, 
avec Philornéne Barré, née h Saint-Jean-Baptiste en 1839 et décé- 
dée A Saint-Dominique le 28 juillet 1929. 
décès ii Saint-Dominique le 28 octobre 1906. 

3.  Charles Dion : naissance h Saint-Dominique, juin 1873. 
mariage Ii Saint-Dominique, le 24 janvier 1898, avec Maria Pe- 
tii née A Saint-Dominique, en avril 1879, et décédée A Saint- 
Dominique le 2 septembre 1960. 
décés h Saint-Dominique le 20 décembre 1957. 

4. Denis Dion* 

Pionniers de la fami/Je Dion au 7e rang. 

Famüle Richer 

1 .  Pierre Richer-Lafléche (Premier ancètre arrive au Canada) 

Premier mariage avec Catherine Durand, de Saint-Eustaclie, Pans, probablement 
décédée en France. 

Deuxième mariage avec DoroihQ Brassard, le 5 octobre 1671, cette dernière bap- 
iiske le 30 juillet 1656, fille d'Antoine ei de Françoise Méry, de Québec; et décédée 
le 7 novembre 1738, a l'âge de 86 ans. 

cr ficher-Lafléche, Pierre, b. 1645, fils de Jean et de Marie Galar de Thouarce, 

Notons que b prcipnt't6 paternelle au débu! dc la colonisa!ioii. c'est-3-dtm apparienani a Fmnço~s 
Dion, a Cié iranunise dc p*re ren fih jusqu '3 ce jour. 



paroisse Saint-Pierre, diocèse d'Angers, déparlement de Maine-el-Loire, tailleur; 
S. 3 mai 1722, SainteArne-de-la-Pirade. (...) 

A van! de se Fixer définitivement S Sainte-Anne, Pierre Richer a demeuré quelques 
années B Quebec, peut-être A Champlain 05i il a fait baptisé plusieurs eafants. Vers 
1688, il est mentionné comme railleur et habitant de la Rivi2re Sain[-Charles, prts 
de Québeq et sait bien signer son nom. Une concession de terre lui est faire le 15 
janvier 1671 dans Ia seigneurie Saint-Gabriel (Rajeot) tout prés de Québec. Le 31 
mai 1688, d acbéte la terre de René Daudelin A Sainte-Anne-de-la-Pérade; cette 
terre es1 située au lieu appelé « Le Marigot » designé sous le même nom au moins 

jusqu'en 1909. ii 

2. Pierre ficher (issu du dcuxieme mariage) 

Baplisé le 17 janvier 1680 h Champlain ei dkcéde le 3 novembre 1755. Premier ma- 
riage avec Margueriie Htberi le 12 ociobre 17 16 21 Sainte-Anne. cette dernière 
baptiske en 1692 et déddée le 14 fkvrier 1723. Deuxième manage avec Charlotie 
Hamel en 1 725, bapiisée en 1690 ei décédée le 24 décembre 1750. 

3. Louis-Antoine Richer (issu du deuxième mariage) 

BapiisC le 8 septembre 1736 et décédé le 5 février 1800. 
Mwiage avec M.-e~isabeth Maheux, le 28 septembre 176 1 ,  A Saint-Denis. 

4. Augustin-Marie Richer 

Baptisé le 2 mars 1774 e i  décédé le 1 ! juillet 1842. 
Mariage avec M.-Geneviève Archambault, le 9 novembre 1801, a Saint-Antoine. 

5.  Jean-Chrysost6me Richer (Avec cette gknération dbbuie l'installation des Ki- 
cher sur le territoire de Saini-Dominique). 

Bapiisk le 27 janvier 18 1 1 ei déckdé le 2 mars 1884. 
Mariage avec Julienne Guertin, le 28 ociobre 1839, A Saint-Dominique. 
Enfants issus du mariage : Adéline, Augustin, Jean-Chrysosiôme. Jos.-Napoléon, 
M.-Prnilie, Joseph, Joseph, Marie, Rose-de-Lima, Joseph, Clotilde, Marie et EUI- 
da. 

6. Chrysostôrne Richer 

Baptisé le 8 juillet 1843. 
Mariage avec Ezilda Cormier, le 9 janvier 1865. a la Cathédrale de Saini-Hyacin- 
the. 
Enfanis issus du mariage : Joseph, SOS.-Euclide, M.-Louise, SOS. Adélard, Jos.- 
Georges, M.-Clara, Emma, Rosanna, Arthur, Azilda. Noël, Hector et Marie. 

7. Arthur Richer 

Baptisé en 1875 et décédé en 1950. 
Premier mariage avec Adéline Desgraiiges, le 4 juin 1895, Li Saint-Dominique. 
Enfants issus de ce premier mariage : 

Émery 
baptême (b.) le 25 décembre 1899 
slpulture (S.) le 23 février 1975 
mariage, le 4 janvier 1926 avec Jeannet te Hébert. 



i 
fi- 

F a d e  Arthur Richer : de gauche A droite Aline, Alberrine. Henri, Eme- 
ry, Yvonne, Léon rine, Ddga Desgranges 2e épouse tenant Gérard dans ses 
bras et Arthur. 

Henri 
Bapi&me ? 
Sépulture ? 
Premier mariage, le 28 avril 192.5, avec 1 réne Lapointe. 
Deuxikme rn,uiage avec Cécile Morisetie. 

Uontine 
Bapt&me 17 mai 1898 
Sépulture 1 1 août 1937 
Mariage, le 23 juin 19 19. avec Orner Leblanc. 

Albertine 
Baptême 
Sépulture 
Mariage, le 9 octobre 1928, avec Willie Ledoux. 

Yvonne 
Baptême 
Skpulture 
Mariage en 1920 avec Arlhiir Robiiaille, le 1 2 a001 1962. 



Aline 
Bapt&rne 
Sépulture 
Mariage, le 29 septembre 1925, avec Homiidas St-Onge. 
Deuxiéme mariage avec D&lia Desgranges, le 4 mai 1908, B Saini-Dominique. En- 
fants issus de ce deuxihme manage : 

arard 
Baptême 
Sépuliure 
Manage, le 7 juin 194 1 ,  avec Cécile Morissel te. 

ThCr& 
Bapléme 
Skpulrure 
Mariage avec René Blais. 

8. Émery Richer 

Bapiisk le 25 dkcembre 1899 e i  décede le 25 fkvrier 1975. 
Mariage avec Jeannette Hkbert, Ic 4 janvier 1926, A Saint-Domiiuque. 
Enfants issus de ce mariage : 

Madeleine 
BaprEme 23 avril 1927 
Mariage, le 31 aoot 1946, A Saint-Dominique, avec WiUrid Paradis. 

Femand 
Bapreme 19 avril 1928 
Premier mariage, le 28 décembre 1948, A Saini-Dominique. avec Jeannetie Té- 
treault. 
Deuxitme mariage, le 22 mai 1976. A Douville. avec Rejeanne Phaneuf-Beaudoin. 

Olivette 
Baptême 2 1 mai 1929 
Mariage. le 22 juillet 1955. d Saint-Dominique, avec Gilles Morin. 

Denis 
BaptCme 4 juillet 1930 
Mariage, le 19 mai 195 1 ,  a Saint-Dominique. avec DCcyre Qoiicher. 

Jeannine 
Bapi&me 2 1 octobre 1934 
Mariage, le 26 juillet 1958, Saint-Dominique, avec Raynald Chagnon. 

Y von 
Lucie 
Bapiême 24 juillet 1938 
Mariage. le 25 juillet 1959. B Saint-Dominique, avec Hervé Plante. 

Rénald 
Dap terne 8 janvier 1940 
Mariage. ie 9 juillet 1960, la Catliédrale de Saint-Hyacintlie, avec Luce Fontaine. 



7. Anc&ire et famille de Dominique Chicoine 

Le premier des ancêtres de Dominique Chicoine qui s'établit dans la paroisse de 
Saint-Dominique es1 Joseph-Misaël, marié à He~mine  Marc-Auréle. Leur union 
eu1 lieu A Saint-Damase le 31 octobre 1854. Leur installation A Saint-Domin.ique 
se concrktisa, entre auires, par l 'acba~ d'une terre qui est aujourd'hui la proprie16 
de Denis Daigneault. 

Son grand-pkre, buis Chicoine, tpousa Elisa Dion, le 23 juillet 1883, A Saint- 
Dominique. Ce dernier vécut sur la î e m e  que possède André Cliicoine depuis plu- 
sieurs années déjh. Quanr ?i son pére, Louis-Pierre Chicoine, celui-ci s'unit A Pal- 
ména Couture, le 12 avril 19 10, h Saint-Dominique. Le couple Chicoine éléva f i 6  
rernent onze enfants dont huii demeurent encore 4 Saint-Dominique. 

En ce qui a trait A Dominique Chiwiae mainienani, son mariage fut célébré lc 
25 août 1945, h Saint-Dominique, avec Jacqueline Saint-Onge. De  lcur mariage 
naquirent neuf enfants qui résident tous à Saint-Dominique. 

En 1949, Dominique Chicoine se porta acqukreur, entre auires, de la terre pa- 
ternelle qu'il revendit à ses fils Jean-Claude et Cleménr en 1975. 

8. Un assassinat scandaleux h Saint-Dominique 

Pour conserver la remarquable ingknuite de ce récit anecdotique. voici ce qu'& 
crivait sans prtienrions P.-A. St-Pierre au sujet de ce lns te événement A la tournu- 
re plutbt tragique et qui s'est déroulk au neuvjérne rang de Saint-Dominique le 3 
septembre 1869, lorsqu'un jeune bambin âge de quatre semaines seulement, Alexis 
Donat Deslandes, fils de Cléophas et d'Albina Derners, ttait lâchement assassine 
par un voisin las de dkcouragement. 

<( A dix ans je sa vais qu'un sieur Deslandes-Champigny restait A l'encoignure du 
raog Saint-Dominique el de la roule du IXe rang, il me fu t  donc facile de m'y 
transporter en esprit puis de me représenter le drame qui s'y passa le 3 septembre 
1869. U n  ami de la F d e ,  le sieur Louis PhCrU Dauphinajs, bon de décourage- 
ment parce qu'il n'arrivait point dans ses finances. pénétra dans la maison et, pen- 
dant que madame Deslandes était dèlournke, avec son rasou il coupa le cou du 
petit Alexis Donat, âgé de quatre semaines. La maman désol& saisit son edanl 
dans ses bras et courut au champs le mon frer à son mari Celui-ci s'arma d'un bâ- 
fou el s'en vint A la hiîte B Ia maison où il trouva le meurrrier qui fui di( avec 
caime : Ne frappez pas ! c'esr moi qui l'ai tué et j e  ne me sauverai pas II avait teri - 
té de s'ôrer la vie mais il ne l'osait, il avait priéeré tuer un irmocent a vac In convie- 
tioa qu'on le pendrait. II fut amend A la prison de Saint- Hyacinthe et au murs de 
la nuit suivante. il se pendit avec ses bretelles. I.,.). Une enquete fut  tenue le meme 
jour (...) et le verdict fut que le bébé avait éd tu6 et assassiné par le nommé Louis 
Phdmi Dauphinais qui lut.. ,a Ce terrible assassinnt suivi d'un suicide avait fait 
égalemen? la manchette dans le Coumer de Saint-Hyacinthe, tel que les gens de 
Saint-Dominique ahuris par ce scandale pouvaient le lire, les samedis 4 septembre 
et mardi 7 septembre 1869. La version intCgrale du Coumet vient confirmer I'e- 
xactitude de l'écrit de l'abbé St-Pierre tout en complétanr le rkcit par ceite addi- 
tion de précisions détaiiikes au sujet de cet événement A la fois tragique et cocasse 



Famille Cldophas Deslandes, ce dernier époux d'A ibina Derners. (Photo 
prise vers 1890). 

par le sort qui fu i  riserve au pauvre Phénix Dauphinais qui connut ioute une mori 
S petit feu cn se pendant avec sa paire de bretelles ... 

{( Metirire.-On nous apprend qu'un nommé Louis Pliénix de Sr-Domiiiique. a 
hier matin. le 3 courant. coupi Ir cou d'un en(ant de S mois qui &ni1 dans son ber- 
ceau, dans le 9e rang. On croit que c'est sous I 'effet d'une attaque d'aliéna lion 
rnenrale que Phénix a agi. B a éré [out de suite arrêté, et M. 12 coroner Blancherd a 
éfe appelé pour tenir une enquêre. Nous donnerons plus dc déiails dans iioire pro- 
chain num6ro.ù 

<( Suicirle.-Le malheureux Phénix-Daupliinais. qui vendredi dernier. tua. comme 
nos Iecfeurs I'onr lu dans nurse dernier numéro. un jeune en [;in[ de quatre scmni- 
nes. appartenant a Cléaphas Deslancle~ Chiimpigny de Sr-Dominique. s'est pendu, 
A la srarion de police de Sr-Hyacinrhc. samedi. vers Ii l i i t  heure.s du matin. D'après 
les rémoignages recueil~is dans les enq~i@les tenues s i~r  Ir corps de i'enf'rin t du 
meurtrier, il résulie que P l i é ~ ~ i x  Dauphinais. était depuis quelque tentps dans iiii 

etai de mélancolie inquietan(. rtsultanr proliablemmr du niautrais étar de ses af-  
faires. Le 3 septembre au matin. il partil de c h u  lui avec sa fzmme. et un enfant 
de dix ans. Durant je voyage. il fut trisie. er dir ~iiêine A sa fenime qu'il voulait 



s'ôter Ia vie; qu'il ne reviendrait peut-êrre plus chez lui. Arrivé chez Dedandes, 
Phémk ren rra dans la maison de cc dernier. L 'dpouse de Deslandes &rait seule d la 
maison avec ses enfants, au nombre de rrois. Madame Deslandes était sortie, Phé- 
nix profita de son absence pour couper le cou au plus jeune de ses enfants. Intér- 
rogé sur le motif qui l'avait poussé d commeftre ce crime, Phénir ripondit. J'ai tué 
cet enfani parce que je savais que je l'enverrais au ciel, ef que moi, j e  serais m i s  
enfre les mains de la jusrice. Pendant sa détention 11 la statioii de police de St-Hya- 
cinrhc, Phtnix dit au gardien de la station qi~e si on ne le pendait point pour ce 
enme, il en rusenrirait du chagrin. Cerre réllexion dimontre que ce malheureux 
tenait B se dtbarasser de la vie. Ei c'e.ct sans doute dans la crainte de ne pas subir 
le chiî&ïment dû B son action, qu'il s'est hâté de mettre fin A ses jours. II est aussi 
difficile de croire que cet homme n'ait été atteiar de fo'alie, c'est d'ailleurs l'opinion 
du jury qui a é té  appelé auprès du corps du défunt. 

Phénix s'est pendu avec ses brerelles, A la gn'lle de la porte de la srarion de poli- 
ce. Unegrande partie du corps touchait aii plancher. La mort a dû Sire tri3 lente. 
Ph6nix &rail 8g.4 de 65 ans.0 

9. Victime de l'intempérance 

De tour temps, les flambées alcooliques fireni de ~embles  ravages, méme dans 
la trés chère paroisse catholique de Saint-Dominique, comme vous le constaterez à 
la lecture de cet écrit de l'abbé P.A. St-Pierre, au sujet de l'escapade d'un habitant 
qui avait pris toute une cuire ce soir-121, au point que le vice de i'ivrognerie cette 
fois allait lui être fatal. Et pour comble de malheur, i l  n'avait pas choisi sa jour- 
née: en effet, sa beuverie du samedi saint avait incité le curé de I'tpoque. indigné 
de cetle offense commise ii la personne de Dieu. A renier le nom de baptême du 
mécreant !!! 

Pour ne pas faire languir les âmes saoules qui brûlent du désir de se rassasier de 
cet écrit qui ne pouvait que prôner la tempérance, voici donc ce qui s'&rait passé Le 
5 avril 1890 : 

a Il y a déjd plus d'un siècle que le village des Côtes de SI-Dominique avait ddjd 
ma u v i s e  répu tarion. Les tailleurs de pierre, les maçons. les chaumiers, les charre- 
tiers sont cornunémen r des sacreurs er sou veni des buveurs, habitudes plus ou 
moins propres A prdparer une pieuse et sainte mort. Samedi saint, 5 avn'l 1890, 
Moise Guerrin, s %laif enivré B Sain i- Hyacjn the. Tard dans la soir& il repart pour 
Saint-Dominique; il iie peut se tenir sur son siège: sa téte s'incline et repose sur sa 
roue qui use le cuir cheveIu et le blesse 1) mort. Son cheval va s 'adier  sous les re- 
mises des paroissiens auprès de l'église. Dans la marinée de Pâques, on le frouve 
morr. On fait une enquête cf le 8 a vrii 1890, Arthur Ktrock {vicaire) sort de l'église 
pour aller lire un libCra (priére des morts) en vue du cadavre, puis il inscrir au rk- 
gisrre l'acte de sépulture de Moïse Guertin, époux de MarcelLine Guillaume, cléce- 
dé dans des cirizonsiances indignes. dont le certificar du coroner ;l l'âge de 67 ans. 
L'irihurnation se fil dans le cimetière réservé aux enfanrs morts sans bapt&me ... i) ' 

Fonds P.-A. Sr-Pierre. Manuscrit sur la paroisse dc Sriinr-Dommquç Archives du SCminnire de Sr- 
Hyacm rbe. 



Cet accident pour le moins nialencontrcux f i t  pareillemen1 la manchette du 
Courrier de SI-Hyacinthe, le 8 avril 1890: à iine époque ou on se permeiiait de dis- 
courir discrètemeni de ce genre d'actualiik tout en dissimulant. pour ne propager 
le scandale, les dessous coinpromettanis d'une rnisavenlure aussi invraisemblable. 

<( Accident fard.-IV. Moïse Giieriin de Sr-Domjniyue a éré iué samedi saint nu 
soir sur la mutc entre Saint- Hyacinlhe er St-Dominique. II était en voiturc. dans 
l'impossibilité de se tenir droit. Sa têre s'engagea entre la roue et la boite de la vol- 
iure ei c'es1 dms cetre posilion que son cheval I'anlena j u s q ~ i ' d  la porte de sa mai- 
son. II &ait déjd mort. Quelle leçon !)> 

Nicholas Audet dit Lopoinie  ef s 
épouse, Delinase TEtrault 

Elzear Lapointe et son epouse Cordelie 
Chaboi; photo prise en 1900. 





Les établissements commerciaux et les entreprises 

La main d'oeuvre de Saint- Dominique qui n'est pas ailectée aux travaux agrico- 
les ou A l'exploitation de la pierre se trouve employée dans les divers établisse- 
ments commerciaux de la paroisse. De l a  simple boutique dc forge, q u i  jadis jouait 
sans contredit un r81e des plus importants dans l'organisation sociale de la 
communauté rurale, au garage des plus spécialisés à la fine pointe de la technolo- 
gie; du magasin géoéral coutumier h l'esprit si caracttristique d u  milieu rural 
qu'on coosidtrair comme le << refuge-rnarling » de la paroisse, à I'épicerie-bouche- 
rie d u  coin aux concepts modernes et A la froideur des supermarchés; tous les 
commerces installés au coeur de la collectivité joukrent et jouent encore, sans 
conteste, un r6le de premier plan dans la consolidation de 110s assises paroissiales. 

Avec la disponibilitk sur place d'une vaste gamme de services offerts (i la popu- 
lation, on peut croire. bien que le milieu ne soit pas reclus sur lui-même. que les 
paroissiens n e  sont pas dans l'obligation de quitter la campagne pour quérir les 
mêmes avantages qu'on retrouve B la ville, devant cette multiplicité d'institutions 
commerciales. 

Saint-Dominique compte aujourd'hui de nombreuses entreprises, des plus dy- 
namiques, et qui datent de  dix ou quinze ans. Mais afin de s'en tenir uniquemenl 
aux commerces solidemeni implantés dans la paroisse, nous nous sommes limités. 
tout en respectant la diversité de ces entreprises, A la description des commerces 
existant au  moins depuis vingt-cinq ans. 

1. LES IMAGASINS CÉNERAUX : 

Les deux plus importants magasins généraux de la paroisse, qui semblent s'être 
livre une vive compétiiion sur le terrain du village pendant de nombreuses années, 
sont tous deux situes B proxirniti de l'église. Le premier édifice, voisin de l'&lise et 
ayant pignon sur me. sur la me Principale, l'angle de la nie Saint-Dominique, 
abrite le commerce actuel de Clément Chabot. alors que le second, toujours situé 
sur la me Principale, gis-A-vis le presbythe, mieux connu sous le nom du magasin 
Loiselle, est aujourd'hui occupé par un établissement domiciliaire appartenant A 
Florian Flibotte. 

D'aprés nos recherches exhausiives et les tkmoignages oraux recue~lljs auprks de 
plusieurs doyens de la paroisse, il apparaît que ces deux magasins seraient les deux 
plus (( anciens )} dont les assises reposent au village de Saint-Dominique. 

LE MAGASIN LOISELLE 

D'apres la tradition orale, l'impressionnante maison A mansarde, ii comble bri- 
sé, à deux foyers el A trois lucarnes sur la devanture, qui appartient A l'heure ac- 
tuelle A la famille Flibotte. aurail itd construite peu de iemps aprés l'obtention de 
l'h-ection de la paroisse, vers 1835; ce q u i  s'avère plausible puisqu'effectivemenr 
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Magasin général de Léonidas Loisdle acheté de Albert Archambaulr vers 1932, 
aujourd'h uj mison  &iden (ielle appsrrenan t A Flonan Flibor te. 

un premier marchand général tint un magasin de 1836 à 1839, d'après les rensei- 
gnements fournis dans le manuscrit  de l'abbé Isidore Desnoyers'. en la personne 
d e  Victor Hudon, époux de Marie Godard. 

Ce magasin général aurai1 vu se succéder plusieurs propriélaires dont i l  s'avère 
difficile de retracer la liste avec exactitude. jusqu'h ce que Ludger Victor Vachon, 

' Voic~ une liste de niarchands a-vani r>pc.r? officicri.~c.mcni un cdimmerce au XIXc siéclc en h paroisse 
de S a i n i - D ~ ~ i I Ù q ~ e .  d'apr6s 1':i hbé Desiiiyrrq : ri Ceriains personnage.$ de Iû p3ro1.u~ 
1836- 1839 Victor Hudon, rii.?rchs~id. épriux de Mnnr Godard 
1840- 1844 Jean-Briprisie Pla~i~orrdon, marchand. cc11 fatatre 
1845- Un nommi Rervc^r (liir-t probablement Eusèbe). m~rchand. 
184-  16'66 Joseph-Octave 3etudi:i: niarchand. +:poux de .Uaris-Oiiésine hfaurcy. 
1952- knablc ,Miron. ~n.ircli;ind cpoux de Mnrgurnte Houle. 
1872- V~cror Vachon. niarcnad. é ~ n u x  de Ho.wlie I .  angellier. 
1875- Français Audet dit Lipwn te. mart,liand. ;poux d 'l-IClCnc Clopin. 
1881- ~Uichel Arclinrnhaulr, niorc11.ir~d. Cpulu- dc Vicrortne Beai~d!?. 1. 

- Desno-vcrs, Isidore. Manuscrit sur I'hisio~rc- dc. I:I puoi.s.se de Ssint-Uririiinique. p. 6. 



marchand et tpoux de Rosalie Langelierz, en prenne possessioii officiellement 
vers 1872. 

Ce dernier aurait tenu le commerce au même endroit pendant près d'une ving- 
taine d'annkes jusqu'h ce que sunicnne I'humilianre faillite, en 1890. Aurait-il Cié 
une autre victime des mauvaises affaires, comme on en rencontrait couramment 
vers la fin de ce sikle, plut81 morose au plan tconomique. N'avait-il pi1 supporter 
le poids d'une concurrence féroce. en faisant allusion A la compktition récente li- 
vrée par Leon-Joseph Dubois ? Ou n'avait-il point veillk, d'assez prhs, au rern- 
boursemeni des dettes coniraclées envers ses créanciers au poini d'&ire accule au 
pied du mur en déclarant la faillite? 

Or d'aprés certains ikmoignageç il n'y a rien d'étonnant qu'il en soit venu à se 
buter A une telle situation lorsqu'on sait que certains magasins généraux. au béné- 
fice de leurs intérêts, étaieni bien souvent reconnus pour leur pratique de prêrs à 
fort intkrêt envers leurs dkbiteurs, la plupart des cultivateurs, selon la couiume, 
empruntaient pour la durée d'un an en at lendant le revenu de la récolte de l'au- 
tomne pour s'acquitter de leurs dettes. De même certains marchands étaient parti- 
cuiierement répuits par leur maladresse de mise en oeuvre d'une politique de pro- 
motion et de venie (achetez maintenant, mettez sur  le compte et payez plus 
tard !...) qui favorisail l'obtention d'une longue liste d'acliais A crédits pour les 
cljents. Cz jeu se terminait, un jour oii l'autre, au désavantage des marchands lors- 
qu'ils rtalisérent que les clients, qui s'étaient prévalu du généreux sysieme. refud- 
rent de payer leurs comptes. 

Quoiqu'il en soit, cette situation vulntrable se reproduisit à maintes reprises 
dans les moeurs des magasins généraux du iemps, 21 n u l  ne doute que c'est proba- 
blement une circonstance du genre qui forca Vicior Vachon A afficher la faillite en 
1890. 

Cet extrait fort révélateur du Courrier de Saint-Hyacinrlie. du 12 juillet 1890, 
témoigne du sort qui fu t  réservé a u  marchand : 

(( A vis de faillite 
In Re V, Vachon, de St-Dominique, Failli. 

Le Soussigné, vendra par encan pubIic A St-Dominique, cornré de Bagot, rner- 
creùi, le 23 juillet courant a.m. tout l'actif cédé en cette a fh i re  comme suit : 

I O Le stock de marchandises skhes, ferronneries, diaussures, grocen'a. vaisselles, 
bois de cordes, fktures du magasin et d'apres I'ioventaire, $5 987.16. 

- 

Rosalie Langeflier. narrve de Sainic-Rosalie, tersti la filie de Louis-Ybasrim Langeljier et de Jiilic. 

h t h e r  C'asauli ei la soeur de Iillusrre F~ançuis Longellier (qui fur f o u r  A leur prufesrsur dç droit. 
ddpuié. miiiislre. rnajre de QuCbec erlirge dc /a Cour Supeneurz du drsiricr de  Monirkal) d'apres ce 
que nou, avons pu en dL'duire d i in r  indicaiion foumic par Ie mÿnuscni dr l'abbé P.A. SI-Pierre qui 
menilonnaif que le jeune I'ictor junior. érudi3nt en droir. travrrllir pour le conipte de son oncle 
François Langellier , 

(r Saint-Dominique a iu surgir ei pousser un ceul s c w t .  du moins queje ache.  dans la personne dt. 
Victor. f i ls  dc Ludger Victor Vachon. marchand ei dr Rol;alic L~rigclier. Lcpriir Vicior rnrra au 
Colltge de SI-Hyacinihe en sepitmbre 1882. 11 n 'eur piir le renips de prariquer A Si-Dominique (...) 
Victor drudia le drort IA cn rtmplimnr le< ioni.iions dc surr'iarre aupes de  son ooclc Françors Lan- 
gelier qui fur ddpvie. ininisrrc. luge. lieuren31ir-gnuvemziir A p t n z  eut-il s;ir?ii< au barreau que 
Ic cher enfani s'dteignrt Le ban Dieu 1'ûv:iir tir6 du danger. u 



Z0 La lisre des dettes de livres. billets,. ....................................... ................ $3 386.75. 

.?O Cheval, voirures d'kté el d'hiver, haniais. ...... ...................... .................... $445.00. 
Les deux premiers lots seron I vendus 1 [rais er si; mois, sur billets endossés A la 

satisfaction des Inspecteurs, le troisidme lot sera vendu en détail, pour argent 
compran f . 

Un ddpbr de $100, sera requis des enchérisseurs sur las deux prenuers lots. L'in- 
ventaire et la liste des detiss peuvaii être exarniriés tous les jours au no. 9 rue Si- 
Denis, 2 Si-Hyacin the. 

Le stock pourra aussi Cire n'site [oiis Ics i~endrcdis en s'adraçsant au soussigné. 
Sera aussi vendu 4 la méme place et le même jour I heure p.m. l'immeuble érmt 
le numéro quatre cen r douze (4 12) du plan officiel pour la paroisse de SI-Do&- 
que. 

Conditions seront données a w n  t la vente: 
J. O. Dion, 
curatew 
Si- Hyacinthe, 1 1 juillet 1890. 

Après I'inCluctable destin de la fiamille Vachon du village, il appert d'après la 
tradition, que celle-ci quitta la paroisse de Sainr-Dominique aussitôt la vente à 
l'enchère réalisée. 

Un bien nanti, J.-C. Fagnan f i l  l'acquisition de l'entiére propriktt des Vachon et 
reprit l'affaire en mains, aidé de son beau-frere. un nommé Lebnin, q u i  travaiUait 
A son senice. II opera l'établissement pendant prés d'une vingtaine d'années, selon 
les racontars du village. Puis, les propriétaires furent successivement Albert Ar- 
chambault et Lkonidas Loiselle dont l'acquisition remonte a u x  années 1930. Ce 
dernier rentabilisa activement le commerce, mais finalement i l  prit sa retraite et 
ferma définiiivemeni les pories dt: I'~iab1issemrnt en 1975. lors de sa veiite ii Flo- 
rian Flibotte. 

LE MAGASIN DUBOIS (aujourd'hui dépanneur Mado) 

Léon-Joseph Dubois, jeune homme, débuta sa vie de  journalier en qualité 
d'homme de cour et de commis itinérant au service de M. Lebrun, qui lui-m&me 
iravadiait A I'emplacerneni concurrent de la paroisse. comme nous l'avons vu pré- 
ckdernment et dont le propriétaire était J.C. Fagnan. Moyennant le minime salaire 
de 254 par semaine, Lkon-Joseph Dubois, nourri. loge mais non <( fourni dz sou- 
liers ii. répondait au besoin des clients qui désiraieni se procurer du grain. mar- 
chandises de toutes sortes, quincaillerie er matériel aratoire etc ... Avec I'expérien- 
ce, il grimpa les tchelons de I'enireprise et, de temperament persuasif, il devint 
deuxitme commis puis premier coinmis; fort ambitieux dans ses projets d'avaiictt- 
ment, il songea h posséder son commerce personnel. 

Déjà, il avait épousé en septembre 1890. Alma Casavant. fille d7Anioine Casa- 
vant, diputé wnsenrateur du comte de Bagot et residant à Saint-Dominique. 

Aprés quelque temps d'appreniissage du métier, il acheta une propriété sise en 
face de la beurrerie du village et optra ;1 son propre compte durant cinq ou six an- 



Zr- 

Phoro prise vers 1924 du magasin Léon Joseph Dubo i s ,  aujourd'hui dépanneur 
Mado. 

s, un petit commerce assez lucratif, puisqu'au cours de ces années. i l  réussit h s'a- 
masser une petite fortune personnelle. Cela lui permii de faire l'acquisition d'un 
établissement beaucoup plus spacieux el situé davantage au cenire du village. près 
de l'Église. Effectivement, le 18 fëvrier 1899, par devant le notaire Boisseau de 
Saint-Hyacinthe, Lton-Joseph Dubois acheta le magasin gentral de Louis Mar- 
lin3, &poux d'Emérance Houle, pour la somme de 2 500% 

C'esi Louis Marlin, cultivareur dr Sator-Dominiqur, qui avai i  pris en sa possession. par devmi le 
norairr Blanchard de Saini-H,vncinihe. IL.  16 ociobrc l8E4, leniicre proprikit d e  Michel Archam- 
bauli, rnarcli~nd de la paroisse. pour ILI somrnc iofalc di: 1 944.R (dom 1 3708 pour la valeur du izr- 
rain cf I 5 745 pour k fonds de cornrnercz). 

r 1 O un ferrain sirue en I;i parorsse de Sr-&rniN'que. du c6tc nord-=! du dit rang. fesani panie du 
lof numéro deux cenl .boixanie ci huii. sur Ir plsn ei au livre de rcnvoi olficieb de Io diie paroisse di. 
Sr-Dominlquç de I;i conrrnanct. di' gii:rrrc ving~ qiiarre pieds de fronr. mesure française sur ia pro- 
fondeur qu I I  y a 1 pariir du f ~ '  du chenlin de h Reine a aller d ihgf pieds en deça d'une grangc 
qui se trouve aciuzllemenr constn1i:t. Les lignes entre les parries devront iire faites cn mettant dcr, 
morceaux de fayence en (erre d chaque coin. L3 profondeur devra être B peu pris de. cent qtiairc 
vingr hurr pieds plus ou oioins. en 1a'ss;rnr toujours wngi pied, pns cn dcça dr 13 grangc (...) 1) 

- Premiére copie de l'Acre norané numéro16 19 647. ridg6 par Ic norairr H R. Blancl~rd. canccr- 
orrni la wnfe par ~Ulchel ilrch:imbsuli A Loii,s Mar i in .  Ic 16 alobrc 1x84 
Dociimrni pr&C par :M. CIkmen r Chabot 



Quelques années aprks cet te nouveiie acquisition, il forma une compagnie avec 
ses fils, Charles-Orner (marié A Berthe-Aiice Cbicoi.ne en 1925) et Agénor (marie 
Annette Remy en 191 9). Ces derniers entreprirent l'agrandissement de l'établisse- 
ment en vue de répondre adéquatement à la clienttle sans cesse croissante. L'éta- 
blissement de Léon-Joseph Dubois, populaire er frequenté assidbment par la 
clienttle de la paroisse, se révélail le magasin le plus considérable de Saint-Domi- 
nique, au dkbut du XXe siécle. En tkmoigne cet extrait, rkiigé par un observateur, 
en 1909. 

(t Alma, l'aide des fdes,  a épousé, encore ~ 6 s  jeune, Léon Du bois dont l'éta- 
blissemen t est le plus important de Sain t - Dominique. n 

Vers 1900 - 19 10, les marchandises achetkes en vrac, arrivaient A destination 
par le irain, A la gare de Brimnnia Mills, et la disiance qui n'était pas trop longue, 
était franchie assez aisément avec les chevaux. 

Le 20 septembre 1928, il se produisit une division de la compagnie Dubois, à la 
suite de transactions et de promesses testamentaires entre le pire et ses fils usa- 
ciés, tous marchands. L'emplacement fut alors vendu i~ Napoléon Tbhdule Nep- 
veu. commis, Louis Dupuis, marchand et J. Aiexandse Barrette, couunis tous trois 
de Montréal, pour la somme de 6 0005. Après cet te vente, une dame ouvrit un 
commerce de lingerie qui ne f o n c t i o ~ a  pas tellement A cause des années difficiles 
de la crise, des achats h crédits, et surtout d'une publiciik aiikhante menée de 
main de maître par la maison Eaton oh les gens de la paroisse, s'approvisionnaieni 
de difftrents articles, au moyeo du fameux catalogue. 

Apres ces deux annkes d'exploitation passées dans  l'attente de  l a  fortune, 
Ephrem Bernard acbeta le commerce général des Montrkalais pour continuer dans 
la même veine. A son dkds, sa fille Ernestine, soutenue par sa mère Maria Guay, 
prj~ la relève. 

Puis se succtddrent quatre piopriktaires qui dcssenirent la clientde de la pa- 
roisse au mkme endroit. quoiqu'au cours de ces années l'édifice ait subi de multi- 
p l e  rénovations, tant intérieures qu'extérieures : Henri Breault (le 30 mai 1947), 
Roméo Vertefeuille (le I l  juillet 1950), Germain Cordeau (gendre de Roméo Ver- 
t e f d e ,  en 1975) et Clément Chabot, propriktaire actuel (le 17 mar 1977). Cc der- 
nier a ajouté A la vocation de son wmerce-&picerie La vente de menus articles 
de quincaillerie ainsi que celle de la peinture. 

2. LES EPICERTES - BOUCHERIES 

En correspondance à I'activilk des magasins généraux h Saint - Dominique, des 
épiceries- boucheries virent le jour pour répondre plus spécifiquement aux be- 
soins de la population en matière d'alimentation. Parmi celles -ci, deux sont si- 
tubes au viüage ei une autre au  bas des Cates. 

Gtnn. Lion. Le iype &onornique et mal dcs Canadien: mifieux agricoles de iradition frany.~e. Fi- 
dés, Montidal, p. 145. 



MARCHE GASTON LAMOUREUX 

En 1939, Napoléon Dupont f i t  l'acquisition d'Anne1 te Chiwine, d'une résiden- 
ce sise au c o e u  du village, à quelque distance du presbydre, du même d t t  de la 
voie publique. Celui-ci vécut A cet endroit avec sa famille pendant quinze ans, 
mais à la suite de son décès, son kpouse vendit l'entière propitit A Paul Breault, en 
septembre 1955. C'est ce dernier qui rnktamorphosa I'ktablissement dorn.iciliaire 
en commerce d'épicerie - boucherie qui fonctionnait sept jours par semaine, nous 
di1 -on. En collaboration avec leur fille Ghyslai.ne, Paul Breault et sa femme tin- 
rent le magasin pendant dix-sept ans. A ce moment. le propriétaire souffrant et 
litikralernent &puisé, se departit de soli commerce aux mains de Gaston tamou-  
reux, lequel en prit possession officiellemeni le 10 avril 1972. C'est l'actuel pro- 
priétaire. 

EPICERJE - BOUCHERIE (EDIFICE MARCEL K IROUAC) 

En 1948, Dominique Rainville f i l  l'acquisiiion d'une ferme appartenant h Er- 
nest Casaavant, que lui - m&me avait achetée d'Elias Lussier, au dkbut des annies 
1940. Cetie fernie était iour juste située k la limite du village, du c8tk sud-ouest. 

D'abord connu comme laitier, il distribuait le lait quotidiennement chez ses 
clients. En guise d'aoecdote, Laurent Lapointe aurait été le premier à acheter de 
Dominique Rainville une pinte de lait A 5Q, au bas des cdtes, en juillet 1948. En 
kté. le laitier se déplaçait c a b -  caha A bicyclette ou simplement à pied, en trai- 
nant une petite voiture, puis avec un peu d'argent, il s'acheta plus tard un cheval 
af in  d'effectuer la livraison plus rapidement en campagne. En hiver, il descendaii 
du village. en t~aîneau ou h pied, et devait se contenter d'un maigre revenu pour 
transporter seulement cinq pintes de lait, dans le rang des côtes. Tout en poursui- 
vant son entreprise il décida d'ouvnr une épicerie - boucherie qu'il exploita jus- 
qu'en 1957. 

Le propriétaire de !'épicerie- bouche- 
rie Germain Courtemanche, prépare 

-.* - 
une commande de viande pour ses 
clients. 

C'esi alors que Germain Courtemanche, cultivateur du 9e rang. détenant un 
banc de viandes au marché de Drummondvillc. s'appropria du commerce de Do- 
minique Rainville pour continuer dans la m&me orientation. 11 transforma et réno- 



va aussi tfit les lieux, puis entreprit la construction des diffkreuts agrandissernenis 
qui s'imposaient A cause de  I'aclialandage de la clientèle. 

En collaboration avec ses enfants er parlois dcl employks, le couple Courieman- 
che réussii avec brio A assurer le maintien du senice du compioir. au marche de 
Dmrnmondville, ainsi que celui d u  commerce sis 1i Si - Dooiiique. 

A Saint-Dominique, l'épicerie ktaii même ouverte le dimanche matin pour satis- 
faire la clientèle retardataire, mais avec une  entente avec I'épicier- boucher 
compttireur, Paul Breault, l'épicerie se voit définitivement fermée le dimanche. 
pour une journée de repos, comme le dictait strictement la coutume religieuse du 
temps. 

En 1972, les propriétaires Courtemanche lurent durement kprouvks par une ai- 
taque A main armée qui les affecia considérablement. Alors, n'éiant plus capables 
d'assumer avec autant de diligelice leurs obligaiions, ils se dkpartirent, non sans 
amertume, du commece. 

Michelin Barbeau en devint propriétaire et prit possession officiellement des 
lieux, le ler mai de la même année. Celui -ci opCra activement le commerrce du- 
rant quatre ans, aprés quoi i l  le cCda A Marcel Kuouac, le 15 mars 1976. L'Ëtablis- 
sement a fermt ses portes en 1982. 

GPICERIE SlMON ST - ONGE 

I I -  
I 
I t .  -i 
C A  i 

Le marché des Chtes, apparrenani ;ii Léo Ledoux, 

Laissons le soin à Christiaiie Si - Onge de nous raconter I'hisioire de son 
commerce : 

C'est avec plaisir que je vais ici vous raconter, tel un beau conte, la pelite hstoi- 
re de notre commerce. Même si au départ nous avions quelques renseignements, 
notre curiosité nous poussa à aller plus loin afin d e  rendre ce récit le plus complet 
possible. C'est ainsi que l'on se f i t  un devoir d e  contacier Madame Berthe Ledoux 



(épouse de feu M. Léo Ledoux), premiers propriétaires, Madanie Jacqueline 
St - Onge (kpouse de feu M. Jean - Paul St - Onge), uoisikme proprieraire. 

JE rencontrai donc celte gentille ei brave dame Berthe Lcdoux qui voulut bien 
me faire part de ses souvenirs d'époque. Ainsi, j'appris donc que M. Léo Ledoux 
était et fu t  depuis presque toujours {i boucl~cr)> 9 Quant A Madame Berthe Le- 
doux, elle avait acquis une certaine expérience de la vente et du iravail en public, 
puisqo'elle travailla pendant tout près de quinze ans dans le magasin général de 
M. Télesphore Girouard et dYAnioineire Bergeron, qui tiait situé dans l'actuelle 
maison de M. Paul - Emile Lachapelle, sur la rue Principale, aux Côtes. Ei oui, il y 
avait un magasin gknkral à cet endroit ! Donc chacun d'eux, au départ, possédait 
de bonnes connaissances de  la vente. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient un 
jour pensé A ouvrir leur propre commere. Et c'esr en 1947 qu'ils firent I'acquisi- 
tion de la propriété de M. Origeiie Paradis et qu'ensuite ils comrnencérent A opérer 
une boucherie et un abattoir. 

On abattait beaucoup de boeufs, vaches, cochons, veaux et ensuite on dtbitait 
l'animal que l'on revendait au détail. On peut s'imaginer facilement combien i l  de- 
vait ttre difficile de travailler ainsi, étant donné que l'on ne disposai1 pas des me- 
thodes modernes d'aujourd'hui. II ne fallait surtout pas compter ses heures ! Le 
commerce était ouverr 364 jours par année, de 7heures00 a.m. ii . . sans heures 
fixes le soir pour fermer. Seul le Jour de l'An leur permetlait un peu de répit. En 
ce temps, M. Ledoux passait un peu partoul dans SI - Dominique pour aller cher- 
cher les commandes ei ensuite il fallait prendre presque deux jours entiers pour 
tout préparer et m&me travailler souvent jusqu'aux petites heures de la nuii afin 
que toui soit prft en mème temps. pour aller par la suite livrer ces commandes a la 
maison. Mentionnons que lorsque i'oo abattait un animal, rien n'était perdu. Ma- 
dame Ledoux faisait eue - même sa répulie saucisse, son boudin; on faisait fondre 
la graisse, on nettoyait les trippes, etc. . La somme de travail A accomplir était 
considerable et, si règle générale le boucher c'élait Monsieur Ledoux, que dire de  
cette bouchère qui s'y connaissait tout aussi bien. Lever et débiter des quartiers de 
viande ne lui faisait nullemeni peur el sa Façon de faire lui valait bien des éloges 
de la part de ses clients. 

Madame Ledoux se rappelle aussi que plusieurs gens apporiaient  leurs 
{< casseaux u pour les faire emp1i.r de graisse. Le casseau moyen se vendliii 25C et 
pour une très grosse quantitk on vendait la graisse 1 OC la livre ! On vendaii aussi 
la saucisse environ 3 livres pour 1.00%, le boudin 25Q la livre, le boeuf haché 3 li-  
vres pour 1.003, la bologne 2% la livre, le filet mignon ei le jambon cuii pour 
1.00$ la livre. Et que dire du prix di1 beurre A 35@ la livre, le pain à ISe, une peiite 
l i queur  à 6Q, un pot  d ' env i ron  24 onces  d e  b o n n e s  conl'iiures au!: 
fraises{( hfarquette. a pour 59C. 

Cela peut sembler incroyable pour certains mais il faut se rappeler que les salai- 
res n'étaient pas élevés et que I'assurance-chômage n'existait pas. Aussi. il était 
courant de voir plusieurs familles acheter & crtdir tout I'liiver et recomtnencer à 
payer lorsque l'ouvrage reprenaii au printemps. 

Monsieur et Madame Ledoux ont opérc la bouchene pendant h peu pris une 
dizaine d'annkes, après quoi ils agrandirent quelque peu et offrirent des produits 
courants d'épicerie. 



Fair assez cocasse : Madame Ledoux me disaii qu'à cenains moments de I'an- 
nCe, lorsque les carrières et les pavages fonctionnaient A plein, les camionneurs d e  
vaient faire la l~gne pendCant des heures. II n'ttait pas rare de voir plusieurs d'entre 
eux venir A l'épicerie pour se chercher de quoi<( bouffer r et c'est ainsi que Mada- 
me Ledoux fut presque contrainte h offrir des repaç chauds el consistants à l .OO$ 
l'assiette. C'ttait Mademoiselle Jacqueline Gadbois (nièce de Madame Ledoux) 
qui faisait la popote dans la cuisine privée et ad~acente au commerce et qui s'occu- 
pait de ravitailier ces hommes dfamks. 

Leur commerce devenant de plus en plils captivant et exigeant. on décida alors 
de le vendre. Si on calcule tout le temps investi, il faut s'imaginer que pliysique- 
ment il devenait de plus en plus difficile pour eux de mainienir une cadence aussi 
élevée. Ainsi, on vendit I'tpicerie - boucherie en 1957 A un certain Monsieur For- 
tin. C'est lui qui f i t  construire I R  grande partie de I'actuel commerce. Il opéra le 
commerce environ un an ei demi. Aprés quoi, Monsieur et Madame Ledoux repri- 
rent le commerce, y Ctanr obligés. 

Encore là, ils firent preuve de courage ! On ajouta donc dans ce nouvel agran- 
dissement un restaurant; donc trois commerces dans un seul ! Et tout en confi- 
nuant de travailler fort, ils avaient toujours en lête de vendre le commerce. Et puis 
un deuxiéme acheteur se prtsenta en 1960. C'ktait Monsieur Jean-Paul St-Onge. 
Monsieur Si-Onge et son épouse Jacqueline en pri.rent possession le 26 juin 1960. 

- - *  

Jean-Paul SI-Onge et son épouse Jac- 
queline au soir d'une langue journée de 
tra vail. 

Monsieur St-Onge pour sa part avait lu i  aussi une borne expérience de la vente 
et du public puisqu'il avait eu une « route de lait ii pendant onze ans. Fatigué de 
se promener ainsi, il vit une bonne occasion de pouvoir gagner sa vie et celle de sa 
famille tout en demeurant sur place. Ainsi, le marché des Côtes devint le Marché 
Jean-Paul Sr-Onge. 



Aidt de son Cpouse, on mit la main à la pâte er tout en ne comptant pas. eux 
non plus, leurs heures, ont f i t  fonctionner ce commerce A plei.ne capacité. Ifs ope- 
rerent le restaurant environ deux ans, mais voulant offrir toujours plus de choix à 
leur clientèle, ils décidèrent d'abandonner leur restaurant pour faire place A un 
plus grand plancher de produits d'tpicerie. Ainsi, ils rkarnénagkrent entièrement 
l'intérieur et ils s'affilièrent avec un nom assez prestigieux à l'époque, s Trms-Ke- 
bec. i> 

C'est donc en 1962, aprks avoir dklaissé le restaurant et l'abattoir, qu'on donna 
une ~ouvel le  image h ce commerce. Au dtbut, le commerce eiait ouvert sept jours 
par semaine et I'heure de fermeture était aux eiivirons de 10 1 1  heures le soir. 

11 faut croire que ces gens avaieni une sacrée bonne sant6 pour travailler ainsi. 
Quand on pense qu'il y avait plusieurs petits mousses qui poussaient (8 enfants) et 
qu'il fallait &ire 3 plusieurs endroiis en niême temps, on peut se dire que les jour- 
nkes étaient fort bien remplies et qu'il n'y avait pas de  place pour l'ennui ! 

Tout en jasant. nous nous sommes amusés à apprendre que dans les années 60, 
le village de Si-Dominique était (1 prohibé u.  C'est-A-dire que l'on n'avait pas le 
droit d'y vendre de la bière. Monsieur St-Onge voulant offrir ce produit h sa clien- 
téle dut amorcer des démarches assez longues et compliqukes pour faire briser cet- 
te prohibition. On f i t  donc un genre de riférendum, on entreprit des dkmarches 
auprès du maire, du député pour enfin obtenir gain de cause. Ce qui aida, c'est 
que le commerce faisait parti de la campagne et que la population était plus élévée 
qu'au village. Donc le marché Jean-Paul St-Onge fût  le premier à avoir le droit de 
vendre de la biére. 

Dts que l'on r q u  un ceriain papier avisani qu'il etair accepté. Monsieur St-On- 
ge fit venir les diîfkrentes brasseries et fi t  ktaJage de ce produit. La clienttle vint 
en grand nombre car elle n'était plus obligke d'aller A la ville s'approvisionner en 
bikre. Mais fait assez cocasse, quand un inspecteur se prksenta et qu'il exigea le 
perrnis de boissoo, M. Si-Onge lui montra fièrement son papier. Mais A vrai dire, 
ce n'&tait pas encore le vrai permis mais seulement une attestation. Ce que Mon- 
sieur St-Onge ignorait. On obligea donc Monsieur St-Onge & retirer de son plan- 
cher toute cette bière et d'attendre son vrai papier. Il paraît que cela a pris environ 
deux mois pour obienir cc fameux permis. Imagez la désolation de plusieurs 
quand on est habitué d'acheter ce produit A un endroit et que du jour au lende- 
main, on ne peut plus ... Cela avait causé beaucoup de remous. 

Le marche Jean-Paul Sr-Onge offrait aussi la fameuse liqueur Liicky One o .  
Voulant oflrir de bons prix. Monsieur St-Onge se devait d'aller aclieier cette l i -  
queur direciement à la compagnie de Montréal. Et, pour ceux qui ont bien connu 
Monsieur St-Onge, ils se rappeleront surement combien celui-ci détestait conduire 
son camion dans le (( trafic\> de cette grande ville. Lorsque sa réserve s'epuisait et 
qu'il etai t  temps d'aller d e  nouveau s'approvisionner. il faisait presqu'une 
<t maladie o. Madame St-Onge me racontait qu'un jour où il  se rendait h Montréal 
avec son fils Simon pour aller cbcrcher quclques 250 caisses dt Liicky one, ils eu- 
rent un accident sur le chemin de retour. U n  homme s'eiant endormi h son volanr 
provoqua cet accident. C'est alors qu'on vit s'ttendrc toutes les caisses sur une  
longueur d'environ deux arpents sur l'autoroute ! Imaginez iin peu ce que cela 



pouvait domer  comme résultat ... Et bien. quelques temps après, Monsieur SI-On- 
ge prit la ferme rksolution de ne plus y retourner et prit donc des arrangements 
avec la compagnie afin que l'on puisse venjr b e r  cette fameuse liqueur à son 
commerce. 

Monsieur St-Onge et son kpwse ont admiaisirk ce commerce pendant quinze 
ans. Durant ces années, Monsieur St-Onge acheta une terre avec quelques ani- 
maux dans le Urne Rang er y reloga touie sa famille. Puis quelques m é e s  plus 
tard, il acheta une deuxième terre appartenant I Monsieur Robichaud. Ahsi ,  il 
devint passablement occupé, partageant son temps entre son commerce et ses 
deux terres. Pendant ce temps, Madame St-Onge devait redoubler son temps h 1'6- 
picerie, cela devinr un peu trop exigeant et ils durent faire un choix. C'esr alors 
qu'ils déndkrent de laisser leur place A d'autres; il etait temps pour eux d'aspirer 
un peu plus de trarquilitt. C'esr ainsi que iout bonnemeni ils en parlèrent i l'&né 
de leur fils, Simon. 

Simon Ctaii, A ce temps, assistant-contremaître dans une usine alimentaire de  
Ste-Rosalie ei moi (son kpouse), Christianne Larose, j'ktais A la reclierche d'un 
emploi wmme secritaire, ayant dklaissè mon ancien travail Longueuil, pour me 
marier. 

Nous étions de jeunes mariCs (s'étant CpousCs le 17 mai 1975), remplis d'espoir 
quant notre avenir, mais nous n'aurions jamais cru devenir aussi vite propriétai- 
res d'un commerce. Nous avions tous deux 21 ans lorsque nous achetions le 
commerce de la famiiie ce 25 a00 t 1975. 

Simon. ayant &I& éduque dans ce milieu, se découvrair certaines dfinités; tandis 
que pour moi, i l  en &ait un peu ainsi puisque ma mkre avait eu un restaurant pen- 
dant tout prés de dix ans. 

C'est avec tout le courage de nos 20 ans qu'on s'embarqua dans cette nouvelle 
vie ! 

Nous avions beaucoup à apprendre et aussi beavcoup à faire. 11 fallait redonner 
une nouvelle image A ce commerce. Notre apprentissage .se fit au jour le jour. Les 
parents nous ont t te  d'un grand secours à plusieurs points de vue et que dire de 
tous nos fréres et soeurs et amis de c11acuu qui nous ont beaucoup aides et cncou- 
ragts de  bien des façons. Et avec de l'aide et du support moral, on arrive h beau- 
coup de choses. 

Ainsi, depuis huit ans, nous sommes 18 et nous faisons touc notre possible en y 
mettant beaucoup d'amour et de respect pour oflrir à nos clients et amis un en- 
droir oh ils aiment revenir. Cettes, ce n'esi pas toujours facile car il csi évident 
qu'on ne peut plaire A tous mais nos efforis nous enwurageni A continuer et nous 
ne regreitons pas le chemin parcouru depuis. 

Par les temps qui coureni, <( être en aFFaires i) exige beaucoup A plusieurs points 
de vue, mais Ctant positifs et déterminks à bien faire ce que l'on a a raire, nous 
espkrons être la encore longtemps. 

Et bien voila en gros notre histoire ! Je voudrais avant de teminer ce récit. dire 
un gros merci A ceux qui nous ont prétédés pour leur courage, leur détermination 
et leur amour du travail. Car si St-Dominique est aujourd'liui une municipalité 



dont nous pouvons tous &tre fiers, nous nous devons de nous arrêter un peu et 
penser cambien la vie d'avant étnit loin d'être facile er nous servir de l'expérience 
de nos aïeuls pour aUer toujours plils loin. 

J'espire néanmoins que vous aurez eu un ceriain plaisir A lire ce couti récit. Si 
oui, j'en serai vraiment heureuse car c'est en toute simplicité que j'al voulu évo- 
quer pour vous quelques-uns des souvenirs faisant un peu partie de I'liiçtoire de 
Si-Dominique. 

Nous vous remescioiis pour votre bonne at.ieniion et nous vous suggérons de vi- 
vre pleinement cette belle année du l Soirne anniversaire de SL-Dominique ci aussi 
de continuer d'etre iiers et heureux de vivre ici à O SI-Dodo i> ! 

Chnstianne Si-Onge 

3. La boulangerie Ménard 

--- 

Boulangerie Mknard, face d I'dglise, construite en 191 1. 

Gédéon Gaudreau, époux de Valérie Marc-Aurtle acheta en 1905 une boulan- 
gerie situCe sur la nie Si-Pierre, au village. I l  opéra à cer etidroit, avec l'aide d'un 
employé, durant cinq ails. 



En 1910, un incendie se déclara chez le voiturier Adolphe Dutresne-'; la confla- 
fration, poussée par les grands vents et menaçant de raser entikrement le village, 
finalement rMuisit toialemen t en cendres cinq maisons. sans compter les dépen- 
dances, et causa énorinémeni de dommages. Voyant qu 'un des propriétaires de 
l'endroit dtvastt par le feu ne songeait pas A reconstruire, Gédkon Gaudreau se 
porta acqutreur. en 191 1, du terrain vacant. 11 fit aussitôt déménager la boulauge 
rie de la petite rue pour l'installer face 21 I'tgljse, au cenire du village, el en profila 
pour se constmire un superbe maison de style victorien avec sa galerie A balusires 
et sa tour imbriquée A la facade, propriété appartenant acruellemeni A Gérard Mé- 
nard. 

À la boulangerie. un employé qui était au service du propriéiaire Gaudreau 
s'occupait de pétrir l'eau et la farine pour la fabrication du pain, iandis que ce der- 
nier préferait effectuer la disiribution dans les rangs. 

En 191 9, Ulric Langevin, s'amenant de  Saini-Barnabé, acheta du  père Gau- 
dreau, fier d'une famille de treize enfants, et continua a assurer le fonctionnement 
de la boulangerie. Mais ce deniier ne garda pas longiemps le commerce. qu'il re- 
vendit à un nomme Michon. A l'époque, seul un engin A gaz servaii à actionner le 
pétrin A p l  te. 

Finalement, Gilbert Mtnard fii I'acquisj~ion de la boulangerie en 1926 et c'esi 
avec celui-ci que s'instaurait vaillamment le rkgne des boulangers Mknard A Saint- 
Dominique. Ce dernier se seni i  de l'engin A gaz jusqu'en 1930, puis soucieux de 
l'avantage que procurait l'avènement du courant électrique au village, apporta une 
amélioration imposante en installant un moteur électrique pour le fonctionnement 
du pétria A pâte. 

Vers 1930, le client pouvait se procurer un pain double pour .IO$, et nul doute 
que I'tralage bien garni des diverses formes de pain sortis fraichernent d'une four- 
née, "miches, jacobins, fesses de soeurs, jarreis de freres etc ..." embaumant la bou- 
langerie d'un arôme savoureux de levure portée A cuisson, offrait l'embarras du 
choix au coasornmareur. 

Quant au travail quoiidien du boulanger. celui-ci se levai1 11-6s t61 pour prkparer 
la pâle et la porter A cuisson durant la maiinée: ei l'après-midi, il disiribuait son 
produit à destination dans les rangs, d'après u n  horaire de jour établi qui avait 
pour avantage de permetire aux habitanrs de la paroisse de se procurer une provi- 
sion fraîche a u  moins deux lois la semaine. 

En 1956, Gilbert Menard vendit l'entreprise A son fils Marcel qui assura la relè- 
ve. Min de répondre avec satisfaction, aux besoins d'une certaine clientkle, ce der- 
nier lança une innovation sur  le marcbé en prkpa.rmt une quantité d e  pains uan- 
ch& au moyen d'un appareil klec~rique. Ceite amklioraiion grandement appriciée 
lui valut p ~ c i p a l e m e n t  beaucoup de s u a i s  puisque ce nouveau produit facilitait 

' "Caros~erie.- Enfin. la Si-Micliel 1881. Sicur Adolplie Duiresne. carrossier. ouvrii au village Si- 
Dominique. une bourique de voiiurea. sur un hnui pied. où sont ernplvyes habiiuellement bon nom- 
bre d'ouvriers. enire autres. irois icrgzr;ins pour les ferrures." 
- Besnoycrs. lsidors. Manusctii sur I'histoirç de la paroissc dc Saint-Dominique, p.82. 



dorénavant le travail des mères qui devaient préparer les boites à lunch pour les 
jeunes hl iers .  

Par la suite, Marcel Menard ajouta la labricaiion des beignes au sirop lesquels 
étaient d~ticieusement apprécies, mais Ci cause d'un travail trop exigeant, il aban- 
donna finalement la vente des beignes en 1968, afin de réaliser un autre commerce 
tout aussi rentable : la cuisson des fèves au lard dans un four typiquement à la 
mode d'autrefois, chaurfé au bois. Les fèves de la boulangerie Menard. mijotées 
grâce à une  recette bien personnelle. 0111 rapidement atieinr une vive renomee 
dans toute la rkgion maskoutaine. 

A ce compte, l'excellente réputation de la familie Ménard comme boulangers ne 
cessa de se perpktuer. et de surcroît, la succession de père en fils se voit réaliser 
avec optimisme puisque Gkrald prit possession du commerce et de son adminjs- 
lration en 1 978, celui-ci put con tiauer avec I'expCrience du  métier, le travail adroi- 
tement amorcé par le grand-pére Menard en 1926, ce qui assure à la troisième gé- 
nkration la poursuiie des activités de l'établissernen t. 

Nul ne doute qu'une quatrième gtnkration, déjà déterminée (i suivre I'appren- 
tissge du mtiier, est en voie d'assurer la reléve familiale. 

Marcel Ménard et 50n cpouse Solangc Les propriétaires Gérald et Denise et 
ajd&s de leur f i l s  Gdrald au moment de leur fils, 
la sortie d'une (ouniée de pain. 

4. Les boutiques de forge 
Dés le début de la colonjsation massive de la paroisse, vers 1840, des forgerons 

s'installércnr sur des lopins de terre, à Saint-Dominique, pour ripontlre aux divers 
besoins du maniement du fer. Les forgerons h cette époque devaient être polyva- 
lents, ils éiaient employés non seulement pour le ferrage des chevaux ou pour le 
remplacemeni d'un bandage mktallique de la roue d'une voiture. i l s  devaient aussi 
s'occuper, dans une localité comme Saint-Dominique née de I'exploiiation de la 
pierre, A forger toui aussi bien le ciseau d'un iailleur de pierre que de rtparer les 
voitures du  chemin de itr. ou de fabriquer des insiruments spéciaux nécessaires A 
l'en iretien de la voie ferrée. 



Comme le travail de la pierre représentait une activité importante à Sainl-Do- 
minique. la taillanderie devenaii une spécialité pour les forgerons par l'entretien 
nécessité de l'outillage des tailleurs de pierre qui s'adressaient A eux, dont la majo- 
n i t  vivait regroupée au début des côtes. 

Peu A peu, la mécanisaiion s'implantant au début du  XXe sikcle détroiia le tra- 
vail du forgeron oh la demande pour ce genre de métier se faisait de plus en plus 
rare. Avec I'apparition sur le marché des outils et des pièces de quincaillerie usi- 
nés, dont le prix de revieni etait ntcessairemeiit moins élevt que l'objet fait h la 
main, et aussi, aprés la guerre. avec l'apparition du tracteur. la clientéle diminua 
considérablement. LR cheval qui était jusque l(i indispensable sur le ferme deve- 
nait plus encombrant qu'autre chose. Or, sans chevaux A ferrer, un aspect irnpor- 
tant de la tâche du  forgeron tombait A néant. Les forgerons, voyant que la rnecani- 
sation risquait de  les placer aux rangs des cliiimeurs ou de les amener h prendre 
leur retraite aniicipke, dtlaissirent le feu de forge au profit de la lorche A acéihylé- 
ne. Et peu à peu le forgeron du village devenait mécanicien et la forge se conver- 
tisçait en garage. L'entretien des tracteurs et des nouvelles machineries agricoles 
supposaient des connaissances approfondies en mtcanique et l'outillage qui I'ac- 
compagnaii était plus complexe; ce qui incita le Forgeron A ernboiier le pas dans Ic 
redkfinition de la vocation de son entreprise. 

Jusque vers les années 1940 - 50, la forgc joua u n  rôle de premier plan dans I'or- 
ganisation sociale et économique des CommunautÉs rurales et le forgeron détenait 
un certain statut pariiculier qui lui conférait en quelque sorte un rôle de  personaa- 
ge clef impliqué dans les affaires de la paroisse. 

Parmi les forgerons q u i  ex.erctreni leur mktier A Saint-Dominique, relevons les 
noms des plus rkcents qui vécureal dans la IocaliiC; Tels M. Charles-Lton Gau- 
thier résideni au 9e rang, Charles Gatien. q u i  possédait sa forge au con de la route 
du Brûlé en direction de Saint-Pie (actuellement le garage Jean-Marie Couillard), 
et Osa Plouffe, qui était propriéiaire d'un emplaceinent situé au village. non loin 
de l'tglise (actuellement le  garage charles-Lmile Iloude). Voici  l'histoire de son 
entreprise. 

Boutique de forge Osa Plouffe 

Osa Plouffe, âge de  21. ans avait loué pour la période d 'un  an la boutique de  for- 
ge appartenant à Joseph Germain, q u i  babitaii au village et pour qui il avait tra- 
vaillé adolescent. Comme il étaii célibataire. il pensionnait chez M. Beaudry, le 
voisin, et C'ESI lors de son hebergement dans cettp famille qu'il connut Rose Beau- 
dry laquelle travaiiiait A Farnhani cliez son onde. Durant cette premikre annëe de  
fréquentation, lorsqu'ils ne se rencontraien1 pas. ils s'écrivaient. Comme le 
commerce marchait rondement, le jeune homme décida donc d'aclicter la bou~i- 
que de forge en 19 13. er d'épouser Rose Beaudry le 28 ociobre de la meme année. 
De leur mariage naquireri t sept enfan 1s. 

L'exercice du métier s'avérait difficile, quelque fois harassant mème ei le travail 
s'exécutait A force de bras. Le lorgeron tournait le soufflet pour alimenter. en air, 
les braises de feu et chauffait le fer avant de le façonner au marteau, sur l'enclume. 
Osa Plouffe ferrait les chevaux q u i  n'étaient pas toujours très dociles, certaines 
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Osa Plouffe, expert dans le maniement el le chauffage au fer es! pos.4 en avant de 
sa boutique de forge en 1922 

précautions devaient èire prises coniinuellemenr pour ne risquer d'encourir de 
graves blessures. 

Oiitre le lieu de rassemblemeni des cultivateurs, la boutique de forge d'Osa 
Plouffe ee voyait le rendez-vous des rentiers du village qui joucent aux cartes, ou 
aux dames, oii qui employaient leur temps A discuter d'événements qui se produi- 
saient dans la communaiiti : politique, éleciion. maladie. décès etc ... Les rentiers 
du village se raconiaieni des histoires tout en fumant leur pipe. Le propriétaire, 
même s'il ilait dérangé dans  son iravail. ne s'en plaignait pas  pour au tan i ,  au 
contraire, les journées d'hiver passaient plus aisénieiit Ci converser des affaires de 
la paroisse. 

11 opera activement son conuncrce iout en s'inieressant aux projets nouveaux et 
h l'avénemeni du progrès. Entre autres, i l  fui directeur de la compagnie du tkl.4- 
phone rural au moment de sa rondarion en 1924. puis vice-président en 1926. 11 se 
dépensa alors beaucoup pour le fonctionnemeilt de la compagnie el l'intérêt des 
abonnés. 

En 1926, il dernolit sa maison pour en reconstniire une nouvelle. plus spacieuse, 
Osa Plouffe exerça longienips son métier en solitaire. A l'occasion, il jouissait de 
l'aide de quelques employés qui furent remplaces aussitôt par ses garçons lorsque 
ceux-ci décidérent, à leur tour, de vaquer A la besogne du pere. 





Au printemps 1958, il rendit visite h Osa Plouffe, dans le but d'acheter sa pro- 
prikté (y compris la boutique de forge). Une transaction fui conclue el le 3 mai de 
la mgme annCe, Charles - Emile Houle en devint le propriétaire. 

Lorsqu'il prit possession de I'ttablissemeni d'Osa Plouffe. le garage, connu pour 
l a  premiére fois sous la disignaiion de forge, etail encore en opération et i l  était 
possible de s'approvisionner en essence au garage- forge, ou 1'011 s'occupait aussi 
de la vente de la machinerie agricole de marque Forano. 

Peu de temps après l'acquisition. la boutique de forge, qui constituait la partie 
avant de l'ttablissement, fut entièrement dernolie alors que le garage, q u i  y était 
rattaché, fut agrandi par I'arriire; cela convint pour le temps h la réparation de la 
mécanique automobile et de la mécanique agricole. Deux agrandissemeiits succes- 
sifs furent effectues par la suite : le dernier remonte 1974. Cetie derniére innova- 
!ion f u t  rkalisée en vue d e  Iacilirer l'installation d'équipemenis perfectionnés, tels 
que les perceuses h colonne. les tourets (meules A fer), les coupeuses Si métal, les 
plieuses A mktal, les soudeuses, les scies, Ics tours A fer, les fraiseuses; outils qu'on 
emploie actuellement aux divers ouvrages de fabrication ei de rkparstion. 

Au cours de  ces vingi -quatre années, les principales activités se résument som- 
mairement h la mécanique géiiérale, la vente de gazoline, au debosselage et à la 
peinture automobile (terminée en 1974). au remorquage ei la fabrication de ma- 
chineries diverses. 

Garage C. -Émile Houde r6noi.É ci agrandi 



De plus, pendant onze aonks  (de 196 1 A 1971 inclusivement) furent exécuiés 
des travaux de  nivellement et d'igouttenient des terres au moyen d'un bélier rnéca- 
nique chez les producteurs agricoles de la paroisse et de la région maskoutaine. 

Par ailleurs, l'atelier de fabrication Charles - Emile Houle se spkciaiise mainte- 
nant surtout dans la fabrication des diverses piirces en métal et des ouvrages de 
soudure gtoirale de roui genre (à l'argon, au gaz. A l'électricité, au fer. A la fonte, 
el  mEme A l'acier inoxydable). 

Depuis son existence, l'atelier d'usinage a su  répondre adkquatement à la de- 
mande de beaucoup de  personnes de la localité et du voisinage, qu'il s'agisse de  
cultivateurs ou de particuliers dtsirant des moddica~ions ;l leur équipement, leur 
outillage ou leur machinerie indusirielie et commertziale. On peur signaler, notam- 
ment, la fabrication de laveuses A légumes, d'arracheuses B betteraves sucrikres. de 
camions de vidanges, de  camions ii moulange mobile et de boîtes de camions mé- 
talliques etc. . . 

Les irnposanies installations créées et inventées de rouies pieces presqu'entitre- 
ment A neuf ont certainement bien répondu 3 la demande des producteurs agrico- 
les qui voulaient particuhéremenr s'assurer, avant tout, d'un fonciionnemeni ren- 
table et durable de leurs divers instruments ou machines. Avec un expert en la ma- 
tiére, il n'est pas ktonnant que In clientèle obtienne entiére satisfaction en jouis- 
sani d'un rendement supérieur dans l'utilisation de ces machines. Par exemple, la 
fixation d 'un important système hydraulique fonclionnant au moyen d'une 
commande électrique. concourut indubiiablement, avec les auires innovations, A 
l'amélioration de l'efficacité de ces diverses machines. 

A l'affût des progrès techniques et soucieux de répondre aux exigences de la 
clientèle, l'atelier de fabrication Charles - Emile Houle, si tué au coeur du village 
sur la rue Principale, persévke dans la même voie en rnçttant ses talents au service 
de la wmmunautk. 

6. Garage Chagnon & Fils 

Depuis cinquante- huit ans, le garage Chagnon & Fils offre ses services A sa 
nombreuse client&. 

Ce garage, situe au cenire du village de St -Dominique, est une enireprise fami- 
liale qui démontre bien la iénacite, l'ardeur ei l'esprit de travail qui ont toujours 
animé et dirigt la vie de nos pionniers. 

Des confins de la paroisse. venant d e  Ste-Cécile de  Milion, le 19 mars 1925. 
un jeune homme, Eugkne Cliapnon, appartenant A cette race de travailleurs deci- 
dés, se dirige vers le village de St - Doniiniqiie. Aprts quelques discussions avec le 
proprittaire de l'endroit M. Casavant! Eugene Chagnon acliéte le terrain où est si- 
tué actueilement le garage Chagnon & Fils. 

Passionnk de mécanique, la nouvelle mode du temps, M. Chagnon retrousse ses 
manches et h5rit un petit garage, et ensuite un atelier de mécanique qu i  ouvre ses 
portes A l'étt 1925. Les débuts, conune bien des nouveauiks, furent assez difficiles. 
La premiere auto A réparer appartenait h M. Léoii Dubois. C'éiait une Hudson 
1923. Puis I'ouvrage commence B augmenter. M. Chagnon doit penser A engager 



Deumème atelier de réparaf3on de ~.o/iures construit par EugZne Cliagnon. assis 
sur la marche pied Fernand vers l'âge de quarre ans. irn employé Gérard CIUcoine 
et A droite (e propn'étaire Eugkne. 

du personnel. Au nombre des premiers employés, on note Messieurs (( Pigeon )> 

Graveline. {( Ti- mousse O Bernard et Gérard Chicoine. 

Comme les automobiles n'aboiidaient pas sur les routes cahoteuses du temps, 
l'ouvrage mécanique avait des hauis et des bas. Débrouillard comme tous les pion- 
niers, M. Chagnon s'intéressa A d'autres nouveautés, iels que le téléphone et l'élec- 
tricité. I l  obtient un permis en élecinciié, qui lui pcrrner de faire I'insiallaljon dans 
les maisons el fermes des environs. De 1925 A 1935, en plus de s t s  différentes oc- 
cupations, M. Chagnon assure I'insiallation et l'entretien du itléphone rural A SI- 

Deuxidme &lage quj servira de salle Garage ChAgnon fils aux concepts 
pour diverses réceptions. E~ a v a ~ j f ,  on modernes, fei yu'exisrant actueilemenl. 
aperçoi~ un reposoir prkparé pour la 
FEle Dieu. Ce garage fu! édifié a u  
moyen de blocs de ciment fabriqués A 
la main un par un sur l'emplacement 
m&me du futur eiablissemenr. 



Dominique. Vers 1934, la vocation de mécanique gCnéra.ie du garage se dirige vers 
une spécialité, celle de la réparation des camions. Cette nouvelle sp&ctaCtk ouvre 
la porte aux agences qui parcoureni la province afin de vendre leurs nouveaux 
produits. Et c'est ainsi que le garage Chagnon devient agent des bascules hydrauli- 
ques Brandford. 

I 

Phoro d'un groupe de personnes ayant suivi des cours dans la salie Chagnon en 
1950 pour soins des malades A domicile, donnb  par k service de la Croix- Rotige. 

Devant toutes ses activités. le petit garage s'essouflait et manquait d'espace. En 
1937 M. Chagnon décide de construire un garage aux dimensions jugées audacieu- 
ses par les rentiers du  temps. Et comme tous ceux qui voient grand et loin, il ajou- 
te un deuxième étage qui s e h a  de salle de noces, de réceptions etc ... Cette salle 
deviendra un rendez-vous communautaire. Que d'activités s'y sont déroulées, 
mentionnons entre autres, les séances des élèves de l'école, les danses sociales, les 
diffkrentes tournées des artistes de Montréal, et même la nouveauté du temps 
concrérisées par la projection des films, les parties de cartes et bien entendu les as- 
semblées politiques, si courues 1 I'Cpoque: Comme toutes ces activiiés ont eu pour 
effer d'augmenter le nombre d'cmployts, il faut engager le premic~ wmptable en 
1938. De 1939 h 1944 M. Chagnon obtint le contrat de I'ouverlure des cliemins 
l'hiver. De 1934 A 1942 le garage Chagnon devient l'agent autonse pour la vente 
des automobiles Ford. II en est ainsi pour la vente de machineries agricoles. qui se 



continuera jusqu'en 196 1. De 1941 A 195 1, surtout durant les années de la deiixié- 
me guerre mondiale, le garage se spkcialise dans la vulcanisation des pneus. Mais 
dans cette çplière d'activités si diversifiées et si bourdonnantes, il n'y a pas seule- 
ment que des courants bénéfiques mais aussi, quelques uns maléfiques. Et c'est 
ainsi que le 31 janvier 1951, le feu ravage le garage ainsi que la salle. Mais il en 
faut plus que cela pour décourager le fondateur. Dès le printemps, secondé de son 
fils, il reconsiruit le garage sur le mime emplacement. La vie continue. le poids 
des annks s'accumule et il faui penser à la relhve. 

Le 1 janvier 1962, le garage est vendu au p r o p r i t i ~ e  actuel Fernand Chapon, 
le f i ls  du fondateur. Les empreintes de l'esprit di1 péie sont fraîches et profoiides. 
Le fils y marchera A son iour. Une nouvelle spécialité apparaît en 1964 : la fabri- 
cation des arbres de commande (drive-Shaft), ce qui nécessitera un nouvel agran- 
dissemen t. Le commerce devienr de plus en plus florissant. Plusieiirs nouveautés 
apparaitroni au cours des années. 

Aujourd'hui en 1983, le garage Chagnon & Fils emploie douze personnes 
compétentes, doni les 1101s Fils du propriétaire acrucl. Les projections pour le futur 
ne vont qu'en s'accroissant et le fondateur, Eugène chagnon, voit en ses petits-fils 
la relève de demain. 

Résidence de Fcrnand Richer. fa bn'canr de monuments. 

7. Fernand Riclier - enbseprise de fabrication de monuments en pierres neturelles 
NC de parenis cultivateurs, Fernand Richer. garçon s'intéresse à auire chose 

qu'aux travaux exigeants de la terre. I l  convoite alors un métier non moins ardu : 
celui de railleur de pierres. Coincidcnce curieuse, son arriére-arriére-grand-ph, 
Jean-ChrysostOme Richer, lui, aux premiers temps de la colonisaiion de la parais- 



se, un tailleur de pierres emkrite qui concassait la piene aux camLres et qui agis- 
sait h titre de contremaître. Cependant, A la difftrence de ce travailleur de la pier- 
re, il préfkia se consacrer plut8t B la taille des monuments, qu'au forage harassant 
du roc. 

C'est ainsi que dès l'tige de 19 ans, en 1947, s'amorça I'apprmtissage d'un nou- 
veau mktier. D'abord, il se fit engager fièrement en &nt qu'apprenti aux réputts 
Monuments Daudelin A Saint-Hyacinthe. C'est principalemeni A cet endroit qu'il 
apprit les miUe et uns secrets du mltier, se voyant inculquer avec patience ci mi- 
nutie l'an de faqanner la pierre, de la polir, afin de lui rendre le plus juste kclat ... 
Aprks quelque temps passé A l'expérimentation de la sculpture de la pierre, Fer- 
aand Richer revint dans sa paroisse natale, Saint-Dominique. II continua de faire 
éclater la pierre sous les directives irreprocliables d'un expert, Adouelda Baron. 
Entrrtemps, toujours soucieux de perfectionnement, il participa à la consiniciion 
d'églises dans la region maskoutaine, teiles celles des paroisses du Sacré-Coeur et 
du Saint-Sacrement à Saini-Hyacirithe, et ceUe de notre paroisse de Saint-Domini- 
que. 

En juin 1954, i l  ambitionne de devenir uidkpcndant e i  dkbute h son cornpie eii 
s'organisant un modeste atelier A l'endroit m&me où est silut acruellement son vas- 
te entrephi. Seul A dimarrer son entreprise de taillage des mouuments au départ, 
le fabricant engage I'amke suivante deux employts pour l'aider A la tâche. Avec le 
temps et l'expérieiice des iaçomeurs de la pierre. Fernand Richer continue de se 
perfectionner. 11 se lance d'abord daos Its ouvrages grossiers de  la pierre de 
constmctioo et s'attaque par la suite aux oeuvres plus raffinées de la maçonnerie 
mais toutes aussi difficiles. Graduellement, avec I'habiiitk, il apprend A connaître. 
A scruter et A examiner la pierre sous toutes ses facettes, ainsi qu'à manier les ci- 
seaux avec une incroyable dextérî té. 

Afin de répondre A la demande de  la clicntéle sans cesse croissante, il agrandit 
son atelier en 1968 et s'équipe de machines plus perfectionnées. Jusqu'en 1980, six 
hommes compétents lurent employés A temps plein. 

Tailler la pierre brute, en monuments, s'avkre un ouvrage difficile et Iiarassant, 
encore plus qu'A l'époque ou i l  a débuté dans le métier. car aujourd'hui les gens 
recherchent de plus en plus la perleclion. La taille de la pierre, A vrai dire, requiert 
excessivemeni de précision dans les mouvements, une ext r&me miilut ie avec ce 
souci constant du fin détail, de la recherche de l'apparence absolue du produit fi- 
m. 

Les pierres brutes principalement utilisées a la réalisation des monunients son1 
des blocs de granite importts (le granite étant constitub majoritairement de ~15s- 
taux gris, noirs ou rouges) q u i  vont être debites en pièces relativement plus 
petites : les futurs monuments. La pierre de granite assez massive, pesani seule- 
ment, enire les 160 et 225 livres au pied cube selon la composiiion granuleuse de la 
pierre; car si les cristaux sont plus compacts, plus serrés et plus fins, la pierre sera 
plus lourde, et trés encombranie A manoeuvrer ei ne contribuera cerie pas S facili- 
ter dans un premier iemps, le transport et l'exécution de la taille par la suite. 

Autrefois, le iaillage de la pierre, réservé sirictement aux méthodes artisanales, 
s'exécutait exclusivement A la  main avec pour seuls outils essentiels des masses 



pour fragrnen ter la pierre brute. Puis vint ensui te. pour accroître l'efficacité, 1'6- 
quipement de scies cibles pour trancher la pierre. Ces dernikres sont maintenant 
substituées par des scies 4 diamant qui facilitent l'opération. Par ailleurs, ancien- 
nement, le gavage des monuments s'effecluait uniquement A la main avec des ci- 
seaux A pierre el des peiites masse de bois, alors que préseniemeni, le leitrage ç'a- 

vere beaucoup simplifié grace aux sableuses a air. 

En ce qui a trait maintenant au dtplacemeni vers le Ometiére des monuments 
qui pésent facilement les 1 500 livres et qui peuvent m&me excéder les 2 000 livres 
pour les plus imposants, le transport vers la place assignée s'effeciue en camion, et 
de la. le posage des pierres s'opère avec de puissantes machines hydrauliques. 
Mais il n'eo a pas 61.5 toujours ainsi, puisqu'avani 1975, la fixation des pierres 
tombales s'exécutait uniquement h la main; ce qui s'avérait, il faut le convenir. 
beaucoup plus compliqué pour la manoeuvre da5 dkhargeurs. 11 fallait donc avoir 
des bras solides pour diriger adroitement les monuments sans encourir le risque 
d'accidents déplorables. 

Les spécialiiis de Fernand Richer ne se limitent pas uniquemeni A la fabrica- 
tion et iZ l'insiallation de monuments. Effectivemeni, la production se trouve par- 
tagée entre l'installation des pierres tombales et des pierres résidentielles. Quant à 
la pose des pierres naturelles, ceUes-ci servent principalement A embellir une pro- 
priété : façades de maisons, galeries. constructions de tous genres pouvant être 
agrémenttes de pierre. Des pierres de sable, des pierres de mabre .  des pierres des 
champs rondes se trouvent uiilisées fréquemment, depuis quelques années, pour 
les améliorations domiciliaires et elles sont destinees B embellir les édifices publics 
ou prives. 

Avec son savoir-laire manuel inconiparable, cette entreprise dynamique, situee 
au cueur des Côtes et dont le fonctionnement se voit assuré par le iravail d'une 
poignée d'artisans de chez nous. contribue encore une fois &tendre la renommée 
de la paroisse de Saint-Dominique à toute la région maskoutaine. 

Entreprise Chcoine er St-Unge eo 1960 et l'c~itreprise actuelle. 

8. Chicoine & St-06ge loc. : manufacture de briques et de blocs de clment 
Le 2 novembre 1945, Jean-Baptiste Hébert vendii Ii Eddy Dubreuil un  terrain, 

portant le numéro 252 du cadastre officiel de la paroisse, siiué sur la rue Pnncipa- 
le, proximiri d e  la fourche de la rouie du  7e rang. Ce dernier entreprit de 



construire, sur ce terrain vacant, une modeste manufacture de  blocs de ciment. Le 
23 mai 1952, Eddy Dubreuil refila son cornnierce A Adrien Bernard, lequel après A 
peine deux années d'opération le repassa entTe les mains de Dorninjque Chicoine. 
Jean-Paul et Louis-Philippe St-Onge le 3 juillet 1954. C'est 5 ce momeiit que  le 
commerce prit le vocable d e  « Chicoine et Si-Onge Enrg. )> Le 20 juin 1960, 
Dominique Clicoine et Jean-Paul St-Onge cédtrerir la part qu'ils delenaient dans 
la compagnie A Gilles Cliicoine qui devint par le fait CO-propriétaire avec Louis- 
Philippe St-Onge. 

Les principales activitks auirquelles sc livre actuellement l'entreprise. consistent 
Q fabriquer et a vendre sur une grande dhelle des blms de ciment, des pierres arti- 
IicjeUes, des briques, des ailkges de châssis et m&me des accessoires de foyer. Cette 
spécialisation commerciale se voit assurée essentiellement par le travail B temps 
plein de huit employks compélenls. 

Panni les nombreuses innovations noia bles apportées lors de ces dernières vingt 
années, soulignons, en 1962. le début du commerce opérationnel de la brique: en 
1976, la wristruction d'un entrepbt de vaste superlicie abritant un hureau et en 
1977, la construction d'un garage aux dimensions adéquates pour la réparation de 
la flotte des six camions et des deux tracteurs-ascenseurs. 

9. Les waosports A d m  

ValCrien Adan  au volanr de suri camion Ford 1929 

Depuis plus de cinquante ans. le camionnage. lié h I'extraciion de la pierre. s'a- 
vére une des principales activités économiques de notre paroisse. 

Panni ceux qui. de pére en fils, ont oeuvré dans le domaine du transport, men- 
tionnons Valtrien Adam et son fils Raymond. 



Aujourd'hui. Raymond Adam dirige personnellement son entreprise considéra- 
ble qui regroupe une rrenraine d'homrncs dont deux mécaniciens. Quelques-uns 
iravaillent pour la compagnie de transport par  caniions b Ray Adam & Fils 
Ltée i>, constituée principalement d'une flot te de dix camions. Les autres employés 
travaillent pour la compagnie de transport par aiitobus (( Ray Adam Ltée )>. Cette 
derniére compagnie, en opération depuis les annees 1962- 196 3, comprend dix- 
neuf autobus scolaires. 

Raymond Adam obtint d'abord un premier contrat pour un groupe d'éltves de 
Saint-Dominique, et par la suite pour u n  groupe d'éltves de Saint-Valhien. À 
l'heure actuelle. l'impressionnante flotte d'auiobus monopolise le traiisport des 
&coliers des trois paroisses suivantes : Saint-Domi nique, Saint-Valérien ei Sai nt- 
Pie. Ainsi, le transport de rmlliers d'ecoliers de la région maskoutaine est assuré 
via la famille Adam. 

Dès les débuts de  l'entreprise, Valtrien Adam s'est impliqué aciivement dans les 
affaires de Raymond en conduisant, entre autres. un autobus scolaire de 1963 a 
1973 inclusivement. 

Par adleurs, la compagnie de traiispori par camions consiste en une flotie de dix 
véhicules dont l'un se révPle spécialement utilisé pour le iransport de la chaux. Un 
autre vkhicule, porte la licence (i L. i) Cette Licence de transport, Valérien la possé- 
dait dkjh en 1935; elle devint la propriété de Raymond en 1956. Ce camion est ac- 
tuellement disponible pour ious genres de transports, pouvant m@me desservir la 
Baie de James, I'Oiitano et les ktats-unis. 

Depuis 1954, Raymond Adam a obtenu un contrat de déneigement A Saint-Do- 
i n i q u e .  Ce genre de travail. requiert l'utilisation d'un autre camion, avec équipe- 
ment spécialisé, celui-la. La plupart des autres vChicules servent B transporter de  
la pierre concassée, du sable OU encore de  la terre : tous matériaux Iort utiles qui 
sewironl B la confection des routes, B la construction d o m i c i l i ~ e  et A la réalisa- 
tion des aménagements paysagers par des terrasses et des jardins. Quan i  A la 
chaux, elle sert surtout aux besoins de  l'agriculture; en effei la pierre A chaux 
broyée est l'amendement le plus utile pour corriger l'acidité du sol. La cliaux peul 
être employée aussi pour la fabrication du mortier ou encore le blanchiment des 
granges et même des piquets. 

Quelques camions sont égalemeni utilisés pour le iransport du sirop, au prin- 
temps. Soulignons que le commerce du sirop chez les Adam remon te L trois géné- 
rat ions. 

Retournons au début de l'entreprise des Adam et examinons l'activité du ca- 
mionnage qui s'amorçait A Saint-Dominique 3 l'époque. En 1929, Valérien Adam 
se procura de la compagnie Ford un camion tout neuf, h roues simples et de la for- 
ce d'une tonne, qui lui coata % 1000.00; ce qui s'avérait une somme assez importan- 
te en ce temps-la. Sur ce camion simple, Valérien dut faire ajuster une plate-forme 
chez Origine Laf ramboise de Saint-Valtrien. 

Dans le temps, les camionneurs Adam livraient surtout du sable et du gravier 
pour les routes et, de  temps A autre, de la chaux. De plus, il ne faudrait pas oublier 
que durant les premiéres années d'opération de l'entreprise, les camionneurs de- 



vaieat charger et dkliarger leur voyage exclusivement A la petite pelle, faute de 
mécanismes hydrauliques. 

En 1930, malgr6 la crise, il y avait le pavage des routes de la province qui s'ope- 
rait activement et le camionnage se révélait alors en pleine expansion au point que 
la famille Adam en investissant davan iage, s'ap~irovisianna en nouveaux equipe 
ments, durant l'extension des marchés. On comptait plus d e  soixante-cinq ca- 
mions h Saint-Dominique. 

En dtpit de la crise économique, ces vaillants camionneurs gagnaient en moyen- 
ne $15.00 par jour, selon la distance franchie, pour effectuer la livraison d'environ 
u n e  dizaine de voyages. Sur ce maigre revenu, Valtrien devait payer un employé 
254 du voyage et en plus la consommation en carburant du véhicule A 25C le gal- 
lon. 

M&me si ces revenus nous paraissent, A prime abord, ridicules aujourd'hui A cet- 
te Cpoque, ils faisaient skneusemen t l'envie de ceux q u i  les voyaient sillonner les 
routes h grande vitesse parfois. Certains gens avaient alors l'impression que ces 
travailleurs concouraient A s'amasser une viritable mine d'or. Quel jeune de I'tpo- 
que ne convoita-t-il pas de posskder pour lui seul son propre camion ? 

Dans l'entourage de Valérien Adam, puisqu'jl est principalement question d e  
ses activitks, nous retrouvons Gaston et Raoul Duponi. Ces derniers, avzient de- 
bute A son service, dès 1927. Ein 1928, s'ajouraient Lucien Cordeau. h i l e  Roy, 
Donat Deslandes, Noé Minette et plusieurs autres. 

Le travail se révtlait assez ardu, malgr.! l'apparence du conducteur assis sur son 
siege, et la semaine ttait bien souvent longue de six jours. Ce n'est que, quelques 
années plus tard, que le travail du camionnage s'interrompit le samedi midi. Alors, 
quelques-uns profitaient de cet te demi-joumk de congé pour flaner un peu h la 
ville, prendre un verre A l'hôtel du Marche, ou encore un café au !( Restaurant des 
Côtes 0 .  Les camionneurs ressentaient le besoin de se rencbnirer amicalement 
pour Cvduer le travail de la semauie écoulée et discuter des iuturs contrats les plus 
avantageux pour la semaine a venir. 

Le dimanche représentait la journke sacrée. Tous les chantiers Crant fermés, 
chacun en profitait alors pour se la couler douce. C'est ainsi que pendant cette 
journée de répit bien méritke. le camion servait non seulernenr au traiisporr des 
matériaux, mais aussi au trimbalement de la famille et des amis : pour aller à la 
messe, rendre visite A la parenté e l  au voisi.nage ou encore assister A une joute de 
balle-molle, le sport en vogue. Tout le monde pouvait allégement monter A bord 
des camions des Adam. TeUe &ait la belle vie des anriees trente. quarante et cin- 
quante. 

(Références : Berthe Adam Regnaud). 

10. L'abattoir du village 

Joseph Richer, propfiétaire de i'abattair où l'on débitait des porcs. vendit & Al- 
bert Gaucher sa modeste entreprise artisanale. le 28 février 1924. Ce dernier opéra 
le commerce durant quinze ans, aprés quoi l'établisseinent passa aux mains de 
Grégoire Gaucher le 26 aoQt 1939. Celui-ci, apres à peine deux annkes d'exploita- 
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IntCriew de I'abatroir du village en 1955. De gauche 3 droiie. Laurerle el Rolland 
Jodoin. Laure LaIl berté el Madeleine Harnois. 

tion, le refile A Rolland Jodoin le 20 octobre 194 1 .  C'est a ce moment que I'entre- 
prise prend graduellernenr de l'ampleur. [out en conservant la vocation première 
de l'abattoir spécialisé dans le dépeçage du porc, qu'on se procure cliez les culiiva- 
teurs de la paroisse et des environs. Ce dernier continue d'opérer le commerce 
pendant vingt ans puis vend à Gaétan Bernier. le 18 avril 1961. 

Ce nouveau propriétaire. conrinuani principalemeni l'abattage des porcs. ap- 
porta beaucoup d'amélioraiion tecliniques iniportanres au cours de ces seize an- 
nées d'exploiiaiion. Finalemeni. les Salaisons V. Courchesnc et Fils Lice se por- 
tent acqu&reurs de l'entreprise le ler aoui 1977. 

Ce commerce dificitaire, n'han1 pas rentable. se voit dans l'obligation d e  fer- 
mer ses portes en juin 198 1 ,  mais non déCinitivemeni puisqu'il ouvre de nouveau a 
l'hiver 1982- 1983, sous l'administration de P.-André Bonneau, commerçant d'ani- 
m a w  de Saint-Simon. 



LES SERVICES 

Parallèlement aux commerces et aux petites entreprises qui participent h l'activité 
économique de la paroisse et A sa constante évolution, soulignons que des senices 
ont kté babilemen t instaures, A l'ùiitiaiive de promoteurs avertis, afin de rkpondre 
aux autres exigences de la c&unauit paroissiale en mati6re de san te (clinique ei 
pharmacie), de commodité au foyer (tkiéphone et Cloctricité, de transactions mo- 
nétaires (banque et caisse populaire) et de proieciion c i d e  (service d'incendie). 

La clinique médicale 

Depuis le 19 juillet 1982, i l  ne s'avere plus nécessaire de se rendre A Saint-Hya- 
cinthe pour une consultation médicale ou même au Centre Médical HonoréMer- 
cier pour des soins d'urgence, puisqu'effec~ivemen t deux médecins ont ouvert un 
bureau A la clinique mtdicale située au sous-sol dc I'Hbiel-de-ville. Daniel Crau- 
ihier et Robert Duranseau, méùecins, se partagent chacun un horaire de iravail 
établi pour recevoir les patients. Jusqu'h présent, quelques personnes âgées ont eu 
même l'avantage d'une visite A domicile pour les cas urgents; ce qui démontre par- 
faitemeni bien que l'esprit d'aliruisme et d'entraide n'est pas encore en voie d'ex- 
tinction h Saint-Dominique. rarissime peut-Etre, mais non totalement disparu. 

Pharmacie Nicole Lussier 

Une phamiacie, ouverte depuis septembre 1982 et siiuée sur la rue Deslandes, 
permet de répondre avoc une immense satisfaciion aux paroissiens q u i  depuis fort 
longtemps étaient fatiguts de se rendre A Saini-Hyacinthe pour quérir quelque 
médicament ou produit pharmaceutique. La propriétaire de ce nouvel établisse- 
ment, Nicole Lussier, toujours trés syrnpaihique et disponible, sait acccuillir ses 
clienis en leur donnani les renseignements désirés. 

2. La compagnie de tblbphone rural 

Db 1923, il est question d'un projet d'envergure pour l'implantation d'une ligne 
téléphonique A Saint-Dominique. N i n  de rtaliser cette innovaiion. la paroisse se 
dote d'une compagnie associée A la Compagnie ttlkphonique des cultivateurs de la 
province de Québec, secteur Saint-Dominique : 

{( Le 12 dkembre 1923, Sain r - Dominique 
A une assemblée des actionnaires de la wmpagnie de téléplione nual de Saint- 

Dominique, Québec, 4 laquefle iM. Louis Chcoine a t té  nommé prdsiden t de l'as- 
semblée et MM. Euclide Fugkre, Osa Plouile, Henry Vincent, Joseph Laplmie, di- 
recteurs de la wmpagnie. 

Nous soussigoés, autorisons, M. Alexandre Marwrte h faire l'achar de tout le 
matCriel pour construire l a  ligne rél&phonique projetée. 

Signé, Louis Chicaine, Euclide Fugere, 
Henry Vincen C, Joseph Laplm te, 
Osa Plouffe. 0 

Dis lors, les habitants Furent en mesure de compter sur l'installation de boites 
tkltphoniques dans les foyers de la paroisse qui le dksiraieni en commençant par 



le village, bien que d'après la tradition orale, quelques boites téléphoniques eurent 
kté instail&es aux Côtes quelques huit années au paravan t. Ainsi Elzkar Lapoinre 
aurait possBdé. vers 1916-1917, le premier tdéphone A Saint-Doininique; sa son- 
nerie équivalait h un grand coup er uii petit coup; c'est Aldei Lemieux qui tou- 
jours d'nprés la tradition, aurait été le deuxiime abonné. Mais faute de pouvoir 
vérifier avec exactitude les allégations des quelques doyens, il apparaît que les pre- 
miers téléphones firent leur apparition avec l'inauguration de la compagnie. 

En 1924, aprés de multiples négociaiions et ententes, la Compagnie d u  teleplin- 
ne rurai est officiellement établie à Saint-Dominique. Le bureau-chef se trouve si- 
tue A Saint-Simon. Lors d'une assernblke des action.naires de la compagnie, tenue 
le 2 ftvrier 1924, par les d i r ~ t e u r s  du ttlkphone mral de Saint-Dominique, une 
rholution fut formulke h l'effet que le prix de location des boîtes téléphoniques 
aux contribuables qui  en feraient la demande, soit fixk au taux de $15.00 par an- 
née pour un engagement d'au moins deux ans, et S 17.00 pour un engagement d'u- 
ne durée infèrieure A un an. Sur cetre même proposition, il fur convenu que Ray- 
mond Eapierre soit engagé comme premier secrélaire-trésorier de la socikié de  té- 
ltphone. En condquence, la compagnie s'engagea A son égard de lui lixer une boî- 
te centrale $I son magasin pour son usage personnel, le coût et l'entretien reprken- 
tait son salaire annuel. 

Le central était ouvert dès sept heures le matin et fermait A neuf heures le soir. 
A la suspension du senice du central. un grand coup Éiaii sonné par l'opératrice 
sur toutes les lignes communes sur lesquelles on comptait facilemeni de trenie- 
cinq h quarante abonnks par ligne. au début de l'entreprise. 

Dkjh, le 8 juillet 1924, l'installation allait bon train, les dépenses encourues pour 
l'instaliation de la ligne s'élevaient h $5602.59, et le paraclièvemenl du réseau sem- 
ble s'tire tenninè en 1925 à uo mût ioial approximatif de $6000. 

Connaissant l'attrait des paroissiens de Saint-Dominique pour les nouveautés 
de tous genres lancées sur le marché, i l  n'est pas étonnant que plusieurs. bieii que 
n'ayant aucunement les moyens de se payer un tel service, se prkvalurent d'acqué- 
rir, tel un phknomkne divin. la spectaculaire invention. 

Enire 1925 et 1935, Eugène Cliagnon, garagiste, au setvice des abonnés et des 
actionnaires, assure l'entretien de  la ligne téli.phonique de la Compagnie du 1616- 
phone rural de  la paroisse, et  ultérieurement, Origtne Dubreuil fût chargt de  
pourvoir au même service. 

Graduellement, le téléphone. devenu un usage courant, s'implanta dans les 
moeurs de la comunautC.  

Le 27 février 1961, lors d'une pluie verglaçante qui avait appesanti lourdemeni 
les lignes iél&phoniques, un grand nombre de  poteaux penchèrent tellement que 
les broches se rompirent d'un seul irait. interrompant d e  la sorte les comrnunica- 
tions durant plusieurs jours dans la paroisse. De même, cctie çatasirophe avait 
considérablement endommagk les lignes électriques. Les abonnés du village en 
souffrirent pendani environ trois jours alors que ceux du Brûlé, moins chanceux, 
furent privks de ce service durant cinq jours. 



A la suite de ces dégâts, le coDt de rkpararion de ligne du téléphone nual cxi- 
geaii des dépenses trop onéreuses pour les moyens des contribuables. C'est alors 
que les actionnaires songkrent à adresser une demande A la compagnie BeU Cana- 
da pour subvenir A ce service. Le temps que le projet reçoive i'assen tirneni de di- 
verses parties en cause, les Lignes furent donc temporairement rtparks pour conti- 
nuer d'assurer le service requis. Ce n'est qu'A l'été 1962 que Saint-Dominique 
connut I'avaniage du senice de Bell Canada beaucoup plus expeditif et moderne 
et surtout de caractbre moins artisanal, avec ses quatre ou cinq abonnts sur une 
même ligne, comparativement au systérne rural ob l'on en comptait une 
vingtaine ! 

Lorsqu'un appel s'achemiriait du central au ttlkphone rural, bien qu'il etait for- 
mellement interdii de violer le rkglemeni énoncé, selon lequel, il était défendu d'k- 
wuter sur les lignes et ce, sous peine d'une sévkre amande, l'on entendait aussitôt 
dkrocber les récepteurs et les (4  colporteurs de ragots )a qui écorniflaient les lignes 
s'en donnaient coeur joie. L'utilisaiion du télépbone ne reprtsentait donc pas, A 
vrai due, le moyen idkal pour l i v r a  une conversalion personneLie. 

Pour effectuer un appel A l'extérieur, il fallaii sonner au central, demander la 
mmznunication, et pour un message urgent, un long coup de sonnerie suffisait h 
inviter les gens 4 tendre patiemment l'oreiUe sur le récepleur et la nouvelle, tel un 
can-can typique de la communautC rurale, se répandait comme une traînée de 
poudre. 

La Southern Canada Power, de Saint-Hyacinthe, prévoyait se rendre A Saint- 
Dominique pour procurer cet autre service essentiel h la modernisation de la pa- 
roisse. C'est ainsi que l'année 1926 connu! les travaux de creusage pour les po- 
teaux, l'installation de traasfomareurs et d'autre appareils sophystiqués pour l'é- 
poque, afin d'obtenir le courani klectnque. 

Heureux les gens qui pouvaient se permettre ces commodi tks considérées 
comme luxueuses; et score 18, souvent seules, les maisons avaient l'avantage d'&- 
tre électdites. Mais progressivement, l'insialiation des lignes électriques se rendit 
aux autres b3iimenls de la propriété rurale. 

En 1927, les résidents du village furent en mesure de btntficier les premiers de 
l'éclairage le soir; cet éclairage s'&tendait jusqu'g la limite du village du  c6tk sud- 
ouest. 

A Saint-Dominique, dans l'église et dans les endroits publics, l'klairage était 
possible au moyen du gaz naphtalkne alors que dans la plupan des foyers la lampe 
A l'huile était comrnunkment déposée sur une table ou suspendue au mur avec un 
réflecteur qui répandait la lumikre dans toute la piéce. 

En 1 9 4 4  1945, la Southem Canada Power perniii aux autres résidents de Saint- 
Dominique de jouir d'un progrès notable. en offrant la possibilité d'électrifier les 
rangs. Plusieurs cultivateurs se prkvalurent de l'opportuniré el Connurent l'avanta- 
ge remarquable de s'enqiierir de plusieurs commodités, en particulier par I'iasial- 
lation de trayeuses mécaniques et de systérne de réfrigéraiion. 



Le ler mai 1963, la Souiheçn Canada Power s'incorpora dans le groupe des 
compagnies nationalisées, sous le gouvernement Lesage, avec l'apposition de la 
nouvelle étiquette Hydro-Quebec. Cette société d'Etat, en plus d 'un service 
compétent donné à moindre mot,  procura essentieliement l'avantage d'offrir aux 
abonnts qui le dksiraient, d'opter pour le mode de versements mensuels Çgaux, 
afin de leur permettre d'équilibrer leur budget. 

En 1945, le tarif mensuel minimal s'élevait approximativemeni A $3.25 alors 
qu'en 1983, ii indique $7.35 plus les frais de consommation individuelle ei kilo- 
watts-heures. 

4. La Banque 

D'aprk les dires de plusieurs {( anciens ii du village, il appert que des 1900: une 
succursale de la Banque Canadienne Nationale ouvrit ses portes au village dans la 
résidence de J.-C. Fagnan. Longtemps, un de ses gkranis fut RCrni-N. C8té. 

Entre autres, le Dr. Si-Pierre tint pendant de nombreuses anntes I'ttablissement 
jusqu'A ce que l'agence de la 13.C.N. A Saint-Dominique, démCnage ses pknates, 
coffre-fori, livres et papiers chez Elzkar Deslandes. Yvette son kpouse IGt à I'ern- 
ploi de cette agence jusqu'h la fin de mars 1972. date de la femeiure. En effet, les 
ordinateurs faisant leur entrée sur le marché, ei en pariiculier en plus grand nom- 
bre dans le doinaine bancaire propice à ces installaiions pour un service expéditif 
et sur, il devenait praiiquemenr impossible alors de fournir un iel équipement spé- 
cialisk aux plus petites agences, siirtout pour les moins rentables. C'sst pourquoi 
l'établissement ferma difinitivement ses portes h Saint-Dominique. 

En gtuse d'anecdote, les huii annkes d'opkrations de la succursale au dominile 
d'EMar Deslandes, se passkrent assez calmement jusqu'8 cette nuit fatidique du- 
rant laquelle le système d'alarme décida de se déclencher subitement chez Lkoni- 
das LoiseUe; ce système était en fait relie à la banque. Celui-ci par devoir fit appel 
aux policiers de Saint-Hyacinthe et avec quelques amis du village, craignant uae 
tentative de vol, se précipita exceptionnellement chez la famille Deslandes pour 
leur porter secours. N'apercevant aucun mouvement dans la banque, tous les 
croyaieni ligotes ei se prtparaient vainement à déloncer sauvagement la place 
quand les Deslandes se rtveillkreni soudainement. 

Les sauveteurs ainsi que les occupants de la banque en furent quitte pour une 
bonne peur, car  le lendemain, ils réalisèrent tout penauds et avec stupkfaction, 
qu'il s'agissait uniquement d'une dkfectuositk iechrùque du système d'alarme. 

5. La Caisse Populaire de Saint-Dominiqiie de Bngot 

A l'initiative des paroissiens d e  Saint-Dominique qui consistaient l'implanta- 
tion de ce nouvel établissement dans la rkgion environnanie et qui s'intéressait 
particulitrernen t de plus en plus à l'évolution du mouvement d'Alphonse Desjar- 
dins, caractkrisé par le coopératisme financier pro-québécois, une caisse populaire 
vit le jour à Saini-Dominique aux bcsoins des clients. 

La Caisse populaire de Sahi-Dominique d e  Bagot tut fondée officiellement le 
12 mars 1951, la demande de 79 personnes q u i  s ip&rent le document de fonda- 



.- 
Caisse populaire construite en 1966. À I';irnéreplm, on voit le bureau de poste. 

Ljon et la dkclaration de société. Ceire demande de fondaiioii, fui entreprise h la 
suite d'une conftrcnw donnée par M. Lucien Piloii représentant l'Union Régona- 
le de Saint-Hyacinthe des Caisses populaires Desjardins. 

Le premier Conseil d'administration étai1 compose de : 
MM. Lionel Daigle, présiden t-fondateur 

Denis Dion, vice-présideni 
Réginald Dubreuil, secrétaire-giranr 
Georges Gatien 
Lucien Chicoine 
Origène Dubreuil 

Beauregard La prernitre Cornussion de crédit tt ait composée de : 
MM. Arthur Benoit, président 

GGrard Fugkre 
Adrien Le premier conseil de surveillance éiaii C O ~ ~ O S =  de : 

MM. Olivier Gaudeite. président 
Camille Gaudreau 

C'iagnon La Caisse a renv ses opérations dans la maison de M .  
RCginald Dubreuil jusqu'au 26 avril 1955. Celui-ci deniissionna de son poste A ce 
niomen t .  

M.Lionel Loiselle est engage le 26 avnl  1955 comme secretaire-gérant et Mme 
Rachel bisclle tomme assisrante-gérante: La Caisse emménagea cliez M. Loiselle 
A i a  fin avril 1955.  



Le 13 janvier 1964. la Caisse achéta le rerrain oii elle est situke acruellement. 

La coastniciton de l'immeuble de la Caisse est autorisée par une assemblée spk- 
ciale des membres le 9 nvembre 1966. Le contrat est signé avec le contracteur le 16 
novembre 1966. 

M. Liooel Loiselle démissionne le 25 janvier 1967 et est remplacé par Mme Ra- 
chel 'Loiseue comme secretaire-géranie. 

La Caisse inaugure ses locaux le 19 février 1967. 

Mme Rachel Loiseue dtmisionne le 17 avril 1968, mais demeure en poste jus- 
qu'au ler novembre 1968. 

M. AndrC Côré est engage comme secrétairegérant le ler novembre 1968.11 de- 
meure en poste jusqu'au 27 avril 1970. date de sa démission. 

M. Yves Bouffard est engagt comme gkrant le 18 juin 1970. 11 démissionne le 29 
septembre 1970. 

M. Léon Davignon est engagé comme gérant le 15 ociobre 1970. II di-missionne 
le 25 j anv ie r  1972. 

M. Robert Lefebvre est engagé comme gérant le 12 ff vrier 1972. 

Conseil d'administration : l Zre rangée de gauche A droite, Laurent Dion vice- 
prgs., Denis Adam prksidenr, Berrrand Dion secrktaire. 2e rangée même ordre. 
Florian Flibotte, Fernand Beau regard administrateurs, Gilles Au bk directeur. 
Guy Poirier et Philippe Benoit administrateurs. 



Un projet d'agrandissement du local et de construction d'une voûte est approu- 
ve le 18 mars 1976. Le contrat es1 signé avec le coutracteur le 16 août 1976. Les 
travaux sont t e d o i s  le 15 novembre 1977. 

La caisse se dote d'un systèuie des données eu aout 1977. 
Le 4 juillet 1979: M. Robert Lefebvre demissionne de son poste de gtrant. 

Le 20 aoQt 1979, M. Gi.lles Aubé est engage comme gérant. 

En aofit 1980, M. Gérard Fugkre est honork par la Fédération des Caisses popu- 
laires Desjardins de Richelieu-Yamaska pour ses 25 ans de bons el loyaux services 
comme commissaire de crédit à la Caisse populaire de Saint-Dominique de 13agot. 

Le 9 avril 1981, la Caisse fait l'acquisitioi~ du terrain siiuk P l'arriére de I'jni- 
meuble aciuel en prévision des besoins luiurs. 

Le 25 avril 1981, une fête populaire a lieu pour commémorer le 30ikme anniver- 
saire de fondation de la Caisse. Une plaque porlanl l'inscription de tous les admi- 
nistrateurs ayant sikgé sur l'un des lrois C,onseils de la Caisse, es1 dévoilée par M. 
Lionel Daigie, présideni-Iondaceür et M. Denis Adam. président actuel. 

Le 1 1 juin 1981, la Caisse adhère au servivice Visa-Desjardins. 

En novembre 1982, M.  Denis Dion est honork pour ses Eidéles et loyaux services 
par les autorités de la Caisse Popillaire de Saint-Dominique. 

Pi'," 

Commission de crédil : Assis, Gilles Conseil de surveillance : Assis, Gilles 
Aubé direczeur, debout. gaiiche ~4 droi- Aubé directeur, Jean-Maurice Bous- 
te, Paul-Émile Drouin cornniissaire. q u e !  prts ident ,  Germain Legoré  
Jacques Lamberr secrétaire, Robert conseiller. Yvon Mathieu secrdlaire. 
Houk prdsjden t. 



6. Les principaux incendies et le service d'incendie de Saint - Dominique. 

Le premier incendie d'envergure à Saint -Dominique a tellement marqué les 
gens, qu'aujourd'hui encore, il sert de nom A un rang. Vous le devinez probable- 
ment. Il s'agit du {i BdIé  >> l'ancien rang Saint - Dominique par deli  l'kghse ei qui 
se dirige vers Sainte- Cécile de Milton. D'après certains témoignages oraux, il se 
serait allumé un vaste incendie dans les lisières de terre noire qui detruisit plu- 
sieurs hectares de forêts dans Sainr - Dominique el Sain t - Pie vers 18502i 1860. Ce 
feu, paradoxalement, avaii eu pour effet bénbfique d'accroître considérablement 
les dkfrichements dans cc rang et  par consCquent de permettre A l'agriculture de 
s'y implanter plus rapidement. 

Dans le 7e rang, plusieurs se souvienneni de  l'incendie dkvastateur du ler mai 
1937. 11 prit naissance dans un las de résidus devant la grange appartenant A M. 
Emile Bousquet. La grange de ce dernier fut totalement rasée par le feu. Le vent se 
mit de la partie, et iransporta les étincelles jusque chez le deuxième voisin, Oliva 
Bernard, y détruisant sa grange. De l'autre chte du chemin, Gélas Houle reçut Cga- 
lement la visite du feu. t e s  cultivateurs réussirent A la circonscrire en le voyant 
s'attaquer la aussi A sa grange. Helas ! Napoléon Bernier fui moins chanceux car 
l'élément destructeur ravagea complètement sa maison et sa grange, puis Henri 
Vinceni vit sa grange prendre en feu A son tour. Les voisins du rang se rendirent 
en hâte. dtbordant d'énergie pour combattre le fléau mais ne fournissaient guère A 
creuser des tranchées ei A transporter suffisamment d'eau avec les chaudiéres mi- 
ses à leur disposition pour tteindre l'incendie dévastateur. Pour eniployer I'expres- 
sion du temps, le feu courait les champs jusqu'au cordon des terres ! L'incendie 
des terres revêtaii l'ampleur d'un immense brasier. Le vent transportait des brin- 
dilles d'herbe stche. et ces dernières allumaient de nouveaux foyers d'incendie jus- 
qu'a trois, quatre, cinq arpents de distance. II est \lai que ce printemps 1937 fut 
bien sec. 

Celte annke-18 lu i  vraimeni médiocre A tous les points de vue pour les agricul- 
teurs, A l'automne plus précisément le 20 septembre. une grange, propriété d'origè- 
ne Dubreuil, reçut a son tour la visite du  feu et fui complkiement dktruite. On ve- 
nait tout juste d'y engranger du grain et de la paille bien sèche. Le grenier bien 
comble de  loin crépitant d'étincelles ne facilita pas la tâche aux pompiers du  
temps. A cette époque, on retrouvait les remises, surnommées les u slieds s de l'é- 
glise, la où se trouve aciueliement la rue Saint-Dominique et la Caisse populaire. 
Lorsqu'un incendie se déclarait, tous accouraient rapidemeni a u x  remises pour 
porter secours aux sinistrés. Cette fois la, ce fut Henri Dubreuil qui attela ses che- 
vaux sur la {(pompe 4 feu ih rang& sous les remise de l'église. Cette pompe qu'on 
installait sur un puits était actionnée par quatre hommes qui pompaient l'eau sur 
le feu à tour de bras, comme des forcenés. Un manque d'organisation notoire et 
une défaillance dans i'enlretien de la pompe ne coniribuèrent pas A l'amélioration 
de l'efficacité du travail des apprentis pompiers lesquels s'acharnaient vainement 
h lutter contre un gigantesque fléau démesurernenr inégal h leurs forces. Les 
boyaux entassés péle- mêle dans un coin n'étaient pas vérifiés adéquatement, ils 
étaient bien souvent sectionnes ei troués, ei lorsque les pompiers volontaires du 
temps venaient dans l'urgence pour s'en s e ~ r .  il n'éiait pas rare de constater des 



fuites d'eau déplorables ici ct la. Dans ce cas 18, on imagine qu'il s'avérait extrB 
mement Mficile de maîtriser un Feu de grange, remplie de foin séché, lorsque les 
pompiers détenaient en mains des boyaux trouts et une petite pompe mue par 
simple force manuelle. Origéne Dubreuil raconta qu'une corvée ful  organisee et 
que sa grange lut reconstmite en l'espace de cinq semaines seulement. 

Un autre qui évoque bien des souvenirs Tut celui du 2 a v d  1946, où la foudre 
alluma l'incendie qu i  dktruisit eniikrement l'&lise de Saint - Dominique vers les 
deux heures du matin. D'aprés le tirnoignage de certains anciens, la cause de l'in- 
cendie serait imputable à un paratonnerre défeclueux. Selon les oui-dires, il nei- 
geait A gros flocons. Eue At reconstmite et l'inauguration officielle de la nouvelle 
kglise eu lieu en 1948 sous le regne d u  cure Gaudeire. En attendant la reconstruc- 
tion de celle-ci, les lidèles afin d e  participer aux offices se rendaient A la 
cr grange, communCmen( bapiisie, et si iuke A proiwnité du presbytère. Cet édi- 
fice fut dtmtnage et transformé en usine de couture comme nous l'avons vu prkcé- 
demment. 

En 195 1 ,  la maison, le garage ainsi que la salle appartenant A Eugkne C h a p o n  
brûlèrent h la fin de  janvier. De  la gazoline s'était répandue sur le plancher, et s'é- 
coula jusqu'au pode. L'émanation en conraci avec la grande chaleur du pokle cau- 
sa une explosion si violente, qu'un mur du garage, soufflé par l'explosion, tomba 
Litttralement par terre. Inutile de due que l'élément destructeur s'ktendit h toute la 
bâtisse Io dtiruisant entiérement. Les ponipiers de Saint - Hyacinthe répondaient 
maintenant aux alertes mais les réserves d'eau insuffisantes n'améliorèrent pas la 
situation. Le puits siphon6 se vidait excessivement vite avec les pompiers de Sain- 
t - Hyacinthe et l'on ne venait jamais h bout de maîtriser adéquatemen t les incen- 
dies. 

Vers 1951, le restaurant détenu par Ernest Viens et la maison d'un commerce de 
tissus appartenant au marcliand Longpré brûlkrent A proximité du couveni-i-cole 
situé sus la rue principale au village. 

Le 4 aoat 1952 fut une journée fatidique pour Ephrem St-Onge. En pleine récol- 
le, au moment où il batiait son grain, un incendie se déclara fatalement dans sa 
grange, remplie de paille sèche qui se consuma très rapidement. 

Vers les années 1965, un dtnommé Dumaine perdil deux de ses enfants dans 
l'incendie de sa demeure. L'aciion mortelle du feu fut probablement le résultat. 
d'après une enquete effectuke. d'un surchauffage d'aliment sur la cuisiniére é 1 ~ -  
trique. La résidence de la famille Dumalne &ait située rue de la Côte, A proximité 
du ierrain de goif. 

Le 26 mars 1970, un kvkneinent des plus tragiques frappait avec dtsolation une 
famille de Saint-Dominique. Vers vingt-deux heures, ce jeudi sain!, la foudre [om- 
ba sur la maison de Camille Lapointe. allumant l'incendie Li sa demeure. Quatre 
des enfants Lapojnte, c'est-h-dire Liliane, Cécile. Marie-Eve et Roberl pirirent 
dans l'incendie par la suite, un rapport d'incendie divulgua que deux enfants lu -  
rent ruts par la foudre alors que les deux autres fureni asphyxiés, par la fumée. 
Consternes qui se rendirent sur les lieux du ,sinistre, qualifié des plus tristes que 
Saint-Dominique ait connu. 





Le l e r  septembre 1964, on procéda A l'ouverture officielle de la caserne des 
pompiers et la fête du 27 octobre de la mOme a n n k ,  fui couronnée par la bénédic- 
tion de la caserne et des camions-incendies. 

A l'&te 1965, un premier cours f u t  prodigué par la protection civile, dont le pro- 
fesseur ttait Rosaire Girard, capitaine des pompiers de Sain[-Hyacinthe. 

Plus tard, le petil camion citerne-Internaiional A six roues fut vendu A la muni- 
cipalitb de SainteHélène. On préféra lui substituer un camion plus moderne, une 
citerne International 1964 dix roues, avec la capacité d'un rtservou de 3 200 
gallons. Ea 1972,la municipalil6 acheta deux camions, de marque Dodge 1971, 
Cquipés de dix roues avec une capaaté de 3 500 gallons chacun. Quant aux deux 
vieilles citernes, eues fureat i~endues h la municipah te de Saint-Valérien. 

De 1964 jusqu'a aujourd'hui, les chefs-pompiers se s u d é r e n t  dans cet ordre : 
Valkrien Adam ( 1  964- 1965), charles-fimile Houle ( 1  965- 1972) et Michelin Bar- 
beau depuis 1972. 

En 1964, la premitre kquipe de pompiers était formée de : 

SeMce des pompiers. 

Chef : Valérien Adam 
Sous-cbef : Philippe St-Oage 
Capiiaines : Femand Chagnon 

Raymond Adam 
Lieutenants : Gilles Chcoine 

Michelin Barbeau 
numéro 7: Floreni C h a p o n  

8: Normand Chicoine 

Richard Dbpauli 
Gilles Morin 

Denis Daigneault 
Raynald Cliagnon 

Jean-Maurice Bousquet 
Gérald Menard 

Jean-Marie Couillard 
Maurice Guillemette 



17: Raynnld Richsr 19: Conrad Côlé 
18: André Martin 

L'kquipe actuelle se compose de : 

Chef : Michelin Barbeau 
Sous-chef : Gilles Cliicoiiie 
Capitaines : Raynald Cliagnon 

Normand Chicoine 
Lieutenants : Gilles Morin 

Jean-Maurice Bousquet 
Secrétaire-pompicr : 

Jacques Mailloux 
numkro 7 :  Floreni Chagnon 

8: Jean-Paul Lussier 
I I :  Sylvain Clucoine 

Michel Si-Onge 
René Barbeau 

Michel Du breuil 
Pierre Auclair 
Serge Leclerc 

Raynald Richer 
Réjean Garand 

Conrad Cote 
Benoît Chicoine 
Sylvain Lussier 

René Garand 

(Rfferences : Jacques Mailloux, secrétaire-pompier.) 

nions-incendie. 





REGROUPEMENTS SOCIAUX 
C U L m L S ,  RELIGIEUX, 

scolaires, récréationnels et sportifs 

La paroisse de Saint - Dominique, dans le souci du plein épanouissement de ses 
citoyens, a toujours eu 1i coeur de satisfaire les besoins et aspirations du plus petit 
jusqu'au plus yand.  pour ne pas dire du plus jeune, au plus âgé, en mettant sur 
pied nombre d'associations. d'organismes ou de regroupements, dans le but d'a- 
mtiiorer concrttement, par le déploiement d'actions significatives, le milieu dans 
lequel nous tous paroissiens. rnalgrt les dissensions. vivons en plus ou moins par- 
faite hannonie. 

1. Les regroupements sociaux - culturels 

&&utif de l'A. F.E.A.S. 
Iére rangée, Jacquehe Beauregard, 22 vjce -prés., Monique Desgranges, conseil- 

I&e, Rolande Codére, présidente, Micheline Bousquet rrésonére, Lise Zanoni, se- 
crétaire. 
2P rang& :Luejenue Chapon. Madeleine Paradis, Colelte Chagnoa, Rhéa Clucoi- 
ne, cooseilliéres. N'apparait pas sur la photo. Jeanne Lagacé, 1 er rce prksiden t e. 



L'A.F.E.A.S. se prksente comme une association féminine d'éducation et d'ac- 
tion sociale qu i  existe, depuis aoat 1966. C'est un organisme à but non lucratif, 
tvidemment réservk aux femmes. Il regroupe 34,000 membres au Quebec, répartjs 
dans treize régions diffkrentes ei qui travaillent au niveau local; régional et pro- 
vincial. 

C'est sous I'inst igation du cure André Beaugrand qui souhaitait ardemment I'e- 
xistence d'un tel mouvement B Saint-Dominique que le 19 avril 1967, au sous- 
-sol de  l'église, résonnait pour la premikre fois l'écho du mot A.F. E.A.S. sans que 
la majoritk des dames réunies, en connaissent vraiment la signification. 

C'est alors que Neüie Désaulels, premike présidente A la Fkderation de Sain- 
t-Hyacinthe, leur fit connaftre son origine. Un mouvement urbain C.E.D. (cercle 
d'économie domestique) et un mouvement rural U.C.F.R. (union catholique ICmi-  
n h e  rurale) existaient dkjA, mais ne semblaient pas correspondre adéquatement et 
avec satisfaction aux nouveiles aspirations de la femme des années soixante. 

Un  congés diocésain eut lieu au cours de l'année 1966, et aprés études, évalua- 
tions et ententes, les deux mouvements f h i n i n s  se fusionni&rent pour former une 
association féminine d'kducatioa et d'action sociale, I'A.F.E.A.S., avec i'applica- 
tion, cependant, de buts diffkrents. 

Suzanne Boulay, secreiaue A la FCdtrarion, donna des directives claues et préci- 
ses pour assurer une bonne mise en oeuvre du cercle de Sai.nt - Dominique et rédi- 
gea elle- m&me le procés - verbal de la fondation. 

Voici les membres du premier conseil élu Saint -Dominique : Huguerie Bar- 
re, présidente; Cécile Beaugrand, vice -présidente; Ghislaine Breauli, secréiairc- 
- trésoriére; et les conseilléres : Mme Réal Chicoine (représentant Ic 7e rang). 
Mme Marcel Robert (reprksentani le 9e rang), Mme Franche Bouthillette (reprk- 
sentant le BrCilt), Mme Jean- Maurice Bousquet (reprkseniant les Cdres) el Mme 
Jacques Lambert (représentant le village). A cetie première assemblée. nobons que 
trente- huit membres versérent leur cotisation le soir méme. 

Dix présidentes se succédérent par la suite (cer~aines ayani eu un terme relative- 
ment court) : Hugueite Barré, Ckcile Beaugrand, Thtrèse Audy, Fleurette Fiigére, 
Jeannine Beauregard, Irtne Croteau, Christianne Robitaille. Hkléne Chicoine, 
Jeanne Lagacé et Rolande Coderre, présidente acruelle. 

Toutes ces présiden tes oeuvrèrent conjointement avec la coUaboration d e  leur 
conseil respectif en visant les buts précis de 1'A.F.E.A.S.; éveiller les membres a 
leurs responsabilités en les engageant à agir, face aux problkmes et aux exigences 
de La famille et de  la socibté en gCntra1. 

En plus des activités des présidenta q u i  veillent h assumer la direction des sni- 
rées de renconires, les responsables des comités et commissions méritent noire ad- 
miration puisque ceUes -ci travaillent, le plus souvent, dans l'ombre pour amver 
A rendre les r6unions plus intéressantes. 

Quant A I'education sociale, soucieuse du pariage et de la communication enire 
les femmes, elle y est élabork avec soin. et A l'occasion. des invitb spéciaux trai- 



tent de sujets divers, qui permettent de faire bénéficier les membres d'un savoir 
accrû convergeant vers la défense de leurs intérêts en les renseignant, par exemple, 
sur les nouveaux rtglements civils. 

A la section arl ménager, c'est la révélaiion impressionnante de découvertes à 
chaque fois que les dames d6monirent leurs talents en prksentant dcs articles de 
bon gofit en couture, en tissage, en tricot etc ..., ou en donnant une kyrielle de re- 
cettes qui respectent même les normes d'une ditte ou d'une saine ahmentation. 

Aussi, de nombreux cours dYLducation populaire sont organises par des respon- 
sables attentives aux désirs exprirnts, par exemple, dans des domaines aussi im- 
portants que les relaijons humaines (motivation et penste positive), les cours d'in- 
formations sur le systéme métrique etc ... 

Par ailleurs, des dklegukes de l'association de Saini - Dominique assisient aux 
soirées de secteur. congrés régional et provincial dans le but de prendre les idor- 
mations requises, de voir se derouler l'étude des rksolutions ec de prendre position 
face aux recommandations proposkes. 

D'un autre point de vue, lorsque le conseiller moral, le curC de la paroisse, est 
invité 3 prendre la parole lors des réunions, celui -ci apporte une note de spiritua- 
Utk  bien nécessaire au sein d'un cercle qui se respecte. 

Voici les responsables actifs pour l'année en cours 1982-1983 et qui occupent 
diffbrents postes au  sein de ~'A.F.É.A.s. 

Prksidente : Rolande Coderre 
1 ére viceprésiden te : Jeanne Lagacé 
2e vice-présidenie : Jacqueline Beauregard 
Conseillkres : Lucienne Chagnon (9e rang) 

Gistle Cliagnon, Monique Desganges, depuis février 1983 (le villa- 

Rhéa Chcoine (7e rang) 
Madeleine Paradis (les Chies) 
Nicole Gingras, Colette Chagnon, depuis janvier 1983 (le Brûlé) 

Secrétaire : Lise Znnnoni 
Trésoriére : Micheline Bousquet-Daudelin 

COMITE D'ÉDUCATION 
Responsable : Danielle Daboval 
Action sociale : Therése Chicoine 
Action urbaine : Gisele Chagnon 
Action rurale : Jacinthe Gautliier 

Nicole Ginsas 
(Colette Chagnon, depuis janvier 1983) 

Formaiion : Lise Lacoste 

ARTS MÉNAGERS : Responsable : Sirnone Bernard 

Devise de l'Aléas : Unité - Travail - Charité 
Théme de l'année : u S'unir pour progres.~er . 

L'A.F.~.A.S. de Saint-Dominique compte aciuellement 75 membres. 



1 

L'AGE D'OR 

C 

Age d'or : Iére rangke de gauche d droite : Sylva Jeuntôt sec. -irés. Irhe Beriiier 
vice-prés. Fleurer le Fug2re prksjdente, Irénée Deslandes directeur 2e rangée même 
ordre : C. Orner Ducharme, Gaston Dupont, Annetie Bernier directeurs. 

L'Age d'Or, associarion fondke par la Fédération de l'Age d'Or du Québec, f i -  
gure comme un organisnie érigé spécifiquemenr dans le bui d'aider principalemeni 
les personnes A la reiraite, A vivre lieureuses. C'est ainsi, que des gens soucieux de 
l'avenir de ces personnes hgées, pensèrent a un organisme qui  les regrouperair cn 
leur offrant des loisirs recréatifs apptopriks A leurs capacités et i~ leurs goQu. 

A Saint-Dominique, l'on discutait d'un tel projet qui  favoriserair e t t e  cattgone 
de la communauté. L'idée germa finalement et Ic 6 fkvrier 1975, Pbilias Dion, pré- 
sident du Conseil Régional Richelieu-Ya.rnaska, rendait visite B un nombre de per- 
sonnes réunies au Pavillon des Loisirs, afin de leur faire connaître le mouvement 
et de les informer au sujet des proctdures de fondation. Le club fu i  l and  olficiel- 
lement. Un conseil provisoire de sept adminisirateurs Eut formé de : Annerte Ber- 
nier, Marguerite Lagacé, Raoul Dupont, Dr. Antonatien Si-Pierre, Gérard Fugkre, 
Raoul Chagnon et Montcalm Lemay : 67 membres achetkrcni alors leur carie 
dont la cotisation s'élevait A 5 s .  

Le 18 mars 1975, le club recevait son certifical d'affiliation à la FLdération de 
I'Age d'Or du Québec. Annette Bernier devint la première présidente, puis se suc- 



cédtrent par In suite Raoul Dupont (élu en 1977, Solange Meriard (élue en 1979) 
et Fleurette Fugbre, présidente actuelle (élue en 1982). 

Les directeurs de 17Àge d'Or. convaincus que les loisirs occupenr une place im- 
portante dans la vie des personnes A la retraite, ont fait appel au Programme 
B Nouveaux Hofizons ». Avec les subventinns accordkç par les diffkrents paliers 
gouvernementaux, ils ont pu se procurer des arijcles pour meubler un local, sit.ué 
au sous-sol de la Caisse populaire, et qui leur est prêté gratuitement. Par ailleurs. 
diffkrents jeux (cartes, sacs de sable, billard etc ...) sont installés A la disposition 
des membres au sous-sol de l'église pour leur permettre des activitks nombreuses 
et un bon dklassemeni physique. 

Un club qui ne peut rejoindre ses membres pour les intéresser n'est pas en san- 
té, c'est pourquoi à l'occasion de Noël, un dîner suivi d'un dépouillemen1 d'arbre 
de N d 1  les réunit dans un cliniat de réjouissances. Pour souligner la i&le des Me- 
res, un autre dîner, gratuit cette fois, est offert aux convives. Des voyages. permet- 
lant de visiter des beaux coins de la province, sont organisés surtout duranr la sai- 
son estivale. 

Parmi les mu1 tiples activitks de  l'Àge d'Or, soulignons qu'une soirée d'anjma- 
rion sociale est organisée le deuxiéme samedi de chaque mois, ei qu'elle rtunit un  
grand nombre de  personnes, qui  se joignent aux membres, pour se recréer dans 
une atmosphère fraternelle. Chacun y va de la contribut.ion de ses talents pour les 
metire au service des autres. 

Notons kgalement que l'Âge d'Or de Saint-Doniiiiique. toujours disponible et a 
l'écoute des besoins de la colleciiviré, réporid er s'implique avec plaisir lorsqu'une 
demande de panicipation, destinée A l'élaboration de quelconques projets parois- 
siaux, leur est adressk. 

En dernier lieu, mentionnons que chacun des membres apporie sa mllaboration 
spéciale pour prkparer les fêtes du 150e anliiversaire et souhaite fraterniser lors 
des rencontres mémorables. 

Devise dc la F.A.D.O.Q. : Dignité - Amour - Seréniié 
Thème de l'année : L'Age d'Or. c'esi revivre ! 

LE CLUB OPTIMISTE 
C'est A l'automne 1977 que deux résidents de Saint-Dominique furent appro- 

cliés chacun de leur côté pour meiire en branle le projet d'uii club optimiste. Deux 
paroissiens de Sainte-Kosalie. Réjean Bazinet et Jean-Guy Cbie. par l'interniédiai- 
re de Bernard Tanguay et d'André Mariin, travaillfrenl assidûment pour convain- 
cre les futurs optirnisies de Saint-Dominique. N'6tani pas pessimisies, au cantrai- 
re, et avec l'appui des contacts etablis et enientts. ils parvinrent linalemen1 à la 
fondation du club optimiste de Saint-Dominique. Une premikre rencoiitre lut te- 
nue au local des loisirs. au village, avec René Morrisseite, présideni du club fon- 
dateur, accompagné de $es membres. Une auirc rencontre se produisit en décern- 
bre de la meme anliée. e( la fondation oflicieuse du club allai  êire finalement réa- 
Usée grâce à la coopération de plusieurs inrervenants optimistes. 

Les membres fondateurs du nouveau club, au nombre de trente-liuit, se réuni- 



Club oprimisre : Iére rangée de gauche A droite : Jacques Houle vice-président, 
Camille Lacoste prdsiden t, P. A n drk B ~ O U J ~  vice-prés. Jean -Paul Bérard ex-prési- 
dent, Irénée Deslandes directeur, Jean- Luc Lsramée dir., Jean- Yves Du val rréso- 
nef, Roger Fontaine dir. Guy Belhumeur dir. S e p  tMcDermott secrétaire, Doriii- 
nique Roy directeur. 

rent pour la prerniére fois, le 25 janvier 1978, A la salle (cabane h sucre) chez Bou- 
bou, propriété de Michel Bouthillerie. au nevviéme rang, pour participer L I'jnau- 
guration et A l'intronisation du dub. 

A celte occasion, Bernard Tanguay Iiil clioisi comme president pour I'annk en 
cours 1978. Quant h la remise de la cliarte, elle s'est déroulée le 12 mars 1978, le 
club était ofliciellemcnt lancé. 

Les présidents successifs furent : 

En 1978 - 1979 : André Martin 
En 1979 - 1980 : Camille Lapointe 
En 1980 - 1981 : Andrt Côté 
En 198 1 - 1982 : Jean-Paul Bérard 
En 1982 - 1983 : Camille Lacoste. en poste depuis le ler octobre 1482. 

Actuellemeni, le club compte a son actif quarante-irois membres. 

Dans un autre point de vue, le progranune du club optimiste se voit essentielle- 
ment axé sur l'aide A la jeunesse. Son but est non-lucratif et les fonds amassés de 



diverses façons, par les membres, sont redistribués sous formes d'activités huma- 
nitaires, r6crhiives ei sportives destinks h I'amélioraiion de la condition des jeu- 
nes de noire collectivité. 

2. LRs regroupements religieux 

Le Conseii de la Pastorale 

1L & 

Chse i l  de Pasforale : I&re rangée de gauche A droile : Sr. Eva Beaudoin, Lucille 
Deslandes, Lionel et Lucilie Daigle, Lucienae Mdnard présidente, Madeleine 
Houle, E ucille Messier. A bbk Alain Roy, Micheline Chicoine, Thérdse BrouiUard: 
Denis Mknard, Jeannine Forcier. N'apparaissent pas sur la photo : Claire Du- 
brelu'l, Rifa et Gaston Lamoureilx. Roilaode Vincent, Ginette Lamoureux. 

Depuis janvier 1978. la paroisse de Saint-Dominique jouit d'un Conseil de Pas- 
torale. Ce conseil es1 formé de différents intervenants du milieu : laics et religieux, 
sous l'égide du curé de la paroisse, Alain Roy. 

Les membres sont conviks A une rfuruon par mois pendant laquelle le conseil 
met sur pied divers projeis reliés aux iemps liturgiques de l'année. 

Actuellement par leur géiiéreuse contribution, une quinzaine de personnes ai- 
dent au curé dans sa tâche d'évangélisaiion. aiiprks des malades, des pauvres. des 
enfants et des futurs baptisés. 

Depuis 1978, le C.P.P. se montre fier d'avoir réalisé divers pi.ojeis avec la colla- 
boration des différents organismes de la paroisse. À son début. il a mis Iiabilemenr 
sur pied une équipe d'animation liturgique qui réalisa la célébration des fétes de 
N e 1  et de Pâques, des fêtes des Mères et des Ptres, de la feie de l'Amour ci de la 
fEtc du lroisiéme âge. En 1982, le C.P.P. s'occupa de foriner une équipe de yasto- 
rale du Bapiême. 



Pour les anntes A venir, le Conseil de Pastorale déterminé dans ses en~repnses, 
espére réaliser beaucoup d'autres projets, tous d'aussi grande envergure. h u e  au- 
t ces, la premihre activité organiske en pompe, pour i'anake des f&tes du 150e anai- 
versaire en 1983, fui la consécration solennelle de l'église dirigée par l'évêque de 
Saint-Hyacinthe, Mg. Louis Langevin. Le Conseil de Pastorale, bien guidé par le 
curk Roy, s'est occupé de préparer le déroulement de cette auguste ctrérnonie qui  
fut suivie d'un goûter, au sous-sol de l'église. Ce retentissant succés imprégna, 
avec beaucoup d'oprimjsme, les festivités de 1983. 

(Références : Lucjenne Ménard, présidente du Conseil de Pasroralc 

La Chorde des adultes 

Direction de la chorale : Assis, Marlhe Lemay dir., Dominique Cliicoine prés., 
La urence A.rchamballlf dir, Debout, Joseph A udy sec. fris., Luce Richer dir. orga- 
niste. Les membres Bernatrice Dion, Generiéve tamer, Sr Éva Beaudoin, Rose- 
Iréne Duval, Lucille Houde, Olivette Morin, Femand Beauregard, Ghklaine Dai- 
gneault, buren t  Lapoin re, Sinione Bernard, Jacquehe Beauregard, Anette Ber- 
nier, Louise Beauregard, Jeannine Forcier, Line Beauregard, Gaston Duchesneau. 

Du temps qu'on se souvienne, un choeur de chan1 formé exclusivement d'hom- 
mes, prkparait les chants pour les offices religieux, le tout en latin et en grégorien. 
Des tiomrnes membres de la choraIe nciuelle ont suivi des cours de solfège, ensei- 
gnés par l'abbé ~eor~es-&tienne St-Onge, < p i  les exerçait aussi pour les chants des 
messes er autres offices. 

L'abbC Olivier Gaudeiie exerqait à son tour, durant les années 1950, des grou- 
pes pour solos A l'occasion de Noël et d'autres fêtes. Aux mcsses, l'on pouvait en- 
tendre les Brunet te, Vanasse, Beauregard. Chicoine. Dion, Galien, Guertin. La- 



pointe, Vincent, St-Onge, St-Pierre et combien d'autres !... Parait-il que chacun 
mêlait un peu d'orgueil A sa voix, pour entonner l'hymne approprié au temps litur- 
gique, comme "Adeste Fideles" au temps de Noël, ou "At tende Domine" durant 
le Carême, le "Tantum Ergo" o u  un chant d'action d e  grilce comme le "Te 
Deum". Mais avec le renouveau litiirgique, la chorale avaii pense A s'adapter A la 

eux. modernisation imminente des s e ~ c e s  relid 

C'est ainsi qu'en septembre 1964, le curé Joseph-Hector Lemieux invita les per- 
sonnes, ayant une bonne voix, A suivre des cours de l'Action Musicale Liiurgique 
donnés par Claude Tessier, directeur, au sous-sol de la cathédrale de Saint-Hya- 
cinthe. Vingt personnes s'étaient incriieç A ces cours don1 voici la composition di- 
versifiée : humming oral et mental, solfége, repertoire à l'unisson et en polypho- 
nie, chants religieux et profanes, ct une répttiiion hebdomadaire suivait au sous- 
sol de I'égbse. 

En mai 196.5, des examens individuels, collectils ou s'adressant 1 l'ensemble des 
membres de la chorale réunis, Évaluaieni les performances académiques du clioeur 
de chant. C'esi a u  cours de cette annke-121 que L E S  chants Irançais furent admis 
definitivement dans la nouvelle liturgie prhnée par les recommandations du 
Concile Vatican 1 1. 

En septembre 1965, le curé Maurice Jodoin encouragea les personnes de ce 
mouvement A persiverer dans celte oeuvre en les incitant continuer de plus hclle 
les cours et rçpétitions suivis d'examens. 

En 1966, ce fu i  la dernitire année des cours de I'Aciion Musicale Liturgique; en 
remplacement de ce cours, l'Abbé Beaugrand les persuada A poursuivre d'autres 
cours, au sous-sol de l'égljse. avec l'aide du professeur Rolland Létourneau. 

Et depuis, rkguliérement de 1964 A 1970. les rkpétitioris fureni donnees p a r  
Soeur Gervaise PeUeiier, qui dota la chorale, avec excellence, d'un répertoire varié 
de  chants choisis ei approprits à tous les temps liturgiques de l'année. 

II va sans dire que  beaucoup de sacrifices en temps ei diplaccment furent  ac- 
complis, mais aujourd'hui, grâce A leur compétence el leur bon vnuloir, la chorale 
des Adultes répond ii merveille A tous les besoins des différents offices Iiiurgiques 
et des funérailles sous l'habile direction de Dominique Chicoine, chantre depuis 
quarante- cinq ans et maitre-chan~re depuis plusieurs annkes. 

Soulignons que le Docteur Anronatien Saint -Pierre participa A la chorale peo- 
dant pris de quarante ans, et clianta les messes du maiin, sur semaine, pendant 
plus de irente -cinq ans: il avait remplacé lui -même F. Brunette pour continuer 
avec Sylvio Vanasse, et au dkpart de ce dernier de la paroisse, il poursuivit seul 
jiisqu'en septembre 198 1.  

C'est Béatrice Dion qui entreprit de perpttuer la reléve, et depuis que deux mes- 
ses sont prononcées le jour. eue chantait celle du mation alors que Ic Dr. Si - Pier- 
re entonnail celle de l'après-midi. 

Cependant. il faut reconnaître aussi que plusieurs membres de la chorale se ren- 
dent rkguliérement au jubk le dimanche, depuis une période vanani  entre quinze 
et vingt -cinq ans et meme plus. Ainsi, en juillet 1982. d l'occasion d'une Iiomelie. 



le curé Alain Roy a fiérement souligné que Dominique Chcoine et Laurent La- 
pointe se dépensaient tous deux au service de la chorale depuis quararite-cinq 
ans; il profita de la circonstance pour louanger leur constance el leur dévouement 
exemplaire. Par ailleurs, meniionnons aussi que Jean - Marc Dion. rendit de prk- 
cieux services h la chorale pendant de nombreuses années. 

Depuis 1968, les activiiks d'études et de répétitions exigeantes se poursuivent 
selon les besoins des diverses cérémonies et les membres. selon leur disponibilité, 
se plaisent a participer allégrement avec une organiste dévouée et toujours prtssn- 
te. depuis nombre d'années. 

Dans un autre ordre d'id&, des voyages permetiant de visiter certains coins de 
la province fureni organisés quelques fois par année en guise de reconnaissance et 
maintenant c'est un diner annuel  qu i  rassemble toute la Chorale A la salle Andrk 
Beaugrand. 

Bref, la formation d'une chorale dans un esprit de fervente pratique religieuse, 
s'avére la preuve tangible dii sens de la chrétienté que plusieurs paroissiens mani- 
fesrent en n'hésiiant pas de mettre leurs talents A contribution, au senice de la pa- 
roise. 

LA CHORALE DES JEUNES 
- 

Chorale des jeunes : 1 er rangée : Dany ficher, Sréphanie Dion, Linda Roy, Na - 
rhalie Roy, Louise Laplante, Sophie Lussier, Chantal God&re, 2e ranger ; Ghislai- 
ne Morin Gigukre, d.m. Danielle Lapian te, Na lhalie Archambault,  Guylainc 
Blain, Giséle Roy, Serge Roy, Sonia Laplante, Luce Ricber, organisie. . 

La chorale des Jeunes a débuté bien modestement ses activités. et c'est pourquoi 
il s'avére particulièrement intéressani de retracer les circonstances qui contribuè- 
rent ii la <( naissance i) de ce regroupement. 

A l'origine, en 1974. le senice des Loisirs organisai1 son premier carnaval d'hi- 
ver Comportant plusieurs aclivites A son programme et incitait a la participation 
les différents groupes, tout au long de la seniaine. Une soirée au gymnase de I'éco- 



le de la Rocade devant clbiurer le ccamaval, les directeurs demadhent  au curé 
Roy de dlébrer une messe avant l'ouverture de la soirée. A cet te occasion, les or- 
ganisateurs rencontrèrent Ghjslaiae Morin, étudiante en solfège et en musique, 
douCe d'une voix remarquable, pour lui demander de chanter durant l'office, ce 
qu'eue accepta volontiers. Avec le soutien de deux compagnes et la contribution 
de RoLlaode Chagnon. elle prkpara une gamme de Jianis bases sur un programme 
de chconstance. 

Cette première tentative et expérience se revkla un Lionnant succés, si bien qu'a- 
prés la &rémanie, des réflexions furent émises du style : a Que c'était beau, Ça de- 
vait continuer. . . ! a Le curé Roy ne resta pas sourd ii ces suggestions et de- 
manda alors h Ghislaine la possibihte de regrouper des jeunes afin de former une 
chorale apte A chanter aux messes du samedi soir, pour les rendre plus kgayantes. 

Avec son talent et son dynamisme, elle réussit Q rejoindre une quizaine de jeu- 
nes de six A seize ans, qu'elle réunissaii à chaque semaine pour des exercices et 
pratiques de chant, combinmt leurs efforts, leurs coeurs et leurs voix au service de 
la paroisse. <( La Chorale des Jeunes n Fut alors fondée et ses activités se deroulé- 
rent presque sans embfiches ei anic~oches durant sept ans, excepte durant la pé- 
riode estivale. Ghislaine Morin fit aussi les frais de la musique A I'orgue pendant 
près d'un an, mais A l'occasion de Noël, des pièces musicales assorties exigeaient 
davaniage de wavail er d'exercices, c'est alors qu'elle abandonna l'orgue ei que 
Luce Richer, en tant qu'organiste remplacente, leur prêta main Forte en les accom- 
pagnant, elle continue d'ailleurs, fidtle dans ses occupations, d'assurer attentive- 
ment la touche musicale aujourd'hui. 

Mais voila que la reprise des activités, en septembre 1981, améne les paroissiens 
fervents A affronter une situation déplorable : la chorale ne se retrouve plus qu'a- 
vec trois membres ! II faut dire que Ghislaine Morin avait quitté la paroisse et que 
beaucoup d'autres s'kt aient aussi dispersks ... On s'imagine qu'une question se po- 
sait crllment : (I La Chorale des Jeunes existera-[-elle enwre cet te ana&. u Pres- 
que peine perdue ! Effectivement, le curé Alain Roy fil de la promotion A maintes 
reprises daas le builetin paroissial, mais en vain, les noms n'arrivaient pas rnpide- 
ment pour encourager une reprise kvenruelle. 

De son côtt, l'organiste Luce Riclier se rendit à l'école pour faire du recrute- 
ment, en essayant de sensibiliser et de susciter au inaximum les jeunes, A venir 
chanter, sa jeune l i e  insistait méme beaucoup aupres de ses compagnes de clas- 
se ... A tout prix, il fallait continuer car les gens rkclamaient de plus belle la Chora- 
le des Jeunes. Aprés de muliiples réflexions, invitaiions, sollicitations pressantes et 
tentatives rtitèrées afin de faire revivre la cliorale, une quinzaine de garçons et fil- 
les courageux se portèrent disponibles a tous les samedis soirs, pour chanter la 
messe de dix-neuf heurs trente, et quelquefois celles du dimanche. 

A I'hewe actuelle, les jeunes offrent des chants remplis de sérieux qui permet- 
tent, A ceux qui assistent aux offices. d'apprtcier fortement les ckl&brations. 

GrAce A ces volontés bien disciplintes. la chorale des Jeunes prit une nouvelle 
expansion et l'histoire se poursuit toujours avec un réel succès. 





cissements sur les nouvelles métliodes d'enseignement. Par ailleurs, conjointe- 
ment, des membres sont invités A t tudier différents dossiers et à apporter leurs re- 
commendaiions sur la vie de l'école, qu'il s'agisse de discipline, de mkthodes d'en- 
seignement, d'adoption de manuels scolaires, de préparations de bulletins ou d'é- 
tudes de projets de loi. Chacun, h sa faqon, collabore aux diverses activités qu'a- 
grémenten t la vie de i'école. 

Notons attentivement, dans un auire ordre d'idées, que ce sont les parents qui 
accepient volontairement de participer A la vie scolaire l'intérieur de ce comité 
en s'impliquant bénévolement, sans que ces actions se conjuguent toutefois en 
fonction de leurs intérêts mais bel et bien envers ceux de leurs enfants ei ce. mal- 
gé les heurts ei difficultes qu'ils peuvent rencontrer lors de l'élaboration des di- 
vers projets scolaires. 

Grâce B la collaboration de tous, parenis. enseignants, directeurs, commission 
scolaire, la vie A l'tcole de la Rocade semble heureuse et paisible. Souhaitons qu'a- 
vec l'avènement des nouvelles lois, l'enfant restera toujours le principal concerne 
et intéresst, au coeur de I'kcole. et que tous les efforts se conjugueront pour assu- 
rer un meilleur épanouissemeni de la gent étudiante ;1 Saint-Dominique. 

Cornif6 de la caféréria : assises de gauche 3 droite : Louise Beauregard gérante. 
Monique Loiselle vice-prés., Marielle Chagnon r.d.p.s., Héléne Lussier ires. 2e 
rangée : Paul Gervais r.d. b.. Robert Houle président. J. Guy Labelle secrétaire. 

La CAFÉTÉRIA C O O P ~ K A T I V E  DE L'ÉCOLE DE LA ROCADE DE 
SAINT-DOMINIQU E a vu le jour en 1979. Prernihe cafétéria de type coopératif 
en milieu scolaire primaire au Québec, elle es1 l'aboutissement de  nonibreuses an- 
nPzs d'efforts souienus et de tenacite d'un grand nombre de parents de notre ml- 
lectivite. A l'origine c'esi le comité d'école qui. aprCs avoir clairement ideniiîié les 
besoins au moyen de sondages et de consultations, a vu A mener le projet A terme 



en coordonant les participaiions de la commission scolaire Val-Monts et des diffé- 
rents organismes et corps intermédiaires locaux. 

La formule coop&raiive utiliske a permis à quelques cent quarante familles 
ayant des enfants A l'école de la Rocade de se doter d'un service de cafétéria de 
trRs grande qualité, dont ils sont les co-propriélaises. pour un invesiissement mini- 
mal de 53 en part sociale. En plus d'offrir aux &lèves à chaque midi environ cent 
vingt-cinq repas chauds d'excellente valeur alimentaire, A un coût incomparable 
de un dollar et trente, cette année. La cafilteria de I'kcole, qui est un organisme A 
but non lucratif, vise A inculquer aux usagers les principes de la bonne nuiriiion. 

La caféteria de l'école fonctionne grâce I'excellesl travail des deux responsa- 
bles A plein temps : madame Lise Lemay-Flibot te el mademoiselle G h i s l a i ~ e  
Breault et aussi A cause de la pariicipation obligatoire de chacun des parents- 
membres qui ont l'occasion de mettre la main A la pfite au moins deux fois B cha- 
que année. 

Avec comme souci constant des repas chauds de bonne qualitk A un coGt le plus 
bas possible pour les usagers. la cafeteria coopéraiive de l'école a reussi a accumu- 
ler au cours de  ses trois années d'operaiion de légers excédents aussi sa gestion fi- 
nancière est le resulrat d'une gestion de qualité. Le formule coopérative oblige h 
chaque annte les co-propriétaires b se choisir un critiseil d'adnunistration de sept 
membres dont le rôle est dc voir h la bonne marche de l'entreprise. Sont membres 
du conseil d'administration cet te année : Roberi Houle, présideni: iMonique Loi- 
selle, vice-présidente; Jean-Guy LabeHe. secrétaire; Hélène Lussier, trksoriére; 
Louise Beauregard, gbran te; Marielle Chagrion, responsa b1e des projets spkiaux; 
Paul Gervais, responsables des btnévoles. 

Le succes ~emporit par la CAFETERIA COOPERATIVE DE L'ÉCOLE DE 
LA ROCADE DE SAINT-DOMINIQUE mérite l'admiration d e  plusieurs (de 
nombreuses personnes sont venues de I'exrérieur en étudier le fonctionnement) et 
suscite notre plus grande Fierté. Son idluence et ses retombées sur les membres de 
noire collectivité ne peuvent avoir que des effets bénéfiques. 

(RCférences, Jean-Guy Labelle. secrétaire du coriseil d'adniinist ration). 

Cornit4 d'aménagement de la cour d'école 

Au cours de l'année scolaire 1979 - 1980, il a éti: plusieurs fois quesiioiis d'arné- 
nager la mur d'école, notammeni aux réunions du coniite d'école, sous i'insriga- 
tion de la commission scolaire Val-Monts. T l  Fut alors dkcide de former un premier 
comité chargé d'élaborer un projet d'aménagernen t. 

Convaincu que le jeu constituait un moyen d'appreniissage valable dans la vie, 
apte permettre un développement des aptitudes auranl corporeiles que mentales 
chez l'enfant, les gens de ce premier rcgroupernent formé par Bernard Daboval. 
prtsident: Micheline Lemay. professeur; Claude Paquette, professeur d'éducation 
physique et Chrisliane Robitaille, soucieux du plein épanouissenient des écoliers. 
menérent A bon terme la réalisation de ce projei d'envergure. 

Après quelques réunions et beaucoup de travail abailu de la part de Claude Pa- 
quette, un plan d'aménagement de la cour d'école fut finalement souinis à la 



ComitL d'ijménageirient de la ccwr d'cmlc-. Irre rdnger . Danielle o;iboval, Ber- 
nard Daboval pris., Rollande Chagnon. L'e rangée : Clkmenf Fontaine, Guy Bel- 
humeur zrks., Richard Ménard. 

commission scolaire Val-Monts et approuvé par cetre dernière, au début de l'été 
1980. 

Si le groupe d'action desirait passer A la concrétisation du projet, il fallait évi- 
demment qu'il recherche ceriains moyens de financement appropriés car la 
commission scolaire ne pouvaii aucunement consacrer de  somme d'argent impor- 
tante A ce projet. En conséquence. en septembre 1980, Bernard Daboval contactait 
la plupart des organismes bénévoles de Saint-Dominique pour trouver u n  repré- 
sentant-délégué par groupe, qui siégerait au  cornite d'amknagernent. Il s'agissait, 
en faii, de promouvoir la rkupération des vieux journaux, de la vitre, du  carton el 
de la ferraille pour les revendre afin de réaliser le travail d'aménagement avec I'ar- 
gent ainsi recueilli. 

Le premier wmiik officiellement organisé était compose de Guy Belhumeur (re- 
presentani le club Optimisie): d e  CCcile Chagnon et Daiiielle Daboval (rcprésen- 
tantes de l'Aléas); de Bernard Daboval (représentant le cornite d'école), de Jac- 
queline Dion (reprkseiiiante du Service des Loisirs): de  Jean-Guy Robilaille e i  
Clérnen t Fontaine. 

Ce coniitt planifia le premier ramassage qui eut lieil A la lin octobre 1980, ainsi 
que le deuxième qui fut organisé en mars 198 1, ei en plus, s'occupa lui-même de la 
vente de la ferraille, du verre. du carton ei des vieux journaux. Gr(ice A Soeur Ger- 
vaise Pelleiier, qui a m i s  son garage à leur disposition. ei & Marcel Kirouac. qui a 
prèle son garage, le comiié pu1 entreposer les objets recupérables. 

À compter du printemps 1981. apris de multiples démarches, le comité a é t i  en 



mesure d'enirevoir enfin le commencement des activités d'aménagement de la 
cour d'école, puisqu'il disposait maintenant des sommes requises et provcuan t de 
sources diverses; la venie des objets récupkrés ou donnes (wmme nous l'avons vu 
prkcédemmen t) et des aciivi tes organisees anikrieuremeni par les professeurs et la 
directrice ou par le wniit i  d'école. A ce moment. le comité s'occupa de prendre 
contact avec la commission scolaire Val-Monts laquelle fut alors cliargee de reali- 
ser une partie des travaux que le comité, A son tour el sous son initiative, compléta 
habilement par le drainage, la mise en place d'un tunnel, la construction d'un 
monticule et la pose de la tourbe, vers la fin des vacances scolaires. 

Au cours des mois, la composition du comité a changé selon la disponibiliti. des 
gens et les personnes suivantes le composcnt depuis 1'Cté 198 1; Guy Belhumeur, 
Rollande Chagnon, Bernard et Danielle Daboval. Clkment Fontaine, Raymond 
Gingras ei Richard Ménard. 

Depuis ce temps, le comitt a poursuivi avec succks, en dépit de la faible mopt-  
ration du miLieu, l'organisation des ramassages qui se produisirent respectivement 
en octobre 1981, mars et juin 1982. Durant I'étk 1982, entreprenant la conlinua- 
tion des premiers travaux d'aménagement, les in temenan ts apportéren t des modi- 
fications A la forme du monticule, prirent aussi sous leur responsabilité de faire fa- 
briquer des balançoires et un pas de géant, qu'ils installérent pour l'inauguration 
de la rentrée scolaire 1982. 

11 ne faudrait pas oublier de mentionner que tour ce travail s'est rcalisi unique- 
ment @ce la participation de nombreuses personnes : celles qui accumulent des 
objets recyclables chez elles (et en sollicitant leurs parents er amis); les iris nom- 
breux bknévoles qui viennent aider aux ramassages et aux shnces de in;  et enfin, 
ceux qui Fournissent gratuitement leurs vkhicules ei l'essence pour les cueillettes 
des objets, de maison en maison, dans les rangs. 

Tous ceux et celles qui ont concouru, de quelque façon que ce soit, A mettre sur 
pied un tel projet et h voir se concrctiser cette action sociale, pour la jeunesse de 
Saint-Dominique, sont heureux d'avoir v k u  ceire exphience remplie d'incerbtu- 
des et d'imprtvus, et ils peuveni certainement être fiers des résultats obtenus. 

Grdce A I'abnkgation des membres du comitk et A la collaboratioii du directeur 
de l'école, ceux-ci ont brillamment réussi à projeter un nouveau coup d'oeil sur 
l'aspect extérieur de l'école. 

Face aux rtalisaitons exemplaires amorcees sous l'initiative du comiti., on ne 
peut rester hdiflbent devant un tel déploiement d'énergies qui a réussi loriemeni 
A nous convaincre que le comité a améliore le cOté rtcrtatif de I'kcole, tout en 
ayant parallèllement. dans une autre dimension. men6 de main de maître cette ap- 
proche écologique dans le milieu, en suscitant la rkupéraiion des objets recycla- 
bles et en stimulan~ l'tveil de la cessation du gaspillage. 

En dernier lieu, aprés ce survol de démarches progressives, où l'on s'aperçoit 
que le cornite a su se tailler une fitre place, maigri les rk~icences et 1'indiJférence 
au sein de la collectivitd, on ne peut qu'espérer que cette équipe saura honnête- 
ment préserver la mème voie ultkrieurement. 

(Rtférences Bernard Dnboval) 



4. Les regroupements récréationnels et sportifs 

Le Service des hisin: 
-3w 

Service des Loisirs : 1 e rang& de gauche A droite Michel Cliagnon, 2e vice-prés.. 
Rollande Chapon présiden r e. Gilles Chicoine l er vice-prés.. Ciaire Houle secré- 
taire, Maurice Simard dir. 2e rangke : Lucie Fugkre, Colette Dübrcud, P a u l - E d e  
Drouin direcf eur, Guy Loiselle trésorier, Jacques Lambert. h d r h n e  Benoit du. 
e f  le cure Alain Roy. 

Le premier regroupement de masse A avoir vu le jour Saint-Dominique de- 
meure sans contredit le comité des Loisirs q u i  se destina spécialement au divertis- 
sement de la cornmunaut&. Effectivement, l'organisation d'un premier comité des 
Loisirs fui  fondé le 18 mai 1953, afin de mettre en oeuvre un jeu de croquei, situé 
A I'arritre du (( Petit Canot J) de Fernando Chagnon. Roland Gatien en fui le prk- 
sident et Rkginald Dubreuil assuma la [onction de secrkiaire-irksorier. A cette 
époque, i l  parait que le jeu était surtout fréquenté par une clientéle d'hommes. 

Puis vint un momeni oii un groupe de paroissiens pensérent que  des loisirs se- 
raieni inieressanis A organiser aussi pour les lemmes, jeunes ei moins jeunes. A I ' i -  
nitiative de quelques braves et avec le soutien moral de l'abbé Joseph-Hector Le- 
mieux, un nouveau comitC Ciait formé pour la demande d'incorporation sous le 
nom dutr Service de.? Lo~.sirs de Sainr-Dominique ii A ceite occasion, les respon- 
sables en nomination aux différents postes furent : Valerien Adam. A qu i  l'on at- 



tribua la présidence; GCrard Fuglre, premier vice-président; Mme Antonatien St- 
Pierre, deuxième vice-prksidenie; Yvette Goyette Deslandes. secrétaire; Gilles 
Morin, trésorier; et les direcieurs Solange Mkoard, Jacques Chagnon, Herve Ber- 
nard, Fernand Richer, Philippe Sr-Onge et Roméo Bernard. 

Le Semce des Loisirs reçut finalement son certificat d'incorporaation le 4 mars 
1963. A ce moment, les réunions se tenaient au sous-sol de l'tghse. Dts  l'automne 
1963, uo projet de patinoire fut réalisé B I'an-ière de  l'école de la Rocade; le midi, 
les écoliers en profilaient pour patiner et durant l'été, le terrain etait utilisé pour la 
pratique de la balle moue alors que les plus jeunes s'amusaient sur le terrain, situt 
h l'arriere du cimetière, sous la  surveillance d'un moniteur. 

En 1968, le {( Service des Loisirs Inc. 1) se portait acquéreur d'une partie du 
terrain qu'il occupe actuellement, situé 1 l'arriére du cirnetikre et qui en fait appar- 
tenait A la Fabrique de Saint-Dominique. Cette mime annte.  les <( Loisirs i) y 
construisirent un pavillon, et une première réunion se tint 3. cet endroit le 13 mars 
1969. Toujours la m&me annke, un terrain de balle moue et une patinoire y lurent 
aménagés mais ce n'es1 qu'en 1973 qu'un systéme d'éclairage adéquat fut insiallt 
pour le terrain de balle. et le coQi de cette entreprise fut entièrement défrayé 
conjointement par la caisse populai.re et  le conseil munici pai. 

Parmi les activités mernorables, notons qu'en 1966, les directeurs préparèrent 
une premiére fête de Noël, pour les enfanis. avec dkfdé de chars a1lCgotique.s dans 
la nie Principale et distribution de cadeaux par le père Noël au sous-sol de 1'Cglise. 
A chaque annte ce genre de manifestations d'envergure se poursuit toujours avec 
succès. quoiqu'avec des amiliarations et changements différents selon les ciscons- 
tances. 

En 1967, une iombola fut organisée pour la première fois dans le but de divertir 
une plus grande caiégorie de paroissiens. Cette dernière aciivité s'avéra un succés 
reteotissaat au point que c'est A ce moment que le {t Service des Loisirs i> enre- 
gistra quelques recettes A ne pas dédaigner. Entre autres, cette activité fut clôturée 
au programme par le couronnement de  la première (I Reine des Loisirs, » Clau- 
dette Dupont. Puis se s u d d é r e n t  les années suivanies, Aline Duval en 1968. Rita 
Chicoine en 1969, Thérèse Plouffe en 1970, Monique Fugère en 1 97 1 ,  Johanne 
Deslandes en 1972. (aucun couronnement en 1973), Lucie Fugtre en 1974. Linda 
Deslandes en 1975. Chacune des ducliesses collaboratrices et reconnues pour leur 
grande distinction dans l a  vente des billets. permettaient au Service des Loisirs de 
jouir de revenus appréciables; mais depuis, cetie activiik cessa vu que le Conseil 
municipal procure maintenant un soutien financier. au moyen d'une taxe imposée 
A chaque contribuable, afin qu'il réalise diverses activiiés de divertissement. 

Depuis 1974, l'organisaiion d'un carnaval d'hiver, tvénernenl majeur inaugu- 
rant l'année en cours, inthesse Cnormément de personnes qui durant une semaine 
s'inscrirent dans diverses cornpétilions. Soulignons qu'A chacune de ces activités, 
l'on dénote une étonnante pariicipaiion. 

Durant l'kté, les (( Loisirs i> s'occupeni de faire revivre la Fête de la Saint-Jean- 
Baptiste qui est suivie d'un souper en plein,air, sans oublier de mentionner le fa- 
meux feu d'ariifice oh la ribambelle d'enîants et même d'adultes se plaiseiit à ad- 



mirer un tel spectacle. Par ailleurs, ioujours durant la saison esiivale. un tournoi 
de golf se dtroule. sur le terrain de Marcel Beauregard, ei regroupe iam.ilièrement 
les gens pour un pique-nique dans un décor champetre. Les intéressés peuvent se 
divertir soit au golf. soit au  lancer du fer selon leurs goGts et aptitudes, et à cliaque 
année I'aciivité se trouve clâturee par uiic remise de trophées qui sont attribuis 
évidemment aux gagnants, lors de la soirée bavaroise. 

En 1981, Luc Chagnon, haltérophile hautement reconnu dans la colleciiv~ié. 
portait un grand interet aux loisirs des jeunes. II présenta donc une ébauche de ces 
activités au gouvernement Itdéral, par le biais du program.me "Projet Canada", et 
décrocha finalement une subvention de celui-ci, ce qui lui permii de  payer un sa- 
laire à irois moniteurs (donc à stimuler l'emploi éiudiani) qui réalisèrent des pro- 
jets très intkressants pour les jeunes de toutes catégories d'ige. 

Les présidenis des "Loisirs" furent successivement : Fcrnand Labossiére en 
1963, Raynald C h a p o n  en 1970, Gilles Cliicoine en 1972, Jacques Lambert en 
1978 et Rollande Cbagnon en 1979, présidente aciuelle. 

À l'occasion des Fetes du l50e anniversaire, les directeurs des Loisirs, en colla- 
bora tion avec le Club Opiimiste, prépareren t pour le carnaval 1983 un programme 
plus tlaborC afin de permettre des activires et surtout des participations djiiereii- 
tes. Les organisateurs lancèrenr en janvier 1983 un concours de fabrication de mo- 
numents ei sculptures de glace ou les participants devaient respecter ceriaines nor- 
mes établies B l'avance. Plus de 80 art.isants de la glace travaillèrent sans compier 
leurs heures, afin de réaliser de magnifiques chefs-d'oeuvre vraiment admirables et 
qui faisaient toute la fiertk de Saint -Dominique. Cette occasion s'est avérke, enco- 
re une fois, une excellenie manifeslation de la créativité des ciioyens de Saini-Do- 
minique. 

Les équipes sportives 

ParaUkUement aux activitts du "Service des Loisirs", des clubs à caraciére spor- 
tif, regroupant des hockeyeurs et des joueurs de balle-molle, vireni le jour A Saint- 
Dominique afin de répondre, en premier lieu, à un besoin de divertissement dans 
la localité, tout en consacrant, en deuxiEme lieu, pour la motivation "cbauvine" de 
la pratique de ces sporis à Saini-Dominique, un alitait de compétition amicale 
avec les paroisses environnantes. 

Le premier club de balle-moue organise 
Au début des annkes 1 950 le premier club de balle-molle entreprit sa première 

joute dans une Ligue organisée. Au commencenieni, les parties étaient disputées 
sur un terrain appartenant A un nommt Lussier au 7e rang, occupé aujourd'hui 
par le commerce des blocs de ciment "Lussier et Fdres", de menie quelquefois sur 
le terrain situé à l'amère de l'église, aujourd'hui la me Lussier. 

Saint-Dominique, Upton, Saint-Liboire. Saint-Valérien ei Mdton participaieni 
i la cornpttiiion dans ceiie ligue dont le président Ctait Osias Rodier, originaire de 
Saint-Liboire. 

Quant aux principaux responsables du club de Saint-Dominique, mentionnons 
Raymond Adam et Leo Mtnard. 
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Les reprksentants du club "Epervier de Sf -Dominiquev en 1975. ler rang : Yvon 
Mathieu, Denis Despris. Andrk Dupont, Serge Lapointe et Robert Chgnon. 2e 
rang : Micbel Daudelin, Andrk La fond, Roberr Desgranges. Jacques Tremblay, 
Paul LaFond, André Flibof ie er Serge Richer arbitre. 

Parmi plusieurs joueurs invétérks qui mirent évidemment leur contribution à la 
rtatisaiion de ce spori, soulignons, pour ne nommer que ceux-lti. les noms de Ray- 
mond Menard, "Tonio" Menard, Yvan Chicoine, Norbert Chicoine, Jacques Cor- 
deau, Charles-Émile Lussier, Germain Lagacé, Roger Brodeur. Roger Michaud. 
Georges Sicard, Roger Caron, "Chappy" Roy. Denis Boucher, Raymond Lafran- 
ce, RenC Beauregard, Leo Mtnard. Raymond Adam et André Boiisquet, mascotte 
de l'&pipe, 

(Références : Denis Després) 

Le premier club de hockey organisé 
Vers le début des années 1960, un premier club de hockey organisé disputait ses 

premieres joutes avec des joueurs locaux. Les parties se déroulaieni A l'extérieur de 
la paroisse, et qilelquefois on se rendait même jusqu'h Drumrnondville. 

En 1963, grSice A la consiruciion d'une prernitre patinoire par les "loisirs". 
Saint-Dominique pur @ire en mesure de s'enregjstrer daos la ligue inier-paroissiale 
de Bagot qui comprenait les paroisses d'upton, Siiini-Donuiiique, Saint-Rosalie. 
Saint-Simon, Saint-Liboire et Saint-Hugues. 



Parmi les directeurs du temps, soulignons les valeureux Jacques Chagnon, An- 
dré Lafond, Denis Després et Paul Brodeur, alors qu'on retrouvait conime instmc- 
teurs les intrépides Denis Menard et Jean-Guy Beauregard. 

Quant aux joueurs inscrits A la longue liste, mentionnons les principaux noms 
de Paul Lafond, Robert Desgrmges, J.-C. Vincent, André Laîond, Yves Dupont, 
Andrt Côté, Serge Michel, André Tétreaul t, Serge Dupont, Jem-Guy Leaoux, Ri- 
chard Arcbambauli, Jacques Galien, Jules Adam, Marcel Lussier, Claver St-Pier- 
re, Hervk Dupont. Paul Brunelle, Alain Lepine, Jacques Chagnon, Denis Desprks, 
André Cordeau, Noël Beauregard ei Lionel Dupont. 

Le 10 avril 1983, une mémorable partie de hockey fut organisée et disputée A 
I'sréna de La Providence, entre les anciens joueurs vétérans de  Saint-Dominique 
et beaucoup d'autres, afin de ressasser d'agréables soiivenirs de 1'Cpoque. A I'occa- 
sion des activitts des Fêtes du 150e anniversaire de norre communauté : 

(Références : Denis Desprss) 

Club hockey "Les Pionniers de Si- Dominique" évoluant dans la ligue luiiior Ba- 
gol, passa fiéremen t A I'lxistoire lorsqu 'il devin r récipiendaire pour la premiére fois 
lors de la sair;on hivernale 1980-81, de plusieurs irophées de haurc di~tinction. 
1 e rangde, les vainqueurs : Luc Dupon~. Serge Lapointe, Michel St-Onge, Robert 
Chagnon, Yvm Benoit, Christian Si -Onge, Luc Benoi f .  
2e rangte, même ordre : jean Roch Giguère, Hubert Bousqlrei, Alain Richer. 
Marc Deslandes, Jacques Benoii, Daniel Nomondin,  Jocely Dubreuil, André 
Chagnon, André Flibotte. 
3e rmgée : Michel ficher (entraheur), Claver SI-Pierre (sec. trés.), Michel Cha- 
gnon (présiden t) ,  Guy Lapointe (préposé), Guy Vin.=.cn r (instructeur), Serge Ri- 
cher, André Clourier (vice-prksident) et Pierre Dubreuil direcieurs. N'apparait pas 
sur la photo, René Bousquet et Luc Si-Onge. ' 



L'obtention d'un premier championnat au hockey. 

C'est en 1969- 1970, qu'une équipe étoile de Saint -Dominique, formée essentiel- 
lement de joueurs locaux, remporia son premier championnat d'envergure dans 
une ligue organisée. 

Durant cette annke de participation dans ce circuit. Saint-Dominique livrait la 
bataille A Grmby,  conire les équipes de Saint-Pie, Sainte-Cécile de Milton et Rox- 
ton-Pond. 

Parmi les artisans qu i  contribukrent avec excellence h remporter ce premier 
championnat bien mérité durant cetie saison 1969 - 1970: soulignons les joueurs 
Jacques Daudelin, Michel Ménard. François Archambault, Pierre Allard. André 
Daudelin, Renk Michaud, Jean Deslandes, Jean Bergeron, Guy Vincent, Daniel 
Dubreuil, Julien Dépeault, Pierre Dubreuil, Daniel Messier, Jean-Guy C6té. Si- 
mon St-Onge, Jem Dubreud, Jean-Claude Beauregard et Michel Audy. 

Et mentionnons finalement les principaux auteurs de cette impressionnanie vic- 
toire qui concoururent si habilement Q l'étonnant succts de I'iquipe qui leur valut 
tous les honneurs : nul autre que les brillants instructeur et entraîneur, Denis Des- 
prts  et Jean-Guy Beauregard. La direction compétente de l'équipe iiaii Eormée 
par Denis Ménard directeur, Fernand Chagnon, vice-président c! Roger Loiselle, 
président. 

Formation des ligues Midgei, Junior el Hockey mineur. 

Aprés avoir connu des moments de gloire dans la ligue juvénile de Granby, la 
représentativité de I'kquipe de hockey des (4 Vicks i> de Saint-Dominique au plan 
régional cessa pendant quelques années. 

En 1972-1973, Gérard Cbté, secondé de Jean-Louis Goyette et appuyé par le 
u SeMce des Loisirs )> de Saint-Dominique, créa une formation de  cattgorie Mid- 
get. évoluant 21 Acton Vale dans la ligue Midget Bagot. 

Aprhs une première a n d e  dd'exp&rience dans cette Ligue, les responsabilités ad- 
ministratives de cette formation lurent laissées entre les mains de certaines per- 
sonnes btn4voles qui croyaient important que Saint-Dominique puisse continuer 
de briller de tous ses feux par sa présence dans les circuits inter-paroissiaux. A la 
surprise générale, de 1973-1974, aprks avoir termjné en deuxième position durant 
la saison, notre équipe démontra sa Iiaute performance eu remportant sa premiere 
wupe dans une ligue uiterparoissiale. 

En 1975-1976, la ligue Midgel Bagot prit la dkision d'implanter ses troupes à 
Saint-Hyacinthe. Depuis ce temps, Saint-Dominique se révile dignement repré- 
sentée dans ce circuit. 

Par ailleurs, le pkriple de notre participation au  niveau des circuits inter-parois- 
siaux ne se termina pas durant cette période. Eflectiverneni. eii 1978-1979, notre 
localité fit son apparition sur la scelletre avec l'excellent club Les Pionniers i> 

kvoluant dans la ligue Junior Bagot. Cetre initiaiive permit de cette façon aux an- 
ciens el Fuiurs joueurs midget de pouvoir coniinuer & pratiquer ce spori amateur, 
sans &tre dans la nkessité d'abandonner comme auparavani. puisqu'ils ne corrrs- 
pondaient plus à la bonne calegone d'age. 



À leur troisiéme saison de participation, u Les Pionniers ii ayant pris de l'expé- 
rience dans le maniement de la rondelle, dkcxochèrent tous les honneurs possibles, 
destinés B un club de hockey. En fiers compétiteurs c'était la leur façon de remer- 
cier tous les responsables et les bâtisseurs persévérants qui oeuvrèrenl A I'implan- 
tation du hockey chez nous. 

Ce geste concret de remerciement redonna un dewiéme souffle de vie aux dé- 
voués organisateurs, si bien qu'ils crereni en 1981 - 1982, I'Associarion du Hoc- 
key Mineur de Saint-Dominique, regroupant les catégories Pee-Wee, Baniam, 
Midget et Junior. 

Temain de goK aménagk aux Côtes de Saint-Dominique. M a r d  Bea usegard en est 
le propriétaire depuis 1971. 



Équipe des marguillers . As- 
srs de gauche rl droite, The- 
rèse A i~dy,  Michel Godère, 
AndrC Cloutier, debout . 

Alain Roy cure, Jean-)Marc 
Barre, Raynald  Richer ,  
Yves Ducharme, Lise Bou- - 
cher, secrbt aire. 

Conseil municipal : I e ran- 
g k e  : Marcel Beairregord 
cons., Henn' Lo~gpré maire, 
Dominique Chicoine cons.. 
2e rangée : Gerniain Beau- 
regard COD$., Jacques Cha- 
gnon cons., J.-Paul Lussier 
cons.,  P. -grnile Drouin 
cons., Armand Desiau riers 

Directeurs d u  H.L.M.  l e  
rang& : Raymond A d a m  
président, Dominique Chi- 
coine vice-prks.. Armand 
Desla uriers, sec. géran f de 
I'office, 2e rang& : Bka trice 
Dion, Fleurelte Fugérc, 
Laurent Lapointe, J.-Paul 
BErard et Léon Paquette, di- 
recteurs. 

sec. -rr&oner, 
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Cornite organisateur des Fê- 
tes du 150iéme. 1 ére rangde, 
de gauche d droite : La uren - 
ce Archambault, Thérése 
Audy tris., Cisèle Chagnon 
vice-prés., Marcel Beaure- 
gard président, Fleurette 
Fugére secrdraire, Lucienne 
Menard, 2e rangée : PhiIip- 
pe Benoît: Arnaud Deslau- 
riers. Lise Bacbsnd. Gilles 
Chimine, Jacques Mailloux, 
Laurent Dion et Aiain Roy, 
curé. 



Chanson pour le 1 SOe anniversaire 
Air : Tai cueiiii la belle rose 

1.  Les gens de notre paroisse 
Onr maliteoaot le weur en fête, 
Cent cinquante anaks d'histoire 
Que de souvenirs en tête 

Citoyens de St-Dominique 
Invitons fraternellement ! ... 

2. Hommages aux pionniers du temps 
Qui d'une étoile A l'autre, 
Fureni des défricheurs vaillants 
Oeuvrmt à la sueur de leur front 

Citoyens de St-Dominique 
F&tons amicalement ! ... 

3. Le clocher de noee kglise 
Tbmoin de bien des kvénements 
Pa la foudre fur frappé 
Et s'effondra tout en flambant 

Citoyens de St-Dominique 
Ont pleuré arnerement !... 

4. Merci aux Prêues et Religieuses 
Aux responsables de l'enseignement 
Aux meres vaillantes et pieuses 
Veillant sur leur berceau, tout en tissant 

Citoyens de St-Dominique 
Remercions sindrement  ! ... 

5. Honneur au président des Ities 
Et aux membres du comité 
Qui ont iravaillé avec ardeur 
Pour que les fêtes soient rkussies 

Citoyens de Si-Dominique 
Gardons souvenirs longtemps !.. 

Fleurette Fugére 



mmmMENTS 
Nous ienons A exprimer sindrtment notre grali~ude à touia l a  personnes qui de prés ob de loin on1 

collabore A la préparation et la réalisalion de ce volume, en p d c u l i e r  A : 

M. Renk letit. prolwzur d'histoire au Cégep de S u t - H y a M l b e  
Mme Claire Lachanuice. de la socieie d'fisloire régionale de Saint-Hyacinthe 
Mgr L60 Sansoucy, du Seminairc de Saint-Hyacinthe 
M. Alain Roy, cura de la paroisse de Saint-Dominique 
M. Armand Dcslauriers, secretaire-irésorier de la municipaliit de Saint-Dnminique 
M. Jean-N&l Dion 
M. Jacques Dalandes 
M. Denis Dion 
Dr. Antonatien St-Picrre 
Mme Marielle Lernay-Chapon 
Mme Denise Paradis-Godbre 
Mmes Chrislime Larosr-Si-Onge, Anghle Dubrcd-Mdlouu,  Danielle Lamberc et Carole Leblanc. 
pour la daciylographie du tcxte de I'abbk Desnoyers. 
M. Jean-Rocb Choinitre, chancellier de l'Évêché d e  Sain{-Hyriclnthe 
Mme Ginette St-Ongel smbiairt: de I'Ev&hk de Saini-Hyacinthe 
MUc Celirie Leblanc, sacrétairearchiviste A In Biblioihkque d u  Séminaire de Saint-Hyacinthe 
Mlle Claire Normand. photographe uiitrée du Cornilé des FSies 
h maison Lemieux Dactylo lnc.. pour le pret d'accessoires de bureau 
Le Comité d a  Féies du 150e anniversaire de Saint-Dominique. pour avoir mis A rude Cpreuve sa pa- 
tience inouTe ... 
A toutes ces personnes qui, par leur apport appréciable d'informations et de docunients plus qiic 

peflinents, par leurs wnsed judiciwx, nons ont facilite 151 mise en wuvre de ce volume, mais don( nous 
n'avons pu, par notre maladrsse, rendre b In hauteur. C'est en ce sens que nous nous engageons h a l e -  
ment ?i etre les seuls reponsables de l'ouwege iel que rçiidu sous proàuit fini. 

Ei enfin. nous tenons spkialemeni A remercier mus les paroissiens de Saini-Dominique et autres. 
qui enwre une fois de pr&s où de loin. ont volontairement wnitibuk A l'élaboration de ce volume, en 
nous fournissant renseignemenrs documenis et photographies. 

Merci ! 



LE MOT DE LA FIN 
Deir la fin ! que d'amées kcoulées et d'kvtnemeats étalés au grand jour. pour se prouver 

avec aberration que tout est encore A refaire. 
En vaui, j'ai ientt homêtement de vous introduire, en esquissant ces quelques traits ca- 

ractéristiques de notre rkpertoire historique, au coeur meme de la saurce féconde de notre 
existence, de notre provenance et de notre appartenance enracinée, par le biais de l'histoire 
de la seigneurie de Saint-Hyacinthe et l'établissement des premiers colons; de notre sens de 
la chamaillerie, de l'incertitude, de I'imprkvu, dc la malveillance, mais du courage A ouiran- 
ce manifwté cependant, par le biais de l'histoire religieuse; de notre indiscutable originalité 
saas aucune mesure par la perte de nos "papiers de famjllcs" et quoi encore, par le biais de 
notre si peu volumineuse histoire civile; de nolre esprii de conformil6 ou d'indiiference et 
de notre mine de bonne volonté, par le biais de l'histoire scolaire; de noire sublime mode de 
subsistance, provenant purement de l'exploiiaiion cntiére de la croQre terrestre. et partage 
essentieliement entre la pierre et la terre, A laquelle on nous attribue une vocalion agromi- 
nikre, par le biais de I'histoue des gens du pays; de nos attaches acruelles qui  nous animent 
et qui nous tiennent en constante effervescence, par le biais de l'histoire des éwblissements 
c o ~ e r c i a u x ,  senices et associaiions diversifiées. 

Voila ce que nous avous partagé réciproquemenl en entretenant nos complicités conjoin- 
tes, tvidernmeni celles de l'auteur et du lecteur. L'est en vain, en cernant A vol d'oiseau, 
sans recherche ou analyse exhaustive. I'wseniiel et le disponible Fourni par les quelques pi& 
ces fragmentaires de noire pasf, que j'ai péniblement essayé de  vous amener A vous dkwu- 
vrir, à vous imagiaer l'hier et l'aujourd'hui étroitement l i k s .  bien que je suis parfaitemeni 
conscient que tout n'a pas éié dit ei que tau1 ce qui a éii  dit ne i'a pas été nkessairemeni 
bien rapporté. Eflectjvement, les faculiks inielligentes de l'observateur sont relativement li- 
mitées qu'A un aspect de leurs connaisçaoces, et lorsque le bagage des intervenanu esi mini- 
me, on ne peut espérer une incroyable rtçurrection de tous les faits et gestes qu'ait connus 
Saint-Dominique. 

En vain. percevoir les mentalités de I'Epoque au travers des Cvénéments. nous m é n e  A 
rétltcbir skrieusement qu'en lait rien n'a vraiment changé. Au fond. l'histoire d'une 
communautt paroissiale n'est pas stigrnaiiske dans le temps, wmme on serait pot16 A I'en- 
tendre. mais c'est plutôt un perptiuel recommencement ob h chaque jour reprend la lutte 
effrénte de l'homme desiinb A vivre solidaire des uns ei des autres ... 

Curieux epiloguc, me direz-vous, c'esi vrai, mais c'est uniquement toui ce que je ressens ii 
la fin de I'ecrirure d'un le1 ouvrage, qii'un relent insipide de rkflexioiis floues et confuses. 

En vain, pour ne rkpkter cette expression qu'une quatriéme fois, ma vue s'affaiblit 
comme I'arritre-grand-pbre, ei la main noueuse comme ceUe du laboureur devient molle. 
c'est alors que je laisse le soin d'autres de continuer le travail amorce en invitant chacun 
de vous à y rédiger votre propre histoire non dbpourvue de pkripéties wmrne je vous ai ex- 
posé sans vergogne mes inquibtudes qui lranspirent bkaiemeni dans cet écrit, aCin que d'au- 
tres un jour aient le gollt de poursuiwe la besogne abattue par les pionniers défricheurs. 

En dernier lieu. je vous laisse maintenant comprendre et savourer uni: conclusion de 
I'kijstoire, quelle qu'elle soit (locale. rkgionale ou nationale). laquelle j'ai ajoutk une réfle- 
xion personnelle : 

"L'avenir d'un temps dbpend, d'une pari de l'attachement aux sources, ei d'aulres part 
de son esprii d'initiaiive." Et nul ne peut wnniitre cette angoisse que de se voir dissiper 
helas trop rapidemenl le fil du temps. que celui qui en a intkgrk une "Fixation ephémére" 
dans son expérience individuelle. 
Mario Coderre 
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