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1 Aprés avoir accumulé, pendant de nombreusa annies, l a  

i documents et les témoignages concernant la Beauce, plus spéciale- 
ment la paroisse de Saint-Joseph, nous avons décidé d'écrire non pas 
une monographie traditionnelle, mais une histoire qui tiendrait 
compte des hommes plus que des événements et qui nous permettrait 
de retrouver le Beauceron dans toute son authenticité. 

l Dans ce livre, nous mêlons les textes officiels et les dires de la 

1 tradition. Nous espérons que ce procédé peu orthodoxe compensera 
( 

par sa chaleur humaine ce qu'il aura perdu en rigueur scientifique. 
I En fait, peu nous importent les méthodes pourvu que nos buts soient 

atteints : raconter les Beaucerons à eux-mêmes comme si nous étions 
tous ensemble à la veillée. 

Pour travailler d'une façon convaincante et décisive à notre d c  
venir, nous devons savoir ce que nous sommes : le passé nous aidera 

i Nous avons donc essayé de comprendre notre histoire à la lumière 
des faits historiques et politiques, mais en observant le comportement 
de ceux qui les ont vécus, leur influence sur la conscience collective 
et, partant, sur la population actuelle. 

Nous ne pouvons reniercier officiellement cbacun de nos infor- 

! 
nateurs ; ils sont nombreux et nous aurions peur d'en oublier. Nous 
avons été surpris de constater qu'ils étaient de tout âge. Les jeunes 
semblent maintenant conscients de la richesse de leur histoire fami. 

l 
liale et communautaire. Avec fierte, ils la racontent. C'est heureux 
puisque le savoir populaire nous est toujours apparu comme le com- 
pl&rnent indispensable des archives. 
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Z CHAPITRE PREMIER 

Nous sommes allés aux sources premières parce que les ouvragei f 
de l'abbé Honorius Provost et les notes de l'abbé Jean-Thomas 1 
Nadeau nous en ont indiqué le chemin. Notre formation d'autodi- 
dacte présente des lacines. Sans les recherches incessantes qui ont 

i 
i La Société 

caractérisé la vie de ces deux historiens, nous aurions raté, pëut-étre, 
des textes essentiels. Nos interprétations diffèrent des leurs, mais 
c'est là un autre sujet. 

I 
i primitive 

Avant d'etudier le comportement des Beaucerons devant les faits 
importants de leur histoire, il est important, pensons-nous, de nous 
interroger sur les origines de la population primitive et. de connaître 
les influences qu'elle a subies surtout pendant le premier siècle de 
son installation ici. Ces influences peuvent résulter de la configura- 
tion du pays, d e  i'atmosphère particuliere de son paysage, des 
rapports continus de ses membres avec les indigènes et d e  cet atavisme 
que Baudement définit comme l'ensemble des puissances heréditaires 
de la race. 

La Beauce fut longtemps une contree isolee, cernée d'immenses 
forêts, communiquant plus facilement avec la région du Maine 
qu'avec celle de Québec, ne puisant qu'en elle-mème ses propres 
ferments de culture. Pays de vallées et de collines, la nature s'y fait 
douce, accueillante, propice A cette gaiete gaillarde qui est une des 
caracteristiques beauceronnes e t  rappelle les provinces méridionales 
françaises. Le Père Gédbon est un Beauceron aux traits exagérés 
mais justes. 

Nous avons éte surpris de la diversité des origines des premiers 
colons. Si, parmi les principales familles-souches, nous trouvons 
vingt-trois émigrants qui viennent des provinces du  nord d e  la 
France, nous en comptons onze originaires des provinces du  s u d e t ,  
principalement d e  la Charente. 

Etaient normands les Gosselin - Grenier - Busque - 
Morin - Dugrenier dit  Perron - Lesard - Cloutier - 
Veilleux et Roy. Les Blanchet, les Cliche, les Jacques 
venaient d e  la Picardie et les Tardif, de la Bretagne. 
Seuls les Huard etaient de la Beauce française. 

Marc Dutil

Marc Dutil
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I 

Les points d'origine d a  familles-souches suivantes sont plus 
au sud : 1 

Les Goulet - Drouin - Lambert dits C h a m ~ a e n e  - Gi- 

3 gallons d e  mélasse 
15 livres d'avoine ttempée 
1 galettes de levure . D 

guère - Girbux - Mabeu sont de la Perche. L a  Poulin, 
de la Seine Inférieure. Les Gagné, de la Sarthe. L a  Vient aussi des régiona viticoles des vieux pays, ce goat hbrb- 1 
Gilbert dits Dupuis venaient du Berry, du centre d e  

1 
1 ditaire et le talent de faire le vin que possèdent encore certaines 

11 l:..nrp maitresses dc maison. Nous avons bu chez Jean-Thomas Doyon un ." - .-..--. 
Les Vachon dits Pomerleau, de la Vendée. 

Les Nadeau - Doyon - Létourneau - Mathieu et Ve- 
zina, de la Charente. 

Les Paré, de la Dordogne qui est au sud de la Charente. 

Les Lnbbé - Les Lalague dits Charpentier dits Lagueux 
venaient de la Gascognc, sitube à proximité d e  la fron- 
tière espagnole. 

Pierre Dostie, l'ancêtre des familles Dostie, était parti 
de la Guyenne, plus précisément d'Agen à la hauteur 
d'Avignon. 

II n'est pas dans notre intention de pousser très loin l'analyse 
compatative des factcurs héréditaires européens. Nous voulons seu- 
lement démontrer que les Beaucerons, à notre avis, les plus méri- 
dionaux des Québécois, le doivent l'apport héréditaire important 
reçu des provinfes du sud-est de la France. II ne faut pas oublier 
que si le conscient dans la tradition dure cent vingt-cinq ans environ, 
l'inconscient collectif a, paraît-il, une mémoire éternelle. En y joignant 
leur ingéniosité et leur iniagination, nos ancêtres ont  par elle multiplié 
ler fasons de distiller le «petit blanc B. Les alambics, des plus rudi- 
mentaires aux plus complets, furent «patentés ». Un de nos infor- 
mateurs nous assrire qu'u il s'organisait très bien dans sa cuisine. B 

La marmite à «fricots B et le pocle lui suffisaient pour réussir la 
distillation. Les vapeurs concentrées refroidissaient dans un hoyau 
sur lequel coulait l'eau du robinet. Les recettes variaient d'un rang 
à l'autre, multipliées selon les goûts personnels. En voici une; nous 
avons oublié malheureusement de demander la marche à suivre. L a  
ingrbdients étaient les suivants : 

très bon vin de cassis (gadellier noir). Les k grosses cerises noires )). 
le raisin sauvage, le pissenlit, la betterave sont les substituts les plus - 
courants de la vigne. 

Les contes et les chansons de notre répertoire folklorique ré- 
gional doivent sans doute faire état, par .leur lieu d'origine, de cet 
apport des provinces sud-est à notre patrimoine. Faute de connais- 
sances, nous ne pouvons en tenir compte. 

II nous semble intéressant d e  souligner le phénomène d'aspi- 
ration phonétique qui s'étend, en s'accentuant en direction sud, à 
presque toute la région en dcqà de Sainte-Marie. Cette aspiratian 
transforme les sozs S Z C H  J G en une singulière et remarquable 
aspiration. Jules devient Hules. Une bergerie : herherie. O n  (c) hante 
en relevant sa (j) hupe. O n  a I'arhent (g) pour s'acheter un (ch) har. 

Or ,  Gaston Dulong,' en se reportant à l'Atlas linguistique de 
la France, nous dit que cette aspiration existe particulièrement en 
Charente et dans les provinces environnantes: Gironde, Vienne 
et Deux-Sèvres. 

En étudiant le glossaire du Parler franfais au Cmrada, les re- 
cherches de Dulong, noris nous apercevons que l'étymologie o u  la 
prononciation des mots et expressions relevés ici viennent des regions 
précitées. Ainsi en eat-il de la « vartu », la couleur « var tes  et le 
droit de « varger » pour se défendre. O n  apporte sa «catin » (hou- 
teille de boisson) pour aller « courailler ». O n  est un « rapporte » 
si on n'est pas né dans la région. O n  «barre  » sa porte d'entrée, met 
le «loquet » à celle du u cavreau » (réduit sous I'escalier). U n  u ca- 
binet» est une chambre. U n  oeuf « béché » est un oeuf percé, un 

1. La langue parlCe P. Saint-Josephdc-Beauce. Gaston Dulong. Renie Pbda- 
gogique Orieotarinn. Les Presses de I'UniverritC Laval. 1952. 

Marc Dutil
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-a lochet, » un gros ver de terre pour appâter. Un cheval u arrangé » 
est châtré. un biscuit u alis » n'a pas gonflé. L'« enterquien » de la 
maison, «l'entame » d'un pain, « gosser » du bois et « gosser u une 
fille, prendre une < goulfe » de vin et un «chignon » de pain, etc., 
autant de mots qui nous viennent des dialectes de la Charente et 
des provinces avoisinantes. 

Relever ces influences indubitables dues au lieu d'origine d'un 
nombre important des familles-souches, nous a certes intéressés, mais 
combien plus passionnantes encore furent l'étude et les recherches 
que nous a v h s  faites sur les Abénakis. 

Nous avons commencé notre étude des Abénakis, enflammés par 
les dires de la tradition orale que nous colligions depuis plusieurs 
années. Aprés enquêtes, recherches et réflexion, nous avons décou- 
vert l'importante influence que les Amérindieiis ont exercée sur nos 
ancêtres, soit par des relations, des accointances ou par le métissage. 

O n  ne peut affirmer que le peuple canadien-frangais soit un 
peuple métissé comnie le disent quelquefois des jeunes trop enthou- 
siastes. Les principaux bassins de population étaient ceux de Québec 
et de hlontréal et les Sauvages à ces endroits étaient peu nombreux. 
Le métissage se pratiqua surtout quand les populations trop denses 
des bords du Saint-Laurent commencèrent à s'enfoncer à l'intérieur 
des territoires de chasse amérindiens. Les nouveaux colons y ren- 
contrèrent des groupements amérindiens, mi-nomades, mi-sédentaires. 
C'est ainsi que des alliances se pratiquèrent dans la Beauce, au Lac 
Saint.Jean, sur la Côte Nord, dans le Bas du  Fleuve et plus tard, en 

I Lm Société primitive 

Abitibi. II est évident qu'aprés quatre générations, un sang amérin- , 
dien si dilué n'est plus très opérant dans la formation des gènes, 
mais au départ, il les a modifiés et des caracteristiques demeurent: 
un Canadien francais n'est pas un Frangaia 

D'excellents ouvrages ont paru déjà sur les Abénakis. Entre 
autres: L'Histoire des Abénakis de l'abbé Maurault, Les AbCnukis 
rra lu Chaudière de l'abbé Honorius Provost, Les Abhik i r  BOdonuk 
de Thomas-M. Charland. Ces travaux sont bask  sur des textes offi- 
ciels ou tiennent compte de la vie organide des Sauvages mus la 
tutelle de I'Etat. Ici, les' groupes, qui circulaient le long de la Chau- 

! dière et s'installaient dans' des campements provisoires, n'étaient 
meme pas recensés. Ce présent ouvrage suggere des hypothèses qui 

1 semblent nouvelles. Elles découlent d'une longue observation, d'in- 
tuitions stimulantes, de l'étude des documents historiques e t  de leur 
confrontation avec les dires de la tradition orale. Nous nous sommes 
servis, contrairement à la coutume scientifique, des textes officiels 
pour confirmer ces dires. Ces derniers peuvent être déformes par 
un excès d'imagination, mais les textes officiels, telles les listes d'état 
civil, peuvent l'être aussi, d'une certaine manière. I I  est plus facile 
de faire confirmer un fait par un deuxième ou un troisième infor- 
mateur que de remplir un espace vide dans un registre, de trouver 
ilne date oiiiise et de rétablir l'identité d'une personne dissimulée 
sous un faux nom. I~leureusement, les textes et les récits ne se con- 
tredisent pas toujours ; ils se marient le plus souvent pour donner 
naissance à iin type d'homme particulier. La Beauce n'étant colonisée 
que depuis 1735, il suffit qu'un informateur âgé dise: « m a  giand- 
mère racontait que son grand-père lui affirmait n . .  . pour que nous 
assistions aux dibuts historiques de la Beauce actuelle, pour que 
nous devenions des témoins émus de son commencement. Ernestine 
Cloutier (I'arriére-grand-mère de nos enfants) chantait une mélopée 
où s'entremêlaient des mots fransais et des mots abénakis avec une 
poésie charmante. Nous étions ravis de l'entendre, mais dans I'in- 

i souciance de nos vingt ans, nous n'avons rien noté. 
++ 

Avant 1679, la région n'était guPre habitee par les AbénakisZ 
qui ne faisaient qu'y  passe^.^ En 1679, ils commencèrent à émigrer 

2. Hirioirc de /ri Sciycr.srir de L:rzon, J.E. Roy. Volume 1. 
3. Lcr Ab&ri.$ir srir I n  Chnrrdière, ablit 1lor.orius Provolt. 

Marc Dutil
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au Canada pour éviter de se faire exterminer par les Anglais de la 
Nouvelle-Angleterre, comme l'avaient été d'autres tribus avant eux. 
u Les colvns de la Nouvelle-Angleterre donnèrent la cbasse aux 
Sauvages comme à des bètcs féroces. Les Yankees le font présen- 
tement pour les tribus d e  l'Ouest D.' 

Les Abénakis, subdivisés en sept tribus, faisaient partie de  la 
grande faniille algonquienne." Ils habitaient dans le Maine, un ter- 
ritoire qui s'étendait jusqu'au New-Hampshire, et dans le Nouveau- 
Brunswick, ils allaient jusqu'aux cbtes de la Nouvelle-Ecosse. A partir 
de 1660, le nom Abénakis désigna plus particulièrement les Sauvages 
de la rivikre Kennebec.0 <:e sont surtout ceux-là qui nous intéressent 
parce qu'ils étaient nos voisins. C'est avec eux que nous avons eu 
le plus de relations, bien que les lieux de leurs installations, relevés 
dans les listes d'état civil, corrcspondent aux endroits les plus éloi- 
gnés de leur territoire. 

En 1773. on baptise six gargons nouvellement arrives de l'Acadie. 
En 1771, est parrain, Jean, sauvage de  Pentagoüette. 
En 1775, meurt un sauvage de Bécancour. 
Bécancour, l'Acadie, le Maine sont les trois centres de  la grande 

famille abénakise dont fait partie la tribu qui nous intéresse et qui 
portait, plus particulièrement, le nom Abénaki. C'est d'elle dont il 
est question quand l'abbé Maurault d i t :  «Entre l'Acadie et la Nou- 
velle-Angleterre, s'étendait le pays des Abénakis, zône aux frontières 
indécises.. . o7 

On lit dans Garncaus que «les  Frangais prétendaient au terri- 
toire jusqii'au 40- degré et que les Anglais prétendaient la même 
chose jusqu'au 45e ». Ces frontières auraient pu être déterminées en 
notre faveur lors du traité d'Utrecht, si un gouvernement attentif 

4. Hirioirr der Abériokir, abbh J.A. Maurauli, Sorel, 1866. 
5. M'ir d 6 r i ~ n a n t  iine famille linguisiique A laquelle appartcnaieni un grwd 

nrinibre d'lnilicns du ienire-nord ci du centre-err der Eiacr-Unis. Ne p u  
ionfondcc avec Algonquins. (Dictionnaire biographique du Canada. v* 
lume I I ) .  

6. llirinirs des Ablnobir. ahh& I.A. Mauruiili, Çnrcl, 1866. 
7. Ihbl. 
8. 1:ir:oilc du <î t ta . l ï ,  P.X. <;xriieau, 2c vol., 3r &dition, 1859. 
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s'en était préoccupé. Le Maine fait naturellement partie de  la g b -  
graphie physique de notre pays. A L'époque, toutes les missions du 
Maine étaient françaises grâce surtout au père Dmillette. II y fit 
trois voyages: en 1646, 1650 et 1660. Parti de Québec, il suivait la 
rivière Chaudière, la Kennebec puis la Penobscot qui se jette dans 
la mer. Le missionnaire se rendait ainsi en Acadie pour visiter les 
sauvages de cette région. II s'agit ici de l'ancienne Acadie continen- 
tale dont la capitale, dit L'abbé Provost, Pentagoët, est aujourd'hui 
Castine. Maine. Les autorités civiles de Québec encourageaient ces 
missions qui étayaient leur stratégie militaire. Le Roi écrit au gou- 
verneur du Canada : «Vous devez pousser les Abénakis à harceler 
les Anglais (de la Nouvelle-Angleterre) tant que ces derniers n'ont 
pas rasé leurs forts établis sur les terres des Abénakis. »O Et un 
ministre insiste: « I I  faut fomenter la guerre entre les Anglais et  les 
Abénakis. »'"II ne semble pas qu'on eùt besoin de stimuler les 
Abénakis. Ils avaient des raisons suffisantes d'en vouloir aux colons 
anglais qui empiétaient sur leur territoire, les traitaient injustement 
et qui, dès le début, les avaient trompés. Une première rencontre 
est souvent décisive pour fixer le climat de relations futures. Hunt, 
en 1614, captura vingt-sept sauvages pekuanohets près des cOtes du 
Maine et les vendit comme esclaves en Espagne. Cette ignominie 
fut  le premier acte officiel anglais. Les Abénakis ne l'oublièrent 
jamais. 

Les Sauvages de la Kennebec et de la Penobscot eurent vers 
1670, comme chef militaire, un ancien capitaine du regiment de 
Carignan qui avait laissé le Canada pour s'établir parmi eux. A 
Pcntagoüet, plus précisément. Après avoir épousé la fille du chef de 
la tribu, il devint chef lui-même. Le baron de Saint-Castin était 
vénéré, et sous sa remarquable direction, les Abénakis réussirent à 
retarder de trente ans la colonisation anglaise du Maine." 

Le baron avait si bien épousé et la fille du chef et la cause de 
sa tribu, il avait si bien adopté leurs moeurs que ses enfants vécurent 
parmi les Sauvages, à la manière de ces derniers. Nous trouvons 

9. L'Eglirr du Cmrirlo. ahh& Aup.uste Ciossrlin (1911). 
10. lbirl. 
I l .  ll;sioi,e ‘les A b i ~ m k i , ,  J:A. hlaurault, 1866. 
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dans les registres d'état civil de Saint-Joseph, la sépulture d e  
uVincent de Saint-Castin, abCnaki, âgé de vingt ans, inhumé en 
1761 devant trois Sauvages de ses confrères. )) 

le 5 janvier 1774 a lieu « l e  mariage de hlarie-Josephte, sauva- 
gesse Saint-Castin, fille de Labadie Saint-Castin et d e  Catherine 
Sauvage, ses pères et mères de l'Acadie, avec Ilasil Lizot d e  Saint- 
Joseph, canadien de nation, habitué avec l a  Sauvages. Plusieurs 
sauvages sont témoins. n 

Marie-Josephte et le Vincent précités descendaient de ce baron 
Jean-Vincent d'Abadie de Saint-Castin, «proprietaire d'un poste d e  
traite à Penobscot où il se considérait comme seigneur indépen- 
dant. »'2 II commandait en Ixrsonne Ics Pentagoucts qui s'allièrent 
aux troupes françaises pour attaquer Carco en 1690. Son fils Bernard- 
Ansclme hérita du prestige et de la puissance de son pére et fut 
un des chefs de l'Acadie. 

L'Acadie, le Maine, la vallée de la Chaudière.. . l'axe de dépla. 
cement se prolonge quelquefois jusqii'à Québec. C'est ainsi que nous 
retrouvons en 1710 n dsns un couvent d e  filles où monsieur d e  Vau- 
dreuil l'avait introdiiit, le fameux baron de Saint-Castin, chef d a  
Abénakis au fort de Peotagouët ».'J « L e  baron y a causé tous les 
scandales les plus surprenants, non seulement par rapport à la pudeur 
mais par rapport à la religion.. . après avoir mis la modestie d e  ces 
pauvres filles à bien des épreuves, il comniit contre une statue de 
saint Michel, les injures les plus grossières. n" 

Les frasques du baron ont le mérite de nous apprendre son pas- 
sage à Quebec. O n  aurait tort de s'en scandaliser puisque ces visites 
dans les couvents étaient une des distractions préférées de monsieur 
de Vaudreuil. Mgr de Saint-Vallier's s'en plaint amèrement dans 
sa correspondance : « hlonsieur d e  Vaudreuil entre dans l a  monas- 
teres tantôt avec des lemnies, tantôt avec des hommes. officiers ou 
autres, ne se contentant pas de voir et d'entretenir les religicusa 

12. Dirlionndire Biogrnphiqur du Condda. vol. I I .  
13. Ilirtoirr du Canede. P.-X. Garneau. volume II. 
14. L'Eslzsr <Ir' Cmudr, Au~urie Çiirrelin, volume 1. 
15. Jbid. 

dans les parloirs, mais bien dans les chambra intérieures; d'où il 
arrive de grands inconvénients que je ne  puis expliquer par lettre. ir 

Le baron rapporta d e  cette expédition des rkciw qui, salu doute, 
amusèrent Madokawando, son épouse qui était tres belle, dit I'histoire. 
Frasques et titre d e  noblesse en moins, la vie du baron n'est pu  
unique. Des dizaines de Frangais la répétèrent. 

Les colons anglais étaient les ennemis des Abénakis. LM Pran- 
sais. au contraire, se lièrent d'amitié avec eux dès I'arrivhe du Sieur 
des Monts en Acadie, en 1604. Il se crka entre eux des a l l i anm qui 
furent solidement affermies par d e  si n o m b r e u  mariages aqu'on 
prétend qu'il y a actuellement peu de familles acadiennes qui n'aient 
quelques gouttes de sang sauvage dans les veines. nl* . 

Quand commença en 1673, l'exode des Abenakis vers le Canada, 
le baron demeura à Pentagouët. Frontenac constata cette migration 
des Sauvages e t  l'encouragea. II prévoyait qu'il aurait besoin d e  m 
tribus pour faire la guerre aux Iroquois et aux Anglais. Pour les 
exhorter à émigrer en nombre (tout en les contenant P I'intkrinir 
de certaines limites géographiques) Frontenac leur permit de s'in* 
taller du Saint-Laurent jusqu'en Nouvelle-Angleterre, d e  la Chaudière 
jusqu'à la rivière des Iroquois (le Richelieu)." 

Les premiers actes concernant les Sauvages18 inscrits sur les B 
gistres d e  Saint-Joseph datent de 1745 alors que le premier livre 
est de 1738. Ils n'apparaissent pas sur le cahier de 1749 hien qu'ils 
soient dans la région puisque cette année-là «une  petite quête faite 
parmi les Sauva~es  donne 6 l iv ra  15 d. »19 - ~- . ~~~ . 

Le cahier de 1748 à 1753 a dispan. C'est sirtout à partir d e  
1767, pendant les vingt ans qui vont suivre, qu'apparaît un va-et- 
vient incessant. Quelques Amélacites, Hurons ou Iroquois sont aussi 
inscrits sut les registres, mais nous sentons très bien qu'ils ne font 
que passer, soit pour faire inhumer un des leurs,> ou profiter de 
l'occasion qui leur est donnée de faire baptiser quelques enfanw. 

16. Arndienr el Cdnadirnr, lére partie, E. Rameau. 
17. Hirroirr der dbénahir. abbh J.A. Maurault. 
18. Nous cmployans ce mol comme appellation parce que M u s  ri'm n'rn>iis 

pas relevC d'autres ni dans les registre,, ni dans Ir iradirim. 
19. Regiiirn paroissiaux. 
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26 Les Beaucerons, ces insoumis 

Léonce Cliche, d'après les dires de son aieule, Sophie Lersard, 
situait cette bourgade sur « l a  terre d'olivier Lessard qui se trouvait 
franc-est de la chute du Bras. »2 i  Cet établissenient nous semble avoir 
été le plus important,'mais nous en relevons plusieurs autres. Nous 
apprenons l'existence de celui de la rivière Famine (Saint-Georges) 
dans les récits des officiers américains, 1775. Nous en parlerons plus 
longuement dans le chapitre consacré à cet 6vénement. 

uUn  de leurs gros villages était situ6 A Saint-Joseph p r k  du 
manoir seigneurial ». L'auteur situe ce dernier à deux milles du pont, 
côte ouest de la Chaudière et côte sud de la route des Ferma. u C'est 
au manoir que se faisaient les éclianges de fournires pour des mar- 
chandises, surtout pour de la poudre, du plomb et de la farine. »In 

D'après la tradition familiale, les Sauvages venaient r6gulière- 
ment à la rivière des Fermes. Sophie Lessard, l'une de nos aïeules, 
nous semble =voir été particuliPrement douée pour raconter ses sou- 
venirs, mais peu sportive : elle disait ne pas comprendre « le plaisir 
que prenaient les Sauvages à courir dans la «côte des Boeux jusqu'à 
épuisement.» Elle les décrivait comme étant de grands hommes 
bruns qui couraient nus, encouragés par les chants de l'assistance. L a  
journée se terminait par des danses et des distributions de médailles. 

Chez les Cloutier, on affirme qu'ils séjournaient à la butte 
«chez José ». Cette terre a toujours appartenu à cette famille; elle 
s'est transmise d'une génération à l'autre en rnéme temps que les 
souvenirs dont certains témoignent de la présence des Indiens. A 
partir de 1870, les Sauvages ne vinrent plus «fouiner »20 le poisson 
à l'embouchure du ruisseau Cliche, ni chasser les tourtes qui « arri- 
vaient en nuées, » et qu'ils prenaient au filet pour s'en nourrir. Les 
Blancs chassaient aussi les tourtes «qui  pouvaient manger un champ 
d'avoine en un rien de temps. » Les sauvagesses plumaient les oiseaux 
au fil de l'eau, sur une grosse roche, prés du tournant de la rivière. 
Les femmes blanches y rencontraient les sauvagesses et trouvaient 
leur commerce charmant. Avec les années, les sauvagesses ne vinrent 
plus, les tourtes non plus ((conjurées par les curés de l'6poque. Po 

2 7 .  Ilisloire de ma fa~nillr, Leonce et Emile Cliche (manuscrit). 
28. Iliiloire de ma fdmille, Leonce et Emile Cliche. 
29. I'rrndre au dard 
30. Tradition orale. 
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Un autre cidmpement s'élevait au  roche^.^' Quelqua familles 
amérindiennes vivaient encore au début du siècle, le long d'un chemin 
boisé. perpendiculaire au rang de l'Assomption. Ils vendaient dans 
les envitons les paniers de leur confection. 

Bien qu'ils n'aient pas habit6 tous ces lieux pr6cit6s en meme 
temps, leur population nous semble avoir été importante. Elle l'était 
suffisamment puisque le gouvernement assigne aux Abénakis, un 
interprète officiel: Sieur Joseph Launière. Son nom apparaît dans 
de nombreux actes officiels. En 1759, Sieur LauniPre est parrain 
d'un sauvage à Sainte-Marie. La liste civile de 1787-88 le designe 
comme résidant à Saint-liran~ois de Beauce. En 1788, il fait baptiser 
«Georges Jacques, adulte de vingt ans, natif de la Barbade. D Mon- 
sieur Launière venait sans doute de s'acheter un esclave, un des quatre 
mille dont parle Marcel Tri~del. '~ 

Nous pouvons assurer, sans crainte de nous tromper, que les 
Abénakis ont été assez nombreux et assez integrés à notre vie 
collective pour nous influencer. D'ailleurs plusieurs sauvages étaient 
sédentaires. «Le  5 octobre 1782, Pierre-Athanase Makatagando vend 
l'île aux Hiboux, et une terre de trois arpents pour y constniire la 
seconde chapelle et le presbytère de Saint-Fran~ois. »JJ Provost re- 
lève «deux autres propriétaires indiens, c'est-à-dire, des noms iden- 
tifiables comine étant indiens. 9' II nous semble curieux que les 
Abénakis aient gardé leur notn pour les règlements d'affaires et 
l'aient abandonné si facilement poiir signer dans les registres de la 
paroisse. Sans doute le signamire blanc d'itn contrat exigeait-il que 
son co-contractant s'identific avec précision. Nous verrons au coitrs 
de ce chapitre pourquoi et comment on recherchait, dans les actes 
civils et religieux, une forme d'anonymat. , 

La tradition orale est souvent très vague : côte ouest de la rivitre, 
non loin de la croix commémorative était située a la terre de la 
sauvagesse. » Nous ti'avons pas eu le courage de relever la chaîne 

31. Entre Beauceville et Saint-Joseph, côtC est de la ChaudiCre. Gt mdmit 
est aussi appcle le . village der pape. m. 

32. Histoire d e  I'Esrlauage an Canada francais. Marcel Tmdel, QuCbec, 1960. 
33. l l is toirc de  Sdnr-Prilrrcois, I'abhC Dcmcrr. 
34. Histoire d e  Sainle-Marie, Honorius Provost. 
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30 Les Deaircrions, ces iirsoumis 

Les Amérindiens avaient pour leurs morts un respect qui nous 
semble excessif: ils pouvaient les transporter pendant des semaines 
et des mois pour qu'ils fussent eiiterrés dans le cimetière catholique. 
Ainsi, on enterre Ie.6 juin 1775, « u n e  partie du corps de Laurent, 

I 

l'autre partie n'ayant pii éttc conservée à cause de l'éloignement dans 
les bois. » Un autre est clécédé depuis onze mois, et un cliasseur de 
quinze ans mort en forét est enterré après un mois.88 

Montcalm, le 19 février 1758, écrit à sa femme qu'il <leur  
trouve plus de vérité, pliis de franchise souvent, qu'à ceux qui se 
piquent de polices. )) I 

Pierre Bouclier écrit: ((qu'ils sont pitoyables, se portent com- 
passion les uns aiix autres. Ils sont fort aumosniers et logent 
facilement les Estrangers et Voyageurs sans esphrance d'aucun sa- I I 
laire. un0 

a Les Abén;ikis étaient des n jongleurs », nous cxplique un in- 
formateur, des jongleurs qui, les mains au ftodt passaient des heures 
à refléchir ou à attendre, à genoux, près d'un ruisseau pour percevoir 1 
le htuit de l'orignal qui avance. Comme on ne savait jamais ce qu'ils 
pensaient d e  nous, valait mieux prendre la précaution de ne  jamais 
marcher devant eux dans iin sentier. » 

Nous avons trouvé parmi les papiers de la famille Taschereau, 
un texte manuscrit incomplet et sans sienature mais fort intéressant. 

1 
L'auteiir const;ite que la p c r r e  que se font entre elles les différentes 1 

tribus « n e  se fait point pour conqitérir des terres, ni devenir plus 
grand Sei~neur  ni même pour I'intérét niais par pure vengeance, 
pour venger la iiiort d'un tel et c'est d'où vient qu'ils traitent si 
cruellement leurs prisonniers et ne virent jamais à détruire e t  faite 
punit iiiie nation toute entière. » Le narrateur donne ensuite le détail 
des trois jours de supplice selon un rituel rigoiireux qui nous laisse 
un sentiment d'horreur. Le supplice comporte, entre autres, l'obliga- 
tion de chanter - «mais ce chant est lugubre » constate l'auteur 
avec laconisme. Que le supplicié ait le courage de chanter suppose 
une maîtrise de soi qui nous est étrangère. Les Sauvages contrôlaient- 

38. Ces faits sont conrignts dans les registres d'etat civil. 
39. llirroirc ~ é r i ~ a b l e  el nilltirelle d a  MOCUII PI p~~dttcl ions AU Pd71 de la 

Noircdlr-Frunrr ~.slgoirerncnr di; I r  Canada, Album du Canadien de 1849. 

ils la douleur ? Et coinment expliqiier que cette cruauth effrhnhe 
puisse subitement faire place à une gentillesse génerale si le prison- 
nier etait adopté par la tribu ? II y a là un comportement psycholo- 
gique qui nous échappe. Sauf cette cruaute déconcertante,' les 
Abénakis semblent avoir ét€ admirables, surtout avant que nous leur 
apportions l'alcool ct notre vision mercantile d e  i'existene. En 1667, 
il était normal, vu la qualité des Amérindiens, que Talon encourage 
forteineiit les mariages entre eux et les Blancn, a afin d e  faire une 
seule e t  unique race. » II voulait aussi proteger leur survivance en 
augmentant le taux de leur natalité. II écrit : 

a Le pays est fécond en hommes français naturels. les f a -  
mes y portant presque tous les ans. e t  en  anirnauk des espèces 
que le pays produit. II n'est pas d e  mesme des Sauvages dont 
les femmes sont assez stériles, soit par le grand travail auquel 
elles sont obligées. retarde leur ortée, soit qu'olles nourrissent B trop longtemps leurs enfants e leur laict, mais cet obstacle 
A la prompte formation d e  la Colonie peut être s u m o n t €  par 
quelque règlement d e  Police aisé à introduire, et faire valoir, 
si on n'empesche pas les sauvages d e  s'y soumettre. ~ 4 0  

Le ministre Colbert encourage Talon : «Vous devez tâcher 
d'attiter ces peuples. . . afin que par la succession du  temps, 
n'ayant qu'une mesme loy et qu'un mesme ministre. ils n e  
fassent plus ainsy qu'un même peuple e t  un mesme sang. »" 

Les rêves de Colbert et Talon ne se réalisèrent pas pour piu- 
sieurs raisons. Nous avons essayé d'en cerner quelques-unes. D'abord, 
les autorités du pays qui encourageaient les mariages mixtes pensaient 
qu'il allait d e  soi que les Amérindiens abandonnent « l e u n  coustumes 
pour prendre les nostres. 32 Or, les Abénakis avaient une philoso- 
phie, un droit coutumier, des habitudes. Pourquoi se seraient-ils 
détmits en se départissant d e  leur âme collective? Ils ne  purent ou 
ne  voulurent pas changer les usages particuliers d e  leurs moeurs et 

40. Memoire & Talon sur I'eiai prerent du h a d a  (1667), Arrbivrr w i o -  
ROICI Colonie (A-2). R.A.C.. 1904. 

41. Letrre de Colhert P Talon. Archives du Canada C-A.2. Rapport de 1904. 
42. Ibid. 
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croyances. Les Ahénakis. par exemple, ne pouvaient pas accepter 
Iïndissoluhilité du mariage et la continence pré-maritale parce qu'ils 
avaient roujoitrs cru et pratiqué le contraire. Dès que I'âge le per- 
mettait, ((les deux 5exes avaient pleine liberté et ne pensaient pas 
mal faire » dit Lescarhot. La polygamie était permise, le divorce 
aussi, mais tres peu fréquent, le mariage étant iine institution 
reconniie. «Les enfants étiiient affranchis très jeunes de toute géne. B 
Les jeunes gens viv:iient ensenible avant de décider s'ils se voueraient 
fidélité ! Les époux adultkres pouvaient réciproquement se répudier. 
Tous les auteurs reniarquent le peu de licence et de perversion des 
nioeurs indiennes. P.-X. Garneau conclut ((l'amour devient une pas- 
sion par Ics (ibstacles qu'il rencontre. Chez les sauvages, il était trop 
facilement satisfait pour exciter puissamment les Cette 
constatation simple et d'une philosopliie si saine aurait dû servir 
rl'cnseignement. Au contraire, les missionnaires s'interrogent. Que 
pcu~eiit-ils contrc «cette coutume du mariage infidèle des Barba- 
res » ? "  Ils demandent à I'évéque des directives. Doivent-ils passer 
« sius silence la règle au sujet de l'indissolubilité du mariage» ou 
'loir-on I'imposer de force aux Britbares ? L'évêque répond qu'il ne 
faut permettre aucun compromis ni faire aucune concession. 

II ne faut pas s'imaginer que les désirs des autorités devenaient 
nussit6r des réalités Iiistoriques. Les Sauvages ne furent pas CU 

néophytes qui troquèrent faciletnent leur mentalité pour la nôtre. 
Nous leur demandions de se plier i des exigences qui allaient à 
l'encontre de leur logique. Les ordres, les édits, les mandements sont 
soui-cnt dictés par des autorités éloianées. physiquement, moralement - & .  . 
er intellectuelletnent des populations concernées par ces lois. Heu- 
reusement, les personnes, chargées d'appliquer ces lois dans les 
milieiix donnés, sont souvent issues de ces mêmes milieux et les 
adaptent, eii tenant compte des caractères particuliers d'un individu 

l ou d'une tbgion. U n  exemple récent nous vient à l'esprit. Quand 
le pape Paul VI défendit I'einploi de la pilule anti-conceptionnelle, 
les femmes pratiqi!:~ntes, qui en faisaient usage depuis déjà quelques 

I annécs, se révoltèrent pilis s'inquiétèrent. puis allèrent demander 
- 

43. Ilirlairr du C~nn<lil, f:X. Garneau. Volume 1. 
44. Volumc 1 des Manderncnts der Ev8qucs. mandements en latin (mmme 

tour ceux qui  tourlient nu rcrc). gracieusement traduits par Michel Clichc. 
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péché pour l'évêque devint un agrément pour les colons ! Les curés . 
I et les missionnaires pouvaient difficilement admettre une liberté 

sexuelle qui, exercée par des Blancs imbus de tabous, se transformait 
en défoulement licencieux. Une de nos jeunes informatrices4e rap- 
porte que sa grand-mère avait quelquefois mentionné dans les récits 
de ses souvenirs « des jeux de société u pratiqués au u petit bourg. » 
Ce jeu consistait dans l'échange de conjoints et se pratiquait entre 
Sauvages et Blancs. Notre informatrice situe le «petit bourg» au 

1 
Bras, entre Beauceville et Saint-Joseph. Madeleine Doyon, folkloriste 

1 reconnue, h t i ve  de la région, confirme cette information et la com- 
plète d'agréable fagon. Elle situe au Roche+' le lieu de ces baccha- 
nales, et nous affirme que c'était la fête du printemps, partie de 
notre héritage fransais. Ici, on ne peut préciser la date de cette 
célébration. En France, elle avait lieu à la Saint-Michel. Une chanson, 
bien connue, évoque le riniel de cette fête.48 Elle nous est transmise, 
comme bien des chansons gaillardes, pudiquement transposée: 

1 
« C'est aujourd'hui la Saint-Michel 
Tous les ânes changent de poil.. . 

II faut remonter le cours des siècles pour la retrouver dans toute 
sa verdeur et sa vérité. Dans la chanson originale ce sont les hommes 
qui changent de poil. Poil: euphémisme qui désigne la parure 
1>0ur l'objet ! 
A quel moment les hommes sont-ils devenus des ânes ? 
11 est heureux sans doute que nous ne puissions le préciser. Comme 
nous ne voulons pas non plus nommer les participants à cette fête 
ait «petit bourg ». N'en citant que qiielques-uns, nous pourrions 
peiner les autres ! Vivaient là des Maheux, des Pelchat, des Poulin, 
des Gilbert et des Grondin. L'un d'eux avait, de sa mémoire incons- 
ciente, tiré cette coutume française et avait, pour la continuer, 
demandé la participation de ses voisins dont quelques-uns étaient 
Ab6n.k;~. . 

46. Un rhan::ement profond de la menialiib veut que les jeunes répi.renl, 
p;wr s'en xlorifier, ce qu'ils entendent raconter discrètemeni dans leur - 
famille. 

I l .  Falaire errarpee de la rivière Chauditre, non loin de la rivière Le Bras. 
où cxisiaii aussi un petil bourg. 

IR. Miileleine Doyon. 

La SociéfJ primitive 

L'esprit qui dominait cette fête ne pouvait être loue par le 
clergé. Une autre raison qui poussa les autorités à interdire les ma- 
riages fut la suivante: «Loin d'influencer les Sauvages, loin de 
travailler à les détacher de leun coustumes et les obliger à prendre 
les nnstres, » r O  les Blancs furent fascinés, subjugués par cette façon 
indépendante et aventureuse de vivre qui était celle des Amérindiens. 

Le Père Charlevoix constate que les jeunes gens sont legers et 
détestent un travail assidu et conclut : « O n  dirait que l'air qu'on 
respire dans le vaste Continent et la fréquentation de ses Habitants 
naturels, qui mettent tout leur bonheur dans la liberté et l'indépen- 
dance, sont plus que suffisants pour former ce caractère., 

L'influence des Sauvages perturbait le climat de stabilité et  d'or- 
dre nécessaire à l'établissement de colons sédentaires et productifs. 
Nous trouvons dans les listes d'état civil et dans la tradition orale 
plusieurs cas « d e  BIancs vivant à la manière sauvage. n Gervais 
Lambert, entre autres, l'ancêtre de notre sieule Sophie Lessard, 
parlait la langue abénakise, suivait les nomades dans leurs excur- 
sions de chasse et vivait comme eux. Les femmes de la famille, 
dit-on, «portaient leurs enfants sur leur dos à la manière indienne. 
Elles pagayaient en canoë sur la rivière et se serraient la taille avec 
une hart. II fallait combattre cet esprit libertaire sous peine de 
voir disparaître en forêt une partie de la population. 

II nous semble que les relations entre les autochtones et les 
colons eussent été parfaites sans cette eau-de-vie qu'on donnait àux 
Sauvages, afin de leur extorquer leurs pelleteries vil prix. En 1762, 
le f i re  Théodore, ciiré de Saint-Joseph, s'en plaint amèrement à 
Mgr Briand : 

« e vous donne avis que dans les deux paroisses quantité 
d b b i t m n  aportent des boissons, enprent  Ies Francais et les 
Sauvages quoy que je ne cesse de leur représenter qu'indépen- 
damment que nous soyons sous une puissance etrangère, ils 
vivent dans l'habitude du péché mortel et sont dans les cas 
réservés. La privation des sacrements dont je les ai menacés 
mème au temps paschal, n'empesche point leur honteux trafic. 

49. Lettre de Gilbert I Talon. Archiver du Canada, 1904. 
50. Tradition orale. 
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Leun yvrognerier et leurs batailla continueles ; il n'y a plus 
qu'une force majeure p u r  les dompter, que j'attends de  votre 
r2le pour le salut des Zmes. L a  Mts Alexandre Mckemi et 
Gray, ont par ordre de  son Excellence deux commis à la 
Nouvelle Beauce sur lesquels il n' a rien à dire. Leur conduite 
est irréprochable, il vous sera Acile d'obtenir qu'eux seuls 
vendent en détail pour maintenir le bon ordre . .  . D 

Les Indiens qui ne connaissaient pas l'eau-de-vie avant I'arrivee 
des Blancs furent agréablement surpris des effets d e  l'ivresse et bu- 
vaient d'une façon excessive et pressée pour atteindre au plus vite 
Vétat d'euphorie. Ils devenaient alors violents, pilleurs, bagarreun, 
«fous furieux dit l'abbé Maurault. 11 ne semble pas que ces con- 
s6quences désastreuscs aient été suffisantes pour qu'on supprime ce 
nioyen dégradant de  stimuler le commerce. L'abbé V e r r e a ~ , ~ '  en 1767. 
tcrit i Mgr Briand qu'on oflre cnrore de Veau-de-vie aux Sauvages 
«sous prétexte qu'il n'est pas défendu de leur en donner. Ces sau- 
vages venant à faire cn peu de temps, dix maisons avec la pelleterie, 
seront bientbt ivres. » 

La traite des fourrures devait être assez importante dans la té- 
gion puisqu'elle était toujours spécifiée dans les contrats d e  con- 
cessions des seigneurie et dans les contrats d e  concessions de  fiefs." 
Les premiers scigncurs semblent s'étre fait concéder les seigneuries 
plutôt pour s'assurer le droit de traite avec les Sauvages que dans 
le but de  coloniser.~3 

Cet abus d'alcool ne fut  pas sans appauvrir moralement les 
Abénakis. Leurs relations avec la partie de la population qui se plia 
aux interdits en furent compromises. A ~ a r t i r  du X l X e  siècle. les 
habitants se départagèrent en deux groupes sociaux. D'un cbté, on 
remarque les hahitants stables, travailleurs, préoccupés de  leur patri- 
nioine terrien et familial, régis par une éthique de plus en plus 
sévère. Dans Vautre groupe: les marginaux, les métissés, les tnoins 
riches, les plus grouillants de vie qui s'installent à la périphérie de  
la paroisse, dans «les concessions », le long des routes qui montent 

S i .  Cur.! l SaincJnrcph ct Sainre-Marie. 
52. 1 . c ~  Se ig~~c ,~ , s  ez l a  premiers censizoires, P.4. Angcr. 
53. L I S  Seigisncurr rr Ir, prrminr rmiirsirrr. P.A. Angcr. 

vers Saint-Btuno, Saint-Frkdkric, vers Cranbourne et Saints-Anges. 
En direction sud et nord, ils forment les u petits bourgs n ; hameaux 
de quatre ou cinq constnictions, soit: une boutique d e  forge, un 
moulin à carder la laine, un pour scier le bois, l'autre pour moudte 
le blé. Un  soigneux s'installe aussi, une sage-femm+ quelquefais u n  
sorcier. Le diable, d'une si imposante beauté, y vient en visite. Des 
personnages de légendes y écrivent la petite Histoire.. . La skgtéga- 
tion entre les deux g r o u p a  sociaux amena bientôt une discrimination 
qui se traduisit dans le langage, les moeun. D'un noceur, on disait 
qu'il courait la sauvagesse comme o n  dit maintenant qu'il court I n  
putains. Une informatrice affirme que u les femmes blanches aussi 
fautaient* ce qui expliquerait cette expression populaire: w les 
Sauvages sont passés v, dont o n  se servait pour annoncer une n a i s  
sance aux enfants de  la maison. Périphrase amicale que les Indiens 
employaient aussi. «Les Blancs sont passés »,SI disaient-ils pour sou- 
ligner le méme événement. Plus tard, dans la clasle bourgeoise, la 
formule changea d e  signification. Le sauvage n'était plus ce généreux 
personnage qui nous fait cadeau d'un béM, mais un vilain, t c s p n -  
sable, pour l'avoir battue, de  l'alitement de  la mère. Le sauvage 
signait son aveu en laissant une d e  ses plumes sur In commode d e  
la chambre à coucher. Jamais symbole ne fut  plus judicieux I 

Nous avons relevé qu'on nomme un «sauvage », la couenne d e  
lard suspendue au-dessus des bouilloires des cabanes à sucre pour 
empêcher le sirop d'érable d e  renverser. Comme ce rapptochement 
nous semblait saugrenu, notre informateur nous expliqua u qu'autre- 
fois, des sauvages. . . il en trainait partout dans les bois ; les vieux 
s'en pognaient un gras, pour le pendre au-dessus d u  chaudron ! D C a  
blagues cyniques sont, le plus souvent, des exutoires. L'habitant qui 
«montait faire ses sucres », partait en raquettes, ses ptovisions dans 
une poche sur le dos et s'installait pour plusieurs semaines, souvent 
loin d e  chez lui, dans un abri rudimentaire. II vivait dans une inquié- 
tude constante qui, la nuit, devait se transformer en un malaise 
insupportable. Les bêtes saiivages étaient là tout autour dans le noir 
de la forêt environnante. Et ces êtres surnaturels qui ont une exis. 
tence nocturne e t  peuvent toujours manifester leur présence ! Et le 
Sauvage « q u i  ne s'entendait pas venir », dit  la tradition. Vous vous 

54. Jacques Rousrcau dans une &mission radiophonique (19m. 
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des confirmations nous avons pu constater comment les choses se 
sont passées. Pour en arriver à des résultats quantitatifs précis, il 
nous aurait fallu utiliser les moyens scientifiques de recherche: ordi- 
nateur et programmation ; c'était risquer de discréditer nos érudes 
en méthodologie ! Nous ne nous gênons pas pour nommer les familles 
concernées par le métissage. Nous croyons que personne n'a objection 
à laisser couler dans ses veines ces quelques gouttes de sang indigène 
qui apportent à notre groupe ethnique l'avantage de le personnaliser. 
Certaines raisons, que nous avons de croire au métissage, nous pa- 
raissent irréfutables. D'autres nous semblent des hypotheses valables. 
La preuve la moins concluante, quoique impressionnante, est l'aspect 
physique, la démarche que présentent plusieurs de nos concitoyens. 

Sur les listes d'état civil, les mariages officiellement reconnus 
comme ((mariages mixtes» sont très rares. Nous trouvons les sui- 
vants: Pierre Provost, Marie Iniguillot à Sainte-Marie; Basil Luot 
de Saint-Joseph, Josephte, sauvagesse de St-Castin (1774) ; Marie- 
Louise Veilleur, Michel Abénaki, à Saint-Fransois en 1808. Cette 
Marie-Louise Veilleux est m a  en 1811, de Marie-Louise Ran- 
cour. NOUS serions prêts à parier que cette petite Rancour est la 
fille de Marie-Louise Veilleux. Nous avons relevé plusieurs cas où 
des parents naturels agissent comme parrain ou marraine au baptême 
de leur enfant à qui ils donnent des parents légitimes. 

Les bourgades mobiles de la Chaudière étant ignorées de I'Etat, 
les lois officielles appliquées chez les Abénakis d'Odonak6' n'eurent 
pas cours ici. Là, jusqu'en 1880, toute personne ayant du sang indien 
par son père ou par sa mère était considérée comme Indien. Les 
mariages entre Blancs et Sauvages étaient nombreux depuis un grand 
nombre d'années et la coutume voulait que ce fût le mari qui allât 
vivre dans" la famille de sa femme. Avec le nombre croissant des 
mariages, les chefs de la réserve d'Odonak craignirent l'ingérence 
d'un trop grand nombre de Blancs parmi eux. Le gouvernement, lui, 
s'inquiéta des rentes à payer. O n  en vint à considérer en 1880 que 
le Blanc marié à une Sauvagesse demeurait un Blanc, ainsi que 
ses descendants. 
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Ici il n'y eut jamais de lois officielles regissant a les mariaga 
mixtes ». La coutume se rapprochait de la loi d'Odonak aprei 1880. 
Les sauvagesses qui épousèrent des Blancs furent assimilées. 

Catheripe, fille de Catherine «sauvage» et de père inconnu, 
qui est baptisée en 1784 ainsi que Marie-Angélique, fille de Mar ic  
Angélique «sauvage» et de père inconnu, ont certainement d a  
géniteurs canadiens-fransais, la discrétion était de rigueur quand 
l'enfant narurel avait un père blanc. Si nous pouvions retracer la 
vie de ces petites filles, nous constaterions qu'elles épousent un colon 
et portent un patronyme fran~ais. Plusieurs bébés sauvagu sont 
baptises : «nés de parents inconnus ». En 1780, on baptlse ainsi 
Pransois et Angélique. Charles Toulouse est parrain du premier. 
Marie-Josephte «sauvage» est la marraine. Sans nous laisser aller 
aux commérages, il y a de fortes présomptions que Fran~ois soit un 
petit Toulouse. 

Selon la tradition, quand un Blanc ou une Blanche afautait D, 
l'enfant était élevé par sa mère ou par une famille qui lui donnait 
tout simplement son nom. Nous prouverons cette assertion un p+ 
plus loin. Certaines familles nomades consentaient sans doute faci- 
lement à laisser en foyer d'adoption un enfant chétif ou un excédent 
de filles. 

Des adoptions de Blancs par les Indiens ont ni lieu aussi, com- 
me nous le laisse supposer cette lettre du père Didace, en 1761. 
Accusé par Jos. Dugrenier dit Perron ud'avoir en son presbyter 
trop galante compagnie)), il écrit à Mgr Briand, vicaire-general, 
pour se disculper : 

«Je  nay point d'autq, femme c h u  moy que ma belle-mère 
agée de 63 ans.. . que par son âge ne peut pas facilement 
faire tout le ménage & voyant que Cern fille sans père était 
rejetée de tous les autres parens qui voulaient la donner aux 
Sauvages et cene fille touchant dans le desespoir et voulant 
absolument se détruire, ma mere en eu pitiC et la retire avec 
elle. 

58. MQ - Gnahlc de Saint-Jweph. 



Didace Cliche parlait la langoe abénakise. Sa mère était Cathe- 
rine Dunkin, de la Nouvelle-Angleterre, faite prisonnière par IR 
Abénakis. En inimigrant au Canada, ils amenèrent avec eux leur 
prisonnière qui épousa Claude Cliche en 1710. 

II est très difficile de vérifier I'identiié des personnes suspectes. 
Rien ne facilite la tâche. D'abord, pas un seul Indien n'est baptisé 
sous son vrai nom. Le père Bigot en 1684 dans sa Relation nous 
donne comme explication que: 

((Les Abénakis sont si fervents u'ils ne veulent estre appelez 
13 plupart que par leur nom de%aptesme. Nous sommes obli- 
gés d'en donner deux pour éviter la confusion.» 

Voici les principaux noms composés: 

Pierre Jacques - Marie Michel - Francois Laurent - 
Pierre Marie - Marie Josepli - Joseph Tliomas - Fran- 
sois Joseph. 

Con:r~irement à ce que pense le père Bigot, l'emploi du  prénom 
composé loin d'éviter la confusion, a p l u t h  contribué à l'augmenter, 
surtout quand Ifs prénonis soiit a ~ s s i  des patronymes comme: JAC- 
QUES, THOMAS, VINCENT, etc. 
En 1773, on baptise Marie-Charlotte. agi.;. dz 12 mois, fille d9Etienne 
Tbo;anr, dit Isordi, vivant parmi les sauvages et de mère inconnue. 
Etienne raniène avec lui, après douze mois d'absence, un bébé cer- 
tainement abéiiakis, par sa mère. 
En 1787 a lieu le bapttme de Pierre, fils de Jacques Thomm et 
d'Agnès sauvage. 
En 1796, le baptême d'Amable Thomas dit Divertissant fils de Jean 
Thomm dit Divertissant et de Louise Boulet. 
Et en 1800, le mariage de Joseph, fils de Pierre Thomas et Marie, 
Abénakis. 

II y a aussi des Thomas, de descendance anglaise, amenés au 
pays par IR Abénakis en qualité de prisonniers, qui portent comme 
prénom James et William et épousent des Irlandaises. 

11 existe donc trois souches de Thornas: l'anglaise, I'indienne 
et la fran~aise qui est celle des Thomas dits Divertissant. Dans les 
premiers actes concernant ces derniers. o n  spécifie qu'ils sont culti- 

vateurs. O n  I'oiiblie par la suite, comme on laisse tomber le dit  
«Divertissant» e t  la désignation de sauvage. Le seul patronyme 
Tbomus désigne alors et les uns et les autres. 

L'éqliivoqiie est plus facile à dissiper encore chez les Vinrent. 
En 1795, à Saint-Pran~ois, on baptise Jean-Baptiste, fils de Jacques 
Vincent et d'Agathe, père et mère sauvages. D e  nombreux sauvages 
sont mentionnés comme témoins. Le baptisé a dix-neuf ans ce qui  
suppose qu'il est de passage ou installé depuis peu à Saint-Fransois. 

Ces Viecent étxicnt hurons. Tanguay," au nom Vincent, nous 
réfère au nom Andetqyon. 
En 1749, nous voyons Pierre Vincent, fils de Vincent Andetqyon et 
de Française Endarcliin, huron, épouser Marguerite Bergevin. Sous 
le nom d e  Pierre, est inscrit celui de Catherine Vincent: Sans lieu 
ni date de baptême, sans lieu ni date de mariage, on l'enregistre 
comme étant marice à Pierre Cressac dit Toulouse de Saint-Fransois. 
Ce qui est confirmé dans le registre de Saint-Fran~ois. En 1780, au 
baptême d e  Louise Cressac, le nom du père est Pierre Cressac dit  
Toulouse. La mère: Marie Catherine Vinrent. O n  ne spécifie plus 
qu'elle est sauvagesse. Le parrain est Francois Quirion. II épousera 
en  1794 la soeur d e  sa filleule métisse nommée Catherine. La mar- 
raine est madame Louise Launière, épouse du Sieur Launière, grand 
capitaine de milice noinmé par Carletoii en 1776 et interprète officie1 
des Sauvages. Or ,  nous remarquons que les notables signent comme 
témoins des actes officiels quand il y a changement d'identité jun- 
dique. C'est ainsi que la Huronne Catherine Vincent entre dans nos 
annales régionales: sans nationalité. La première femme d e  Pierre 
Cressac était Nive Conion. Patronyme et prénom uniques sur nos 
listes civ:!cs. O n  apprend ce mariage au baptême de leur premier 
enfant. II n'est pas exapéri de supposer que Nive était aussi indienne. 

En 1792 pour la construction de l'église de Sainte-Marie;le 
contrat de la nieniliserie fut donné à Francois Vincent, un Huron 
de Lorette, dûment nommé, qui savait signer. Le seigneur Taschereau, 
qui fait le contrat d'engagement, s'oblige à loger le dit Fransois. 
L':numération des denrées nécessaires à son approvisionnement inclut 
une vache. Monsieur Taschereau promet de lui faire livrer, pour la 

59. Ginl , i logie de: premibe i   famille^ r m d i r n r e r  . Tanguay. 
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. 
dite vache, un cent livres de  foin à St-Joseph.. ." Pour qui est la 
vache ? François Vincent ne voyageait certainement pas de Saint- 
Joseph à Sainte-Marie tous les jours, l'état des chemins ne permettant 
pas un déplacement quotidien. 

Nous ne sommes pas surpris de  relever dans un article de  jour- 
nal, le nom d'un Joseph Cressac dit Toulouse, désigne comme 
chasseur. «Moyennant dix ou douze piastres, il rend souvent le 
service de  conduire des personnes à travers bois jusqu'au Maine. uni 

La descendance de  Pierre Cressac dit Toulouse est très nom- 
breuse. A l'exception de quelques marisges célébrés à Saint-Joseph, 
entre Créssac, Gagnon et Létourneau, cette famille se multiplia à 
Saint-François puis s'étendit en direction de Saint-Georges et de  
Saint-Ephrem. Nous voyons les Cressac s'unir aux Quirion - Grenier 
- Dutil - Poulin et Lahbé. Ils affectionnèrent particulièrement les 
Veilleux avec lesquels ils multiplièrent les alliances. Les Creuac 
portent maintenant le nom de  Toulouse et descendent tous de  la 
même souche : Pierre Cressac - Catherine Vincent, Iluronne. 

II n'est pas aussi facile de démêler l'echeveau de la famille Jac- 
ques. Plusieurs de nos informateurs, en parlant de  cette famille, font 
des distinctions. II y a les descendants de  Louis, ceux de  Charles (les 
Charlettes) et ceux qu'on nommait les Pierre Jacques, de  descendance 
indienne. En étudiant les registres, des difficultés insurmontables 
nous sont apparues, vu le nombre extravagant des Pierre Jacques 
qui sont baptisés, tant chez les Blancs que chez les Sauvages. 

Pour n'en nommer que quelques-uns : 
Le 11 juin 1768, le baptême de  Pierre Jacques, fils de  Louis, sauvage. 
Le parrain est Pierre Jacques. 
En 1780, on haptise Pierre Jacques, fils de Jean Jacques et de Gene- 
viève Poulin. La marraine est Cécile Doyon, femme de  Pierre Jacques. 
Nous retrouvons en 1788 au baptême de  Pierre François, fils de 
Pierre Jacques, sauvage, comme ~ a r r a i n ,  notre François Quirion, 
mari de Catherine Vincent. La marraine est Angélique, sauvage. (y 
milieu ahénaki semble bien être le milieu naturel de  François 
Quirion !). 

60. Ilirioire de Suinte-Mmie, Honorius Provort. 
61. Gi11efte de QuIbec, 9 dtcembre 1813. 
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En 1791, on haptise Pierre Pierre Jacques, le fils d'Augustin Pierre 
Jacques et de  Charlotte Poulin. (On  spécifie que le père est présent, 
ce qui laisse supposer qu'il n'est pas souvent là.) 
En 1771. on haptise un Pierre Pierre Jacques, sauvage, en même 
temps que deux autres auxquels on ne donne pas de nom. 

I I  y a des Blancs et des Sauvages qui portent le patronyme 
Pierre Jacques. I I  s'est traiismis dans la tradition orale et on le trouve 
dans les actes officiels jusqu'aux environs de 1818. A partir de cette 
date, on laisse tomber le nom Pierre pour ne garder que celui de 
Jacques, lequel patronyme est porté par une des plus importantes 
familles de  la région. 

Or, en remontant la lignée de  ceux auxquels on attribue du sang 
indien, on rejoint Augustin Pierre Jacques, qui épouse, en 1763, 
Geneviève Boulet de Saint-Joseph, en 1768, Marguerite Bouibeau 
de  Charlesbourg et en 1779, Véronique Marcoux de Sainte-Marie. 
Ces trois mariages et !a progéniture nombreuse qui en résulte dé- 
montre un conformisme qui s'apparente peu au caractère de l'Abé- 
nakis. Nous pensons que Pierre Jacques, qui €pouse en 1720 à 
Charlesbourg, Marie-Ambroise Chalifour, est responsable du patro- 
nyme composé transmis à ses descendants pour les différencier des 
descendants de Charles et de Louis. Nous croyons aussi que les des- 
cendants des Pierre Jacques «sauvages » sont enregistrés pêle-mèle 
avec ceux d'Augustin Pierre Jacques. L'omission du mot sauvage 
rendait la confusion inévitable. 

En 1761, Mgr Briand écrit au père Didacc Cliche ud'interdir 
l'accès à l'église à Geneviève Pierre Jacques, » accusée d'avoir eu un 
enfant illégitime et « à  sa mère « l a  Pierre Jacques D qui venait sur 
le parvis de l'église tenir des propos injurieux u. 

Une naissance illégitime n'était pas suffisante pour motiver une 
expulsion. C'est plut6t la conduite de « l a  Pierre Jacques u qui est 
intolérable. Qui était cette femme ? Si elle avait été sauvagesse, le 
père Didace l'aurait précisé. Peut-être était-elle la femme d'un Pierre 
Jacqucs, salivage ? 

Nous n'avons pas trouvé l'acte de mariage de  Cécile Doyon qui 
épouse un Pierre Jacques au début de la paroisse. Est-ce « l a  Pierre 
Jacques u en qucstion ? Elle a une fille, Geneviève, qui €pouse Joseph 
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Grolot en 1779. Les généalogistes ne savent où ranger cette Cécile 
Dogon. Le frère Eloi-Gérard la donne comme une soeur d'Augustin 
alors que chez Beaumont le classement est ambigu. En conclusion, 
pour expliquer cette' lignée de Jacques métissée, nous ne pouvons 
aller au-delà des suppositions. Pour démêler leur reseau généalogi- 
que, il faudrait faire une compilation complète de  tous les actes 
Nous aurions au moins la preuve que les données de notre épopée 
sont plus idéalistes que précises, que l'histoire de notre population 

1 

i 
est basée sur quelques boiteuses prémisses. Nous donnons ici quel- 
ques exemples péremptoires. En 1814, a lieu l'inhumation de Mar- 
petite,  abénakise, femme de Joseph Jacques. En relevant l'acte de 
mariage de Joseph Jacques, nous constatons qu'il épouse une 
Marguerite qui n'est plus abénakise, qui s'appelle Marguerite Motin. 
Sans l'acte de décès, nous n'aurions jamais soup~onné que les d a -  
cendants de Joseph Jacques étaient métissés. 

Des informateurs nous ont affirme que la femme de Charles 
Jacques était sauvagesse. Nous relevons leur acte de mariage en 
1834. L'épouse, Marceline Vetreau, a un stamt civil qui nous semble 
tout à fait régulier alors que Charles Jacques, l'époux, est désigné 
comme étant le fils majeur de Louis Poulin (sans nom de mère). 
Ce Charles Jacques, sans mère, dont le père s'appelle Louis Poulin 
a plu? de chance que Marceline d'être Abénaki. La tradition orale 
fait une erreur de mémoire qui ne contredit pas ce fait que les 
descendants étaient métis. 

Plusieurs couples Jacques apparaissent sur des actes de baptême, 
dans le rôle de parents, mais nous avons cherché en vain leurs 
actes de mari;ige. 

Des noms d'adoption ont aussi permis la confusion. En 1775 a 
lieu Ic mariage de Pierre Comtois, sauvage de Lorette, avec Angéli- 
que de l'Acadie. Sur l'acte il est dit qu'il est né de parents inconnus. 
Ce jeune homme s'était tout simplement donné un nom et un prénom 
qui lui plaisaient. Même particularité pour Jean Lamontagne, baptisé 
en 1769, fils de Vincent Lamontagne, sauvage de Saint-François. 

II suffit un bon jour d'omettre le qualificatif «sauvage* pour 
qu'une authentique famille canadienne-française entre dans I'his- 
toire ! 
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Pour que le même phénomène se répète, il suffit quelquefois 
de n'omettre qu'une virgule. En 1851, nous avons le mariage de 
Jean, mineur, à Clothilde Dupuit. fille de Gervais Dupuit dit Gilbert. 
Gervais signe comme père de l'épouse et tuteur de I'epoux qui est 
« n é  de parents inconnijsn. Nous retrouvons ce Jean dans la famille 
Poulin comme étant le fils de Marie l'Acadie. Le patronyme, 
l'Acadie, n'existant pas, il est vraisemblable de penser que la mère 
de Jean est Marie, de l'Acadie. Nous avons relevé dans d'autres 
actes: Angélique, &Acadie ou Fran~oise, d'Acadie, sauvagesse. Le 
mari de Clotilde Dupuit, grâce à une virgule qui tombe, devient, 
pour les généalogistes que consulteront les descendants, I'ancétre 
Jean Poulin. 

On a fait du patronyme une lettre de noblesse qu'il faut proté- 
ger, valoriser si possible par des alliances et des succès. Le patronyme, 
avant le XIXe siècle, n'était qu'une marque d'identification que l'on 
changeait volontiers." Il y avait les patronymes composés : 

AUDET dit Lapointe 
DAQUET dit Lamontagne 
BONI-IOMME dit Dulac 
BOULE dit Boulet 
CHALU dit Lagrange 
CHAMPAGNE dit Lambert 
CHARPENTIER dit Lagueux 
CHATEAUVERT dit Faucher 
DEBELOT dit Dostie 
DUGRENIER dir Perron 
DUPUIT dit Gilbert 
GAGNE dit Bellavance 
GAUTRON dit Larocbelle 
SQUERET, KERI dit LabM 
LAURENT dit Poirier 
POULET dit Létourneau 
POMERLEAU dit Vachon. 

Certains descendants choisirent de s'appeler Pomerleau, d'autres 
Vachon. Ainsi en est-il pour tous les noms précités. 

62. Ce ne sont pas nécessairement les familles Ica plus nombrcuier qui chan. 
geaient leur paoonyme. 
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Le patronyme avait si peu d'importance qu'on permettait fad- 
lement aux autres de l'employer dans certains actes officiels. Et puis 
on ne se scandalisait pas que quelqu'un l'emprunte sans même 
demander la permission. Henry-Lorne Marts d'odonack, un Abénaki 
instruit et très important, épouse en 1875 Caroline, fille de Joachim 
Lahomont et de Marie-Anne Portneuf. La jeune épouse préfère 
s'appeler, pour la circonstance, Corice Thompson et se donne comme 
étant la fille de Joachim Thompson et de Van Marianna Wakennec. 
En fait, elle s'inscrivait sous le patronyme Thompson et personne 
n'y trouva à ~edire.''~ Dans les registres d'odonak, on peut retrouver 
l'identité de la jeune fille, son nom véritable lui ayant servi à son 
baptême. Tel n'&tait pas le cas ici. Nous avons VU que le nom de 
baptême des Abénakis était deux prénoms français qui servaient 
aussi pour leur mariage. Quand le sacrement consacrait I'union d'un 
Blanc et d'une sauvagesse, on donnait à cette dernière le patronyme 
français d'un ami ou d'un parent et par le fait même, des ascendants 
français. Les appropriations de noms se sont pratiquées avec une 
candeur constante. Voilà une affirmation qui serait assez gratuite si 
nous ne pouvions l'étayer que par d u  textes officiels. Nous avons 
aussi reçu des témoignages concluants. Nous rapportons ici celui 
qui nous a particulièrement impressionnés. 

Nous nous étions arrêtés au cas de Catherine Lessart dont plu- 
sieurs affirmaient qu'elle était sauvagesse. Nous nous sommer infor- 
més auprès des descendants de cette Catherine en choisissant d u  
lignées différentes. Réactions très différentes ! Les uns furent outrés 
d'une telle hypothèse, les autres affirmèrent sa véracité. Nous avions 
en vain consuIr6 les registres. La jeune Catherine avait un statut 
sans faille, née de François Lessart et d'Angélique Bolduc. Ces 
derniers avaient aussi des états civils impeccables ! Nous cherchions 
en vain une invraisemblance dans les dates, une distraction de I'offi- 
ciant, comme celle qui nous a permis de dépister Marguerite Morin. 

Nous avons alors décidé de risquer d'être importuns eo consul- 
tant, à Sgint.Frédéric, u Bébé à Isidore Doyon ., un centenaire, dont 
la grand-mère était notre Catherine. 
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C'était un vieillard lucides' qui nous rewt fort civilement. Peu 
attentif aux réalités présentes, il s'anima aussitôt que nous évoquames 
le passe. Au souvenir de sa grand-mère, il nous oublia complètement. 
«Elle était très vaillante.. . et fumait toujours la pipe en travail- 
lant.. . Et noire comme un corbeau.. . » Chaque phrase était entre- 
coupé~ de longs silences où se déroulait sans doute le film de son 
enfance, agréable c'est certain, son visage était eciaire. Comme il 
était loin et ce que nous aurions donné pour être avec lui ! Heureu- 
sement, il laissait de temps en temps tomber un commentaire: a elle 
s'habillait toujours en sauvagesse.. . l u  petits enfants, nous l'aimions 
beaucoup parce qu'elle était gentille». . . a J'ai ce petit souvenir 
d'elle,)) dit-il en nous montrant un récipient en écorce .de bouleau 
sur lequel était dessiné les emblèmes de la tribu: deux tourtes et 
un chevreuil. 

Quand nous lui avons objecté que nous ne trouvions aucune 
preuve que cette grand-mère fût indienne, il éclata d'un rire irrévé- 
rencieux : «Vous me faites rire avec vos registres ! Qu'est-ce que 
ça peut me faire vos registres ! . . . Moi j'en ai une preuve qu'elle 
était metisse-sauvagesse parce que je l'ai très bien connue.. . Une 
Sauvagesse et pis une Canadienne, ben, je vous assure que c'était 
pas pareil. w 

Quand monsieur Doyon parle de aa grand-mére amétisse-sau- 
vagesse», il se réfère à Catherine Lessard, mariée à Marcellin Lessard J 
en 1833. Le père de Catherine est François Lessard qui épouse, en 
1804, Angélique Bolduc. D'après l u  témoignages que nous avons 
compilés, il nous semble que ce François était peut-être Abénaki. Il 
avait été adopté et élevé par un monsieur Labbé. Pourquoi ses pa- 
rents officiels, Jean Lessard et Marie Rancourt, ne I'auraient-ils pas 
gardé ? Nous pensons qu'ils ont fait don au petit François d'un 
nom officiel et monsieur Labbé s'est chargé du reste. L'autre hypo- 
thèse est que Catherine est une sauvagesse adoptee Ion de  son 
baptëme et c'est cette derniere qui nous semble la plus valable. 

La tradition orale est catégorique quand il s'agit de  I'identith 
indienne de Catherine, moins précise pour celle de son supposé père 
François. Les témoignages sont contradictoires aussi quant au mé- 

61. 11 eit d(c6d6 ea 1972 quelquel mou aprti i'enucnie. 
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tissage de Léger Lessart, le frère de Catherine. Ce fameux Léger, 
«clont les colères retentissiiient comme des tempêtes dans la pa- 
roisse. n Quznd un ornge s'élevait dans la vallée et que le tonnerre 
coinmençait à rvulei siir le haut des côteaux ou Léger demeurait, on 
disait : Tiens, le iurchun brûle cher Léger. )) Un Léger péremptoire 
qui appnrtait dans les discussions et au cours d'un marché, I'argu- 
ment final décisif : iin couteau. Les frères et soeurs de Catherine 
étant au nombre de neuf, François Lessard aurait à lui toiit seul 

I métissé une grande partie de la population locale si c'est lui 1'Abé- 

I naki. Nous n'avons relevé que les descendants directs de Catherine 
afin d e  montrer I'imporrance numérale d'lin apport étranger dans 
la formation d'une population. 

I Catherine Lessard (Abénakise) et Marcellin Lessard ont eu neuf 
enfants dont les descendants sont établis à la grandeur de la région. 

1- Flavie épouse Olivier Cloutier en  1853 à Saint-Joseph. 
2- Lu$e épouse Vital Dilodeau en 1858 à Saint-Joseph. 
3- Sylvie épouse Isidore Doyon en 1861 à Saint-Joseph. 
4- Adelaide épouse Félix Legendre en 1869 à Saint-Joseph. 
5- Alexandrine épouse Anselme Jacques en 1877 à Saint-Joseph. 
6- Ephrem épouse M. Celanire Vézina en 1888 à Saint-Joseph. 

I 7- Adolphe épuuse P. Adine Proulx en 1896 a Saint-Fran(ois. 
8. Marie épouse Louis Doyon en 1902 à Saint-Joseph. 

l ! 9- Lucide epouse Eugénie Paradis de Kamouraska. 

Les enfants d'olivier Cloutier et de Flavie se sont unis aux 
, Drouin - Boivin - Lessard - Doyon - Duval . Labbé - Champagne - 

Turcotte - Cliche et se sont multipliés ici à Saint-Joseph et aux 
Saints-Anges. 

Ceux de Sylvie et lsiclnre Doyon ont peuplé Saint-Frédéric en 
épousant des Vachon - Gilbert et Plante. 

I.es garqons d'Anselme Jacques: Félix-Anselme et Alfred se 
sont étahlis à Saint-Joseph et B Saint-Frédéric. 

Les enfants d'Adelaide et de Félix Legendre se sont dispersés 
\,ers P.inqi~i et Mi.glntic, sauf Corinne qui a &pousé Elzéar Vézina 
ici B Saint-Joseph. 

Lm enfants d'Ephrein: Andr6-Léonce e t  Louis se sont mariés 
à Québec, sauf Catherine qui épouse ici Philippe LCgaré. 

Les enfants d'Adolphe sont peu nonibreux mais ce sont eux qui 
ont le mieux conservé les traits héréditaires de leur ancêtre. La 
descendance direçte de Catherine, l'Abénakise, compte prés d'un 
millier de citoyens. 

Les dires de la tradition ne sont pas toiijourr aussi facilement 
vérifiables, mais ils sont trop importants e t  trop constants pour 
n'avoir aucun fondement. Comment expliquer autrement i'entêtement 
de la mémoire collective familiale chez les Cliche où l'on s'obstine 
à répéter que Jeanne Verret d e  l'Ancienne Lorette, qui &pousa l'an- i 
cêtre Jean Cliche en 1796, était huronne. ,/ 

Des recherches intensives et des fouilles systématiques n'ont 
donné aucune confirmation, mais cette conviction d'une Jeanne 
Verret indienne se transmet d'une génération à l'autre en même 
temps qu'un fort joli sac à '&bac en peau d'orignal, savamment 
ouvragé, à la manière indienne, sac qui lui aurait appartenu. 

En inventoriant les faits touchant notre propre famille, nous 
avons appris que la femme de François Cliche était métisse. La 
femme de François était Angélique Groleau inscrite comme Ctant 
la fille de Joseph Groleau et d'Angélique Poulin. Tout  ce que nous 
pouvons trouver pour nous confirmer cette alliance ce sont quelques 
remarques de Léonce Cliche soulignant le fait que Prançois, marié 
en 1827, n'avait «été établi qu'en 1836. )) Le père avait-il des rai- 
sons spéciales pour retarder son établissement ? >  Léonce Cliche dit 
aussi que Franqois avait exploité un four à chaux et que Jean- 
Baptiste, son père, plus tard avait comblé le four d e  pierres « pour 
en perdre le souvenir. » La tradition rapporte qu'on parlait peu de 
ce François dans la famille. D'où venaient les réticences à son sujet ? 
Serait-ce son mariage ? En 1838, deux ans seulement apres avoir 
ué té  établi)) François échange sa terre et s'en va vivre à Saint'e- 
Marie. Je m'informais à une de ses descendantes de la véracité des 
dires concernant cette alliance. Elle me répondit évasivement que 
celle-ci était plausible mais u qu'on ne parlait pas de ces choses dans 
la fami1le.n En 1763, nous relevons le baptême d e  Suzanne, fille de 
Joseph (7 )  Cliche et de Franqoise. abénakise, mais ne  trouvons plus 
trace de cette Suzanne. 
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Nous avons eu la prudence de consulter des sources différentes 
pour confilhier ces dires. Plusieurs noms étaient ceux des descendants 
de Catherine Lessard. Les autres rejoignaient des souche différentes. 
Ce qui nous a particulièrement intéressés c'est que les alliances se 
pratiquaient et se répétaient au sein des mèmes familles. En suivant 
patiemment les lignes ascenddntes à prrtir de nos informations, il 
arrive presque toujours qu'elles se coupent, se croisent. A titre 
d'exemples, voici un réseau dont les enchevêtrements sont éloquents. 
Jos. Boivin, qu'on nous donne comme Abénaki, se marie en 1876 

' avec Marie Maheu de Saint-Joseph. Lucie Maheu, une cousine, 
épouse, en 1871, Maxime Vachon qu'on dit métis. Alphonsine Va- 
chon, qui épouse Cyrille Maheu en 19W à Saint-Odilon, nous est 
présentée aussi comme métisse. Un autre Vachon. Eugène, 6pouse 
en 1864 une Virginie Grondin, sauvagesse nous dit-on. 

Voici maintenant, un autre réseau : Virginie a p u r  père Atha- 
nase Grondin de Saint-Franqois et Dorothée Lacombe pour mère. 
La même année 1831, Brigitte Grondin, la soeur d'Athanase, se marie 
avec un François Lacombe. Nous sommes convaincus, après de pa- 
tientes recherches, que Dorothée et Franr,ois (( fonctionnaient n avec 
un nom franqais emprunté. D e  notoriété publique, les Olivier à 
Majorique Lessard sont d'ascendance métisse. Majorique a comme 
épouse Angélique Morin de Saint-François. Le patronyme Morin 
était l'un de ceux qu'on empruntait. L u  Morin que nous connaissons 
ont des aptitudes particulières en forêt. Aptitudes qu'ils doivent à 
cette générosité qu'ils eurent d e  prêter leur patronyme, en agsimilant 
par le fait même quelques Indiennes et leur savoir particulier. 

Les Boulet auraient été métissés par I n  Tardif . .  . cette Célina 
Tardif qui épouse en 1875 Majorique Boulet. Nous n'avons comme 
preuve de cette assertion que l'ambiguïté du statut civil de son frère. 

Philias Tardif épouse en 1881 Angélina Nolet, «fille de Jean 
Nolet et d'Appoline Lessart, n lesquels n'ont pas d'acte de mariage 
ensenible. Appoline en a un qui l'unit, non pas à Jean Nolet, mais 
a Jean Pierre-Jacques. Voilà deux noms, qui rapprochés, nous sem- 
blent révélateurs des goûts d'Appoline. Ler Nolet (les Wawanolet) 
et les Pierre-Jacques: deux souches abénakises. 
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Le premier Nolet, Louis, apparaît dans les registres comme père 
de Jean-Marie. La mère est Marguerite Line; Line est un patronyme 
qui n'apparaît que cette fois-là. Ce Nolet est sans doute un Wawa- 
nolet de Bécancour qui a laissé tomber le Wawa en chemin. Nous 
pourrions ajouter à cette liste les Joseph à Maurice Morin - les 
Poulin dit Feblette, les Fot Cloutier, les Topin Labbé, les Loignon, 
etc., etc., ce qui à la longue deviendrait fastidieux. 

Notre travail n'est pas exhaustif mais rigoureux danr ses con- 
clusions. Nous affirmons, sans crainte d'errer, qu'au sein de la plu- 
part des familles-souclles, il y a eu métissage. Quelquer alliances ont 
été fortuites et sans suites. La plupart furent légalisées par le mariage 
et ont laissé une nombreuse descendance et une hérédité amérindienne 
diluée d e  plus en plus, il va de soi. II importe surtout de constater 
que, contrairement aux affirmations officielles, le métissage a existé. 
O n  ne peut pas écrire l'histoire d'un peuple sans tenir compte d e  
tous ses antécédents. 

II n'y a pas lieu d e  s'en plaindre. Nos qualités d e  force 'et 
d'endurance hous viennent sans doute de cette h6réditb. Et comme 
nous devons notre suivivance à notre insoumission, n'y aurait-il pas 
lieu d e  faire un rapprochement entre celte résistance et l'esprit d'in- 
dépendance des Amérindiens ? 

Quelles furent les autres influences des Abénakii sur les Beau- 
cerons ? Nous n'allons pas étudier ici l'apport général des Amérin- 
diens à la culture nord-américaine. Cette participation est connue. 
Nous voulons plutôt souligner certaines traditions populaires locales 
dont ils sont responsables, qui existent encore dans la région ou 
existaient il y a quelques années. 

Nous avons appris d'eux qu'il fallait chauffer les morceaux 
d'icorce de bouleaux pour réussir à les plier et en faire des 
u casseaux)) ; qu'on pouvait les coudre ensuite avec l u  radicelles de 
l'épinette blanche. Ils nous enseignèrent que le frêne noir a la 
propriété de se séparer en feuillets minces. Taillés en lanieres étroi- 
tes, et entrelacés, ils servent à fabriquer des paniers et à foncer ler 
chaises. Sur le frêne noir poussent des l o u p a  qu'il suffit d e  creuser 
pour avoir des plats. Les cordes étaient des filaments d'écorce d e  
tilleul tissés sur un métier spécial.8B D e  la pmche, vient le tannin et 
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la teinture brune. D e  la sanguinaire du Canada, les Amérindiens 
extrayaient un latex d'une merveilleuse couleur rouge que nous 
retrouvons encore sur les meubles anciens. Le jus d'aulne donnait 
la teinture jaune. Nous ignorons d'où vient l'emploi d'urine com- 
me mordant. 1 

Nous devons aux Abénakis plusieurs techniques de  chasse, cela 
va de  soi. Nous ne somnies malheureusement pas en mesure d'en 

I faire l'inventaire mais nous avons appris que  le pécan (cette loutre 

1 noire d e  la région) porte un nom dérivé du mot abknaki. Qu'il faut  
tenir le porc-épic ait-dessus d'un feu d e  bouleau durant vingt mi- 
nutes pour que le bout des poils s'ouvre, ne pique plus et que 

4 la peau s'enlève. 

Nous avons essayé d e  relever parmi les simples ceux qui nous 
furent enseignés par les Abénakis. Nous les donnons en toute hu- 
milité, convaincus que nous sommes de  notre incompétence en  la 
matière, mais soutenus dans certaines d e  nos allCgations par le 
Frère Marie-Victorin.0e 

Parmi les plus importantes plantes de  la région dont les vertus 
médicinales nous ont été révélées par les indigènes nous citons: 

1 
I Les feuilles d e  menthe pour casser la fièvre. 
1 Lc jus d'écorce d'nulne pour les maux d'estomac. 

1. Le jiis d'écorce d'épinette rouge pour la même raison. 
Le jus d'écorce de  frêne pour traiter les rhumatismes. 

4 La graine de  citrouille contre le ver solitaire. 
La moisissure du blé d'Inde comme désinfectant. 
La moelle du sureau comme émolliant. 
Les queues de  renard (prêle des champs) pour traiter l'épilepsie. 
Les fleurs d e  tanaisie pour provoquer ou hâter les règles d e  , 

jeunes filles. 
Les racines de  savoyane comme antiseptique et antiscorbutique. 

Le notaire Anger dit que les colons avaient appris des sauvages 
« à  se servir de  tout ce que la forêt renfermait d'utile à I'homine. )> 
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Ainsi, pour remplacer le thé et le café qui n'apparaissent dans les 
inventaires qu'en 1820, les colons faisaient usage du « t h é  d e  pléen, 

1 
appellation régionnle J u  thé des bois ou goultheria procombus. 1 

1 
Certaines coutumes indiennes ont influé sur le comportement 

des premiers Beaoccrons, il nous semble, et se sont transmises jus- 
qu'à nos jours. Compter sur ses doigts est une technique d e  calml 
indienne, le laticer du couteau, un jeu abénaki qui se pratique 
encore.O? Mâcher de  la gomme d e  sapin était un régal qui nous 
venait d'eux. La libéralité akec laquelle les indigènes pratiquaient 
l'adoption a certaiiiernent déterminé ce même esprit observé chez 
les colons. Une ~ r d i i d e  discrétion réglait les rapports entre belle- 
mère et gendre, entre la bru et le beau-père, une pudeur qui allait 
jusqu'à converser par personnes interposées. Nous avons' remarqué 
cette nttitude, bicn qu'atténuée, au sein des familles. Comme aussi 
celle de  ne pas prononcer le nom d'un défunt dans les premiers 
temps qui suivent son décès. 

II y a similitude de  comportement entre les deux groupes eth- 
niques dans'quelqucs civilités. Quand une femme emprunte un plat 
ou un chaudron, elle le retourne souvent avec un présent dedans : un 
morceau de gâteau, un bol d e  creton. Coutume courante chez les 
Abénakis. Une autre voulait que les hommes entrent toujours les 
premiers dans une pièce pour vérifier s'il n'y avait pas d'ennemi 
embusqué. C'était la galanterie d e  l'époque. Cette habitude s'est 
transmise, se pratique encore mais elle n'est plus, malheureusement 
portée au compte de  la courtoisie ! 

Des mots abériakis font partie d e  notre vocabulaire régional.08 
Parmi les poissons: la touladi et le maskinongé. La babiche: des 
lanières d e  peiiu avec lesquelles on tresse les ((fonds » d e  raquettes 
ou d e  chaises. 

Le sagakomi était le mot employé pour certains substituts du 
tabac. II désignait aussi les «raisins d'ours* dont le nom scientifique 
est: arctostophylos Uva-Urie. Le mot sagakomi n'est pas dans la 

67. HnnAbook of Indion, of Cmadd. Geagraphic board, Ottawa, 1913. 
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Flore du Frère Marie-Victorin. Fréquemment employe dani la Besucc 
surtout il indique la Kalmia angustifolia, cet arbuste court, &talé, 
qui couvre de grandes étendues dans les terres en friche et parsème 
les pâturages incultes à l'orée des bois et colore d'un rose pourpre 
ravissant les terres les plus pauvres. 

Le mot le plus intéressant noui a paru être caucus, d'origine 
algonquienne, défini00 comme une réunion privee des chefs d'un 
parti pour décider des tactiques à employer ou des buts à atteindre. 
Ce mot passa dans la langue de la Nouvelle-Angleterre, avant de 
faire partie de la n6tre. Le peuple, à cause de son caractère secret 
et restrictif, méprise ce genre de réunion. 

Thomas-Jacques Taschereau, originaire de Touraine, arrive au 
pays en 1726, comme secritaire de l'intendant Dupuy. Thomas 
Jacques attira l'attention des autorités par la perfection de son tra- 
vail et celle de la sociéti, par un mariage avantageux: il epousa 
Marie-Claire, fille du Sieur Fleury de la Gorgendière. En 1735, il 
devint membre du Conseil Supérieur, un des plus hauts postes du 
pays, atteignant ainsi l'échelon supérieur de la société. 

1. Beauceville. 

Les débuts 

Le 23 septembre 1736 natt officiellement la Nouvelle-Beauce. 
Le gouverneur de Beauharnois et I'intendant Gilles Hocquart con- 
cèdent trois seigneuries : la première à Thomas-Jacques Taschereau, 
de « rrois lieues de front par deux lieues de profondeur'de chaque 
côté de la rivière du Sault de la Chaudière à commencer à l'llet 
au Sapin.» Une deuxième plus au sud, de même étendue, à François- 
Pierre-Rigaud de Vaudreuil. Et une troisième, celle de Saint-François,' 
à Joseph Fleury de la Gorgendière qui l'échange bientôt pour celle 
de Vaudreuil. Elles sont concédées à titre de fief et seigneurie avec 
haute, mgyenne et basse justice, droit de pêche et de traite avec 
les sauvages. 

Joseph Fleury, sieur de la Gorgendière, né i Ville-Marie en 
1673, épouse, en 1702, Claire Jolliet, la fille de Louis Jolliet, le dé- 
couvreur du Mississipi. Aussi entreprenante que son père, dans d e  
sphères différentes, Claire donne trente-deux enfants au sieur La , 
Gorgendière. Agent de la compagnie des Indes, ce dernier a l 'op  
portunité d'amasser une grande fortune et de se faire concéder une 
autre seigneurie, celle de d'Escharnbault. 
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Francois-Pierre-Rigaud d e  Vaudreuil était le fils d u  quatorzième 
gouverneur de  la Nouvelle-France. Il épousa aussi une demoiselle 
La Gorgendière. Gouverneur de  Montréal de  1757-59, il passa en 
France après la Conquête avec une pension de  2000 louis. 

La tradition orale veut que le Sieur Fleury de  la Gorgendière 
et ses deux gendres, après avoir appris que trois seigneuries leur 
étaient concédées. soient allés à la taverne du Chien d'Or à Québec 
pour y célébrer l'événement. Après plusieurs chopes de  bière, discu- 
tant de leurs concessions respectives, ils reconnurent que la plus 
intéressante était celle qui se rapprochait de  Qiiébec où, écrit le père 
Cliarlevoix « s e  trouve un petit monde choisi où il ne manque rien 
de  ce qui peut former une société agréable.» Ils conilinrent donc 
que le hasard déciderait du choix des seigneuries; elles furent 
«jouées aux dés. » Celle de  Sainte-Marie resta à Taschereau, mais 
celle de  Saint-Joseph revint à La Gorgendière. L'échange fut cons- 
t;ité en 1747 par devant Je:in-Claude Panet, notaire de  Québec. L'abbé 
Provosr' explique a ~ t r e m e n t  cette transaction. Elle fut, selon lui, le 
résultat des manoeuvres du Sieur Fleury de  la Gorgendière qui 
r6iissit arbihairement à s'approprier les plus belles terres. 

Q u e  cet échange fut  le fait du haxard ou de l'intrigue, le résultat 
nous fut  salutaire. Fleury de la Gorgendière entreprit la mise en 
valcur dc sa seigneurie aussitot qu'elle lui fût concédée ce qui valut 
à Siint-Joseph le titre plus vénérable que gloneax, nous l'admettons 
facilement, de  la plus vieille paroisse de  la Beauce. 

En 1765, la popÿlatioii d e  Saint-Joseph était de  quatre cent 
quatre-vingt-clir-neuf contre trois ceiit cinquante-sept Iiabitants à 
Siiinte-hlarie. G;ibriel-Elzéar Tasiliereau qui avait hérité de  la sei- 
gncurie de Sainte-hIarie poussa bientôt son dCveloppement, si bien 
qu'en 1790, cette paroisse pût se vanter d'être la plus populeuse, elle 
comptait mille cent vingt-huit 5;iies contre huit cent treize à 
Sdint-Joseph. 

A l'automne de  1737, Noël Beaupré, arpenteur de  Québec, 
borna Irs terres de  la Nouvelle-Beauce. L'arpenteur est un per- 
sonn:ige Iiistorique plus i inpor t~n t  que le notaire. Quand il recti- 
fie une ligne ou délimite un terrain il participe au culte d e  la 

2 .  Ili,loire de Siiitrle-Murie. ktonorius Provosi. 

Les débuts 

:! 
propriété privée. Les bornes qu'il pose deviennent sacrées. I l  le  faut 

!; bien puisque c'est la façon la plus simple et la plus efficace d e  
garantir l'intégrité d'un lot. Les seigneurs sont asnirés de  la fidélité 
des arpenteurs qu'ils engagent et font vivre. L'arpenteur, fût-il 

li, bagarreur, ivrogne ou même mécréant, est un personnage respecté. 
:b# La Nouvelle-Beauce, officiellement teconnue en 1736, était ha- ,, .s: 

bitée antérieurement. L'abbé Charles Beaumont3 fait remonter les ,a:l 
premiers établissements de  colons à 1640, ce qui nous parait exagéré. 
II serait plus plausible d e  situer la première colonisation vers l e  début 
du siècle suivant. La population du Canada français passa,' entre 
les annees 1700 et 1765, de 13,000 à 65,000 àmes. Blancbatd remar- 
que que a cette croissance déborde peu des cadres déjà occupés, soit 
deux rangs continus et parallèles au fleuve, qui vont de  Montréal 
en bas de  Québec. » «Les  concessionr faites en Nouvel l~Beauce 
représentent la première poussée qui pointe vraiment loin d u  fleuve)), 
ajoiite-t-il. Nous croyons que plusieurs colons étaimt installés dans 
la région bien avant la concession officielle. La vallée de  la Chau- 
dière, avec ses larges fonds naturellement déboisés, était fort  attirante. 
En 1690, monsieur d e  Portneuf se rendit, par la Chaudière et 
la Kennebec, jusqu'au fort de  Casco pour s'en emparer, peut-ètre 
parmi les soldats qui l'accompagnaient, s'en est-il trouvé quelques-uns 
pour lorgner, en passant, un emplacement et y revenir clandestine. 
ment un peu pliis tard. 

Qiielques fiefs avaient été concédés le long de  la rivière du Sault 
de la Chaildière. Le premier, en 1672, à Franqois Miville, traiteur 
de  fourrure, qui l'abandonna à Jean-François-Lienard Durbois, marié , 
à une Abénakise. Un  deuxième, en 1696, à François Desjordy d e  ' 
Cabanac « à  prendre depuis lieu appelé les Aunez . . . B a Le nom des 
aulnets, écrit l'abbé Provost, me fait penser aux grands fonds de  la 
paroisse de  Saint-Joseph.)) Le fief ne  fut  pas exploité longtemps, 
Puisqu'en 1730, François-Etienne Cugnet demande qu'on lui concède 

: Ilne lisière d'une lieue de  chaque côté de  la rivière, de  la seigneurie 
de Laiizon jusqu'aux Rapides du Diable? pour y faire l'élevage des . 

1 3. C.6nPalogies du familier de la Beauce, Charles Beaumont - Archiver du 
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D,iiis les contrats, l'orthographe varie selon l'oreille plus ou moins 
musicale du notaire, on trouve Mirahchant, Arihegant. Kegahhan, 
Sntipnnt, S3ntigant.s Sartigan subit une dernière transformation, 
d'inspiration religituse. II devint Saint-lgan pendant que le t o m s h i p  
<le Suinerset obéissant au même principe, prenait celui d e  Saint- 
hlorissctte. Le township de  Sarrasto donnait naissance à Saint-ROS- 
taiid, etc.. etc. 

C'est en tenant compte d'un mat tyroloye moins fantaisiste que 
la paroisse porta le nom de Saint-Joseph, patron de  Josepli Fleury 
dc In Gorgendière. 

Le seigneur n'habitait pas son domaine de  façon permanente, 
il y venait deux fois l'an, au printemps et à l'automne, semble-t-il. 
I ln  nianoir fu t  bâti, près de I'écore, côté sud-ouest de  la rivière. O n  
y éleva une chapelle en bois rond e t  un missionnaire vint dés 1737 
résider près dcs colons. Pcndant les premikres années, il fut logé 
e t  nourri à la demeure seigneuriale. Sur la terre de  monsieur Ezéchiel 
Tardif se dresse encore une croix commémorative qui situe les lieux 
de ce premier éiablisscmeiit. Le domaine seigneurial occupait ce que 
nous appclons encore «les  Grandes Fermes,, soit vingt-huit arpents 
de large par arpents de  long. A un demi-mille de  son 
embouchure, la rivière des Pcrmcs descend le côteau vers la Chau- 
dière en une chute assez importante; on y construisit le moulin 
banal qui existait encore il y a une dizaine d'années. Adossé à un 
rocher tiipissé de niousse par l'embrun, entouré de conifères majes- 
tueux, ce moulin avait un charme touchant. Malheureusement, un 
vent barbare d e  modernisme a tout balayé, et le moulin et la forêt. 
Nous somnirs surpris qu'on n'ait pas recouvert d'asphalte les paruis 
de la chute ! 

Lcs prciniers curés furent des Récollets. Pendant prés de treriie 
ans, ils ilcsscrvircnt Saint-Joseph, Sainte-Marie et Saint-François. Ces 
iiiissionn;iires, que Murray, dans con rapport au Roi, décrit comme 
dcs moines niendiants, étaient Iirbitucllcii~ei~t aum6niers des troupes. 
Pcii intrigants parce que peu ambitieux, ils s'attiraient la protection 
dcs gouverneurs. Simples, généreux, il semble que leur instruction 
n'était p.as à la hauteur de  lcurs qualités ntoraler L'orthographe des 

preniicrs registres est fantaisiste : Gilbert Dupuis devient Gliil berJ 
dupui. Dans la colonne des profits s'inscrivent des ((anteirenientb 
et soi!s la rubrique : «depanse, l'achat des hosti de  l a n n é . ~  

L'avant-dernier Récollet, le père Justinien, curé ici de  1753 à 
1760, a laissé son num à une route qu'on lui doit. Le «chemin der 
seigne~irs» suivait les bords de la rivière et était iinpraticable. Le 
tracé di1 père Justinien coupait à travers la forêt (de Scott à Saint- 
Henri), raccourcissant le trajet de  vingt-deux milles. 

La tourinente de 1759-60 n'a pas laissé de  traces dans la Beauce. 
Quand le gouverneur général Vaudreuil fit à i'automne 1758 le dé- 
nombrenient des Iio~iiiiies de seize à vingt ans en état d e  porter les 
arnies, il en  trou\.a 15,000 dont 5,300 seulement dans les troupes 
régulières. Tous les autres soldats étaient recnitér dans les différentes 
rigions et organises eii corps d e  milice. La Nouvelle-Beauce en 
groupait une ccntaiiie dont les deux tiers. sous les ordres du capi- 
taine Francois Lessard, étaient d e  Saint-Joseph. 

En mai 1759, un édit du gouverneur ordonne aux capitaines d e  
niilice « d e  se tenir p;èts avec .ne provision d e  vivres pour six 
jours. » Notas ne sai.ons pas combien de Beaucerons participétent 
à ceae guerre de  la Cession. Plusieurs sans doute, puisque d e  nom- 
brecses signariires disparaissent subitement de  la reddition des comp- 
tes de  marguilliers. Nous sairons que les ancétres de Jean-Thonias 
Dopon, Prisque et Aiitoine, furcnt faits p r i ~ n n i e r s  aux Plaines 
d'Abraham. Conibien d 'aut re  le furent ? 

En juin, Mgr dc Pontbriand recommande ?I ses mrés  d e  « s e  
réfugier dans Ics bois avec leurs paroissiens.$ Cette prudence ne  
fut  pas nécessaire ici, l a  incursions anglais~s s'arrêtèrent à Saiiit- 
Ilenri de Lévis. A cet enrlroit, le major Dolling, en 1759, vint 
cherclier son ravitaillement et appréhender les déserteurs et leurs 
complices. Le ciiré Youville Dufrost e t  deux cent quatre-vingt-cinq 
de scs paroissiens fiircnt faits prisoniiiers. 

En juillet de  la mênie année, quand Wolfe ordonna d e  mettre 
à feu et à sang toutes les pzroisses de la cLle sud, le colonel Fraser 
ne dépassa pi:s Saiiit-Nicolas. II n'eut sans doute pas le courage d e  
travei-scr les bois iu;irécageux de Sartignn. La peur décuplant cette 
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vertu, plusieurs réfugiés vinrent dans la Beauce profiter de son 
hospitalité et se mettre à I'abri. Mille quatre cents maisons furent 
incendiées sur la côte sud. Plusieurs colons, poussés par la misère, 
vinrent aussi s'installer ici. Nous voyons ainsi apparaître les Mathieu, 
Bernard, Thibodeau, Jolicoeur, Bourque, St-Hilaire, Morin, Poirier, 
Nadeau, Gousse, Duasault, Lavergne, Anciot, Gay et Bégin. 

II est facile de s'imaginer le va-et-vient qui dût animer la forêt 
dans ces années tragiques. L'hiver 1759-60 fut terrible, le froid, si 
intense, que les ailes des moulins se figèrent. Le 26 février, on pro- 
céda à une réquisition de vivres sur la côte sud pour nourrir la 
garnison anglaise de Québec. Les résultats furent décevants En guise 
de représailles, Murray fit brûler vingt-cinq maisons entre la rivière 
Etchemin et la rivière Chaudière. Ces horribles nouvelles devaient 
traverser, par le circuit traditionnel, bouche à oreilles, les bois de 
Sartigan et remplir d'effroi et d'angoisse les colons isolés qu'étaient 
ceux de la Beauce. L'ancétre de Jean-Thomas Nadeau, meunicr,'O qui 
avait soi-disant fourni des vivres à l'armée française, fut pendu « à  la 
vergue de son moulin où il se balanga durant trois jours», raconte 
le capitaine des Escors accusé en  même temps que Nadeau. Ils furent 
jugés ensemble et déclarés innocents. Malheureusement pour le meu- 
nier, il y eut erreur de procédure : on I'avait exécuté la veille d e  
son procès." Quel spectacle majestueusement horrible ce devait être 
que ce meunier pendu aux ailes immobiles de son moulin ! 

La situation politique du pays étant incertaine, on suspendit la 
concession des terres jusqu'en 1765. Les habitants attendirent, in- 
quiets, les conséquences du Traité de Paris. Quand ils furent rassurés 
au sujet de leurs libertés civiles et religieuses, ils acceptèrent 
facilement le changement d'allégeance. La fin du régime frangais 
avait été désastreuse et les malversations de Bigot et de sa clique 
étaient de rumeur publique. Quand le curé Théodore. écrit au 
chanoine Briand qu'il a chanté le T e  Deum prescrit pour célébrer 
II signature du Traité de Paris uoculis lacrymontinus», nous croyons 
à sa douleur. Les communautés religieuses, le haut clergé, les classes 
dirigeantes la ressentaient également. Les écrits, les correspondances 

10. 11 vivait I Piiinic-Levi. 
il .  Lei Anriens Ca iJ i rvs ,  P.-A. de Gasp4. 
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les annees, une nostalgie qui donna au folklore français le parfuni 
du souvenir et une importance qui persiste encore. Une nostalgie 
q i i  transforma !a France en paradis perdu et inspira les chants 
pitriotiques qu'on entendait encore dans les veillées avant I'avene- 
nisnt d e l a  télévision. « I l s  ne l'auront jamais l'âme de  la Nouvelle- 
France.. . » O u  cette complainte : 

« D e  Lévis à Beauport 
Le sang baigne la plaine 
Moncalm monte la garde 
Anglais, n'avance pas ! » 

Fait intéressant, les classes dirigeantes et les classes dirigées on t  réagi 
dc faqon bien différente en 1760. Ce qui est normal et logique, nous 
semhle-t-il. U n  changement d'allégeance décidé par une guerre n'ap- 
porte pas aux classes laborieuses un bouleversement profond de  sa 
condition alors que pour les classes privilégiées, leur sort et leur 
intérêt personne1 en dépendent. 

Les années passèrent e t  les sentiments changèrent. Les bourgeois 
cornmencèrent à composer avec les conquérants pour sauvegarder 
leurs privilèges; le peuple devint méfiant puis s'insurgea puisqu'il 
étrit toujours exploité. Le nationalisme recouvrit le tout, Sema la 

1 confusion, camoufla les intérêts des uns et égara les autres dans des 

I luttes accessoites. Toute une littérature trouva son inspiration dans 
la haine ressentie pour les conquérants anglais et exalta les vertus 
francnises des Canadiens francais. Peu de  personnes connaissent, il 
nous semble, les Romans CanadiensiJ qui passionnèrent notre enfan- 
ce. Les titres étaient fort  éloquents: 

Les Cachots dBHaldimand de  Jean Feron 
La Cité dans les fers d'Ubald Paquin 
Le Trésor de  Eigot d'Alexandre Huot  
L'Ombre du beffroi de  Mme A.-B. Lacene 
Le grand Sépulcre blanc d ' h i l e  Lavoie - Le Siège de Qu6bec de  Jean Feron 
Le Manchot de  Frontenac 
etc.. etc. 

I 15. Ces romans hi,ioriquer étaient publiés à Montréal aux Editionr Edouud 
I Garand, t53A, rue Sainte-Elisabeih. 

j 
En 1775, les habitants de  la Beauce eurent à faire un choix. Leur I 

option: demeurcr fidèles à la couronne anglaise ou plonger dans j 
l'époustouflante aventure de  la jeune révolution américaine.. '1 

L'évêque de  Québec, Mgr  Briand, tous les seigneurs canadiens 
e t  une grande partie des notables se ralliorent tout de  suite à la 
cause anglaise. L'Acte de Québec venait d'être adopté. L'Eglise ca- 
tholique était reconnue, la tenure seigneuriale confirmée et les nota- 
bles s'acconimodaient des promesses ambiguës de  la nouvelle 
constitution. 

La reconnaissance de  la religion catholique n'était pas aussi. 
officielle que l'évêque l'eût voulu. L'Acte était rédigé d e  telle façon 
qu'il laissait un pouvoir discrétionnaire à Sa Majesté britannique. 

hiais cette hiajesté était représentée à Québec par le gouverneur 
Guy Carleton, homme doux, affable et cultivé, grand ami de  Mgr 
Briand. Tous deux étaient bilingues ! Carleton avait r e p  des ins- 
tructions par écrit sur I 'applic~tion de  I'Acte de Québec. Elles étaient 
plt:s libérales que I'Acte lui-mfme et h lgr  Briand faisait confiance 
i Carleton. Ce qui importait à Briand c'était uniquement la recon- 
naissance de  la religion catliolique. Le clergé pouvait officiellement 
percevoir la diine, ce qui assurait sa survie. Briand recevait clu 
golivernement aiiglais deux cents livres par an. Traitement qui le 
plaçait financièreinent sur le même pied que son collègue protestant, 

1 
( 

reconnaissance officieuse de  bon augure pour une reconnaissance 4 
officielle. L'abbé Gosselin, qui a écrit I'histoire de  I'Eglise du Canada, :l 
déclare avec une naïveté déconcertante que « I'Eglise catholique s'ac- $ 
co:nmode de  tous les régiines. »t  

1. L'CglNe ds Canado, tome 2, Auguste Gosselin, Québec, 1911. i 
l 



Le comportement des notables dans la province nous démontre 
que leur prise de position fut plus ambiguë. 11 leur importait avant 
tout de protéger leurs intérêts. Ainsi, quand l a  Américains, après 
s'être emparés d i  Montréal, continuent leur avance vers Trois- 
Rivières, les notables de cette ville s'assemblent à la maison des 
Pères Récollets «pour délibérer sur le party le plus avantageux à la 
conservation de leurs biens.»z Tout en étant publiquement pour le 
Roy, ils demandent secrètement la ~rotection des ennemis pour kvi- 
ter que leurs propriétés ne soient pillées, craignant par-dessus tout, 
écrit le notaire Badeau,' (1 les gueux de Canadiens.)) Les manifestes 
du Congrès américain, les circulaires pro-rebelles avaient eu dans la 
province une influence extraordinaire, un effet étonnant. Une lettre 
de Lanaudière à Fransois Baby, le 5 septembre 1775. nous apprend 
que (1 la province est en délire.»' u Les gueux de Canadiens pilleront 
les manoirs des seigneurs avec beaucoup de plaisir et sans remords - 
ce nous semble.  l lu sieurs curés, trop zélés à défendre la Couron- 
ne, sont batnis et faits prisonniers.* 

La pensée des rebelles était exprimée dans une trés belle lettre 
émanant du Congrès américain et datée du 26 octobre 1774. Elle 
était adressée à tous les habitants de la province de Québec et sera 
distribuée partout. Insouciants et téméraires, l'évêque et les seigneurs 
ne prêtèrent attention à cette lettre que lorsqu'il fut trop tard. Les 
idées étaient répandues, la révolte et la sédition fetmentaient. 

Cette lettre soulignait les ambiguïtés de l'Acte de Québec et 
notait les pouvoirs arbitraires dont jouissait l'autorité civile : ce que 
l'on accordait aux Canadiens pouvait leur être enlevé en un tour de 
main ou de plume. Cette lettre fut, pour les habitants, leur premier 
couts d'éducation politique. On leur citait Montesquieu : 

«Tout hoinme qui est censk avoir une âme libre doit être 
gouverné par lui-même: il faudrait que le peuple en corps 
eUt la puissance législative.. . 

2. lnvnrion du Canada : collcriion dc mémoires recueillia ci annotCr par M. 
l'abbé Verreau. MontrLaI, E. S6n6ral. 1873. 

3 l L i A  - . . - . -, 
4. R.A.P.Q., 1927.28. 
5. Invasion du Gnada, I'abb6 Verreau. Journal de Badeau. 
6. Le Canada rr lil Ril8oli,rion Amorirniao - Gurravc Lanctat. Bcaucbrmin 

a L a  puissance de juger ne doit par être donnke à un sknat /! 
permanent mais exercée par des personnes tirées du corps ; I  
du peuple.. . :! 

«Les militaires sont d'une protection qui peut être utile mais :: 
devient souvent dangereuse.. . 
u La jouissance de la liberth consiste P ce qu'il soit permis k 
chacun de découvrir sa penske et de découvrir s n  sentiments. w !; 

!$ 

A ces axiomes s'ajoutaient des objectifs plus pratiqua, tels l'a- 
bolition de la dime et de la tenure seigneuriale. 

La riposte de l'évêque, Mgr Briand, vint dans son mandement 
du 22 mai 1775. Il rappelle aux Canadiens et leur serment et leur 
religion. II leur confirme que I'enfer existe. Son feu n'est cependant 
pas suffisant pour empêcher les habitants d'écouter l'appel de II 
liberté et de I'indkpendance. La révolution, ce peut être la fin de 
leurs servinides, des corvées dues aux seigneurs, de la tmure seigneu- 
riale et de la dîme.. . Le peuple endosse l n  idées américaines. Les 
interdits de l'évêque, les menaces d'excommunication, le refus d'ad- 
ministrer les sacrements, toutes ces intimidations n'ont aucun e f f e t  II 
en rksulte pour Mgr Briand l'insulte de se faire traiter «d'Anglais. u 

Les autorités civiles et les notables, eux. mettront les Canadiau 
en garde contre ces hommes de la Nouvelle-Angleterre qui ont accusé 
les papistes dhvoir fait couler les fleuves de sang. semé le meurtre 
et la rébellion dans le monde. w' 

Les deux peuples qui vont bientôt se rencontrer sont en e f f a  
trés différents par leurs origines, leur langue, leur foi a leur culnim. 
Sur le plan religieux, les différences sont considérables: elles re- 
montent aux guerres de religion alors que protestants et catholiqun 
se traitant réciproquement d'hbrétiques, se pourfendaient au nom 
du Christ. 

Les soldats de la Nouvelle-Angleterre ktaient des descendants 
des Puritains. Ces Puritains obéissaient à un code de lois (The body ' t 
of liberties) modelées sur les lois pénales de la Bible. En voici ! 
quelques-unes, à titre d'exemple 

I 
7. Inunrion du Cnnndn, abh4 Vcrreru. 
8. Histoire du Canada, F.-X. Garneau (3e Ldiiion, iomc 1). Lunourcux, 1859. 
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u Il n e  sera exigé aucun intérêt d'un frere ou d'un voisin 
pauvre pour ce qui lui sera prêté.. . (Lev. 25, 26, 26) 
«L'ivrognerie qui transforme l'image de Dieu en celle de la 
brute sera. passible du châtiment qu'on inflige aux bêtes, du 
fouet, etc.. . . (Prov. 26. 3) 
u L'hérésie sera punie de mort parce que i'b&r&tique, comme 
un idolâtre, cherche à ravir les ames.. . (Zacb. 13, 13). 

De nombreux soldats, parmi ceux qui formaient l'armée d'Ar- 
nold, avaient été fasonnés par les « Blue Lawsn, dont voici quelques 
échantillons :B 

u O n  punit de  mort l'enfant qui a maudit ou frappé ses parents. 
Le père a droit de vie ou de mort sur son fils adulte coupable d'o- 
piniâtreté ou de rébellion. Le mensonge et le jugement sont punissa- 
bles d'une amende du pilori et du fouet. L'usage du tabac est interdit 
et pour un baiser donné entre jeunes gens de sexes différents, la 
peine prévoit une amende et une admonestation publique. Le diman- 
che, il est défendu de vaquer, de voyager, de se promener dans son 
jardin, de cuire son dîner, de faire les lits, de  balayer la maison, 
de se faire raser ou couper les cheveux. II est défendu au mari 
d'embrasser sa femme, à la mère d'embrasser son enfant. II est dé- 
fendu de danser, de jouer d'autres instruments que le tambour, la 
trompette ou la guimbarde. »'O 

Nous doutons que le peuple de la Nouvelle-Angleterre ait 
adhiré profondément à cette éthique. Quand les habitants de la 
Beauce et les soldats américains se rencontreront, les préjugés qu'ils 
avaient les uns contre les autres tomberont avec une facilité surpre. 
nante. John Josepli Henry, l'un des soldats d'Arnold, rapporte 
l'incident qui fit changer l'opinion qu'il avait des Canadiens. Un  
officier américain étant mort d'épuisement en arrivant à la rivière 
Famine (MATAKA), des Canadiens et des Abénaquis enterrent avec 
respect cet étranger protestant. Henry est surpris par cette démons- 
tration «d'authentique catholicisme, démonstration qui crée une 
brèche large et profonde dans mes préjugés antérieurs. Dès lors, 

9. Ibid. 
10. Ifiaoire du Canada, F.X. Garneau (3e Cdition, 'orne 1). Lamoureux. 1859. 

dit-il, j'aurai une vision plus large et plus fraternelle de l'homme, 
vision bornée ni par le sectarisme, ni par les questions d'opinions 
personnelles. 9' 

Des historiens se sont demandé ce qu'aurait été le destin de  la 
langue française et de la religion catholique si nous étions devenus 
Américains en 1775. Les Beaucerons ne semblent pas s'être pose 
cette pertinente question. Dans un milieu parfaitement homogène 
oii I'unilinguisme est complet, les inquiétudes de survie pour la 
langue commune ne peuvent effleurer que l'imagination. Quant aux 
exhortations de Mgr Briand, elles sont celles d'un Breton venu de  
France alors que les Canadiens et les Américains ont des inclinations 
communes: un sens d'appartenance à ce pays et une haine de I'ex- 
ploiteur, qu'il soit de Londres ou de Paris. A la fin du régime 
francais, la brisure était déjà profonde entre le peuple et les hauts 
fonctionnaires venus de France pour faire fortune. Un  antagonisme 
semblable séparait les colons américains et leurs administrateurs venus 
de Londres. 

Pour la première fois de leur histoire, les Beaucerons, mut 
comme les autres Canadiens, s'entendent dire qu'ils peuvent devenir 
libres et indépendants. Cet idéal politique qu'on leur propose signifie 
aussi pour eux l'abolition de la dîme et de la tenure seigneuriale. 
Quand l'idéologie qui anime un peuple coïncide avec un besoin 
d'avantages matériels, on peut alors lui parler de révolution. 

Les habitants s'étaient toujours montrés hostiles aux mesures d e  
taxation. La dime et la tenure seigneuriale, sous le régime français, 
étaient sérieusement contestées. D'ob vient cette peur morbide, cette 
réaction spontanée de défense chaque fois qu'il est question de  taxe 
ou d'impôt ? A ces mots, l'habitant voit se lever devant lui, ce 
paysan francais qu'il était avant de s'expatrier: spolié, tyrannisé, 
méprisé, écrasé d'impôts royaux et seigneuriaux. II lui répugne 
tellement de se souvenir de cette vie antérieure qu'il refuse même 
l'appellation de paysan. Ce mot est dispam du vocabulaire régional. 
II y a une quinzaine d'années, dans le comté de Lotbinière, un ora- 
teur politique, mondain de la Grande-Allée, qui se piquait pourtant 

I I .  Arroiinr O/ hcrocs in the rampaign a~diast Qutbcc in 1771. John Joseph 
Ilcnry. Jolinsan Reprint Corporation, 1968, New.York. 
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de culmre, voulant demander un renseignement, descendit de sa 
voimre, monta sur la levée du fosse et ses deux mains gantées de 
chevreau en porte-voix, cria A l'habitant qui labourait son champs: 
«Ohé !  paysam!» L'habitant regarda, étonné, cet énergumène. 
haussa les épaules et «Marche, la Fine. » « L e  souvenir des misères 
de l'impôt direct en France était resté si profondément ancré dans 
la psychologie collective du Français devenu canadien qu'on ne peut 
lui en faire accepter de tout le Régime français. »'* Un esprit d'indé- 
pendance caractérisa très tôt l'habitant canadien. En 1725, Vaudreuil 
remarqua que « l e  même esprit de mutinerie et d'indépendance 
s'introduit chez tous les habitants de la campagne. »" Dés le XVIle 
siècle, les autorites et les notables crièrent en vain : «Ohé ! paysan ! u 

Nous avons la certimde que dans toute la Beauce, la propa- 
gande anti-anglaise fut très bien reçue par une population unanime. 
II n'y avait ici ni notables, ni grands bourgeois pour y faire échec. 

En 1775, Gabriel-Elzéar Taschereau est le seigneur de Sainte- 
Marie. II habite son manoir durant la belle saison. A l'automne, 
après la Saint-Michel, date de la rentrée des cens et redevances, il 
regagne sa maison de Québec à l'intérieur des murs, où il est presque 
voisin du gouverneur. 

A Saint-Joseph, le seigneur de la Gorgendière n'a aucune in- 
fluence. II y est peu connu, préférant vivre dans sa seigneurie de 
Deschambault. 

Les habitants de la seigneurie de Saint-François n'ont jamais 
vu leur. seigneur, Rigaud de Vaudreuil. 

Les objurgations royalistes du seigneur Taschereau n'eurent au- 
cun résultat. Le curé Verreau, qui desservait les trois paroisses, n'a 
pas plus de succès, même s'il annonce que l'évêque est atteint «d'une 
vraie douleur » et que les Beaucerons sont ((en état de péché)) parce 
qu'ils violent leur serment d'allégeance. 

Quand les Américains arrivèrent en 1775, le curé Verreau ré- 
sidait au presbytère de Sainte-Marie depuis sept ans. II avait quitté 
la paroisse de Saint-Joseph «parce qu'il pleiit partout dans le pres- 

12. La Pronrr d e i m t  I'opinioa rmuniirnir, Claude Galarneru. 1972. 
13. Le1 C~.nadienr Iranyrir. Miron Wade, Le Cercle du Livre de France. Mwr- 

reai. 1963. 

bytére de Saint-Joseph qui n'a encore qu'une simple couvemre, 
quoique le missionnaire demande depuis plusieurs années une 
couverture en bardeau. »'4 

L'habitant beauceron collaborera activement avec les rebelles 
americains. II sera cependant prudent et, par crainte de représailles 
en cas d'insuccès, il n'osera pas prendre les armes. IL sait instincti- 
vement que ce sont toujours les humbles et les obscurs qui font les 
frais des grandes politiques ! 

Depuis l'été 1775, les Beaucerons sont aux aguets et le rideau 
peut se lever. L'évéque Briand est déjà à l'arrière-scène. Le gouver- 
neur Carleton joue un rôle extrêmement ambigu. Les seigneurs de 
la Beauce n'occupent pas leurs fauteuils. Le curé Verreau est bien 
mal assis entre deux chaises. Tout le monde est en scène: onze 
cents Beaucerons et quelques centaines d'Abénaquis, qui fraternisent. 
De loin avance la rumeur: l'armée des rebelles américains est en 
marche. 

L'armée levée par le Congrès américain et placée sous le com- 
mandement de Benedict Arnold était composée de onze cens 
hommes et se répartissait ainsi :'J deux bataillons de mousquetaires, 
trois de carabiniers et des volontaires. 

Le général Arnold fut l'un des personnages célèbres de la 
Révolution américaine. Avant de s'illustrer comme militaire, Arnold 
avait été commerçant. II vint souvent au Canada pour y acheter des 
chevaux, ce qui lui valut une connaissance profonde du pays et le 
surnom de ((maquignon », surnom que n'effacèrent pas les hauts 
faits du glnéral. 
14. Arch. de Quebec. Cariablc de Saint-Joseph de Beauce. 
15. The lYar 01 the Revolurion, Ward. New-York, 1942. 
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Partie de  Newburyport, Mass. (aux environs d e  Boston) le 19 
septembre 1775, l'armée remonta les côter de la Nouvelle-Angleterre 
jusqu'à l'embouchure de la rivière Kennebec après s'être arrêtée à 
Gardinerston pour prendre livraison d e  deux cents « batteaux » qui 
avaient ét i  commandés pour l'expédition. Après inspection, Arnold 
l a  accepta avec riticence, les trouvant mal construits et plus petits 
que prévus. Cette dernière crreur fut bénéfique aux pauvres soldats 
q3i eurent à «partager » ces embarcations qui pesaient quatre cents 
livres chacune. 

Poÿr le suivre plus facilement, nous indiquerons le trajet de 
I'armie cn donnant aux endroits signalés dans les récits, les noms 
que I'on trouve sur une carte touristique. Les lecteurs pourront ainsi 
plus facilement juger des périls de  «cette longue marche)) et des 
embûches de cette campagne militaire, l'une des plus atroces et des 
plus spectaculaires de  notre courte histoire militaire. 

La remontée de la Kennebec dura onze jours et ne fut pas sans 
incident. Le 23 septembre," quelques bateaux s'éventrèrent sur les 
foads rocailleux d'un rapide et trois des coffres dans lesquels on 
transportait l'équipement, perdus. 

Le 3 octobre. les premières divisions atteignirent Norridgewood, 
dernier lieu d'hahltation. Tous ceux clui tomhèrent malades dans la 
semaine qui suivit, furent renvoyés vers Norridgewood. Le notaire 

1 Angers écrivait dans I'Ecluireur de 1924 qu'on distingue encore dans 
les ondulations du terrain, le tracé des fosses. 

Vers le 4 octobre, aux environs de  ce qui nous parait être 
maintenant Bingham, les éclaireurs traversèrent le territoire d e  chasse 
des chefs abénaqiiis Natalis et Sabatis que les soldats avaient ordre 
d'abattre, Arnold les soupçonnant d'être des espions à la solde d e  
I'armée anglaise. Les soldats ne virent pas les sauvages que la pm-  
dence rendait invisibles mais ceux-ci ne perdirent rien du mouvement 
des troupes, se doutant de la misère extrême qui attendait les soldats. 
hialgré la sanction dont ils se savaient menacés, Natalis et Sabatis 
se tinrent prêts à intervenir. Ce qu'ils firent d'ailleurs en dirigeant 
l'arrière-garde qui s'était égarée dans la forêt. 

I 16. R I I , , ~  C,,/IYII 1959, X, page 131-148, John E. Hare. 
1 ,  

Le 9 octobre, les dernières troupes avaient laissé la Kennebec 
pour rejoindre, en direction ouest, la Dead River. Elles passèrent 
péniblement d'un étang à un lac, à un autre étang, en traînant leurs 
énormes embarcations, leurs armes, les barils d e  provisions, l a  
coffres et tirant les quelques vaches qui leur restaient comme provi- 
sions de  viande fraiche. Le transport de  tout ce qu'il faut pour 
pourvoir aux besoins de  onze cents hommes exigeait souvent que 
I'on fit « u n  même portage trois ou quatre fois. »'T Des falaises es- 
carpées, des ravins glissants, des rapides sournois, des chûtes impré- 
vues, des marais recouverts d'une mousse faussement rassurante, voilà 
autant d'ennemis dont on avait minimisé I'importance et qui 
demandaient une ranqon quotidienne d'hommes, de matériel et 
de ration. 

Quand, après avoir traversé la dernière baie du lac Plagstaff, 
I'armfe enfin rejoignit la Dead River, cent cinquante à deux cents 
hommes étaient tombés d'épuisement ou de  maladie le long du 
parcours. C'est alors que le colonel Enos décida de  ne pas continuer 
plus loin cette avenmre suicidaire. O n  imagine la vivacité d e  la 
discussion qui, après cette décision, dût secouer l'état-major réuni. 
Arnold était d'une namre forte. autoritaire et témérai~e. '~  Son in- 
fluence fut sans doute décisive et la défection d'Enos fut la seule. II 
fut décidé qu'il retournerait avec ses trois cents soldats. O n  lui 
fournisrait les provisions nécessaires au ra\,itailleiiient de  ses hommes 
et on lui abandonnait les coffres de  médicaments puisque Enos 
devait ramener tous les malades et ramasser les siirvivants sur' le 
sentier du retour. 

Les réfractaires ayant rebroussé chemin, les compagnies passèrent 
de  la Drad River au lac des Araignées en direction du lac Mégantic 
source de la rivière Chaudiere. Le trajet le plus difficile restait à 
accomplir. L'armée devait franchir la « tê te  des eaux, u «Terrible 
carry, » c'est-à-dire le faite des montagnes, démarcation namrelle 
entre le bassin de  l'Atlantique et celui du Saint-Laurent. Escalader 
des montagnes, franchir les ravins, traverser Ics bois inextricables, 
les broussailles enchevêtrées, c'était le parcours quotidien qui témoi- 

17. Campaign .gains# Q t ~ r b e r  - John Joseph Henry. R&dition, 1968. 
18. fliriory of fhr Lrnifrd Yilrer. Gcorger Bançioft. 
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gnait d'une extraordinaire endurance. L'héroïque armhe déboucha 
enfin sur le lac Mégantic. Pendant deux jours, la forêt dégorgea 
par vagues successives, des hommes émzciés, ensanglantés, en gue- 
nilles, qui allaient s'abattre autour des feux de camp. 

Le 26 octobre, Arnold réunit son conseil de  guerre. II fut  décidé 
que le reste des rations serait distribué, qu'Arnold, avec une dou- 
zaine d'hommes, quclqiies officiers, quatre bateaux et un canoë 
d'écorce, essayerait de rejoindre au plus vite les premiers hameaux 
canadiens pour y trouver des vivres et les expédier à l'armée qui, 
elle, devait se presser le long de  la rivière Chaudière. M o r i ~ o n ' ~  écrit 
que les compagnies décidèrent, après avoir traversé le lac Mégantic 
qui mesure vingt-et-un milles, d'abandonner les bateaux et les tentes, 
afin d'accélérer leur marche contre la mort. L'ordre fut  donné: 
«Chacun polir soi. » Les plus vigoureux devaient abandonner ceux 
qui tombaient et poursuivre leur route coûte que coûte e t  aller le 
plus rapidement possible la rencontre des vivres. Les desseins 
d'Arnold, sous une apparence humanitaire, obéissaient à l'intérêt 
militaire. II fallait réchapper de  cette opération périlleuse le plus 
<le soldats possible, afin de  reconstituer une armée. O n  peut retraiter 
avec des morts, mais il faut attaquer l'ennemi avec des vivants ! 

La derription que font les clironiqueurs20 de  cette descente le 
long de  la Chaudière est celle d'une descente aux Enfers. Jolin Joseph 
Ilenry, qui avait dix-sept ans à l'époque, à cinquante ans relata cette 
pitoyable mais captivante aventure. II rapporte un fait peu pertinent 
à notre travail, mais nous le répétons à cause du stoïcisme de  cette 
geste émouvante 

Deux femmes faisaienr partie d e  la compagnie d'Henry. Com- 
bien étaient-elles dans les autres compagnies ? Le notairs '  Angers 
affirme qu'elles étaient au nombre de  trois. L'une d'elles htait 1'6- 

ouse du sergent Grier. Une autre, une jeune Abénaquise. Jacataqua, ' :prise d'Aaron Bun, suivait l'armée depuis Fort Western. Elle 
était, parait-il, fort intelligente et fu t  d'un grand secours comme 
guide et dispensatrice d'une science essentielle: la survie en forét. 
En échange de  ses services, elle obtint qu'on ne tuât pas son chien. 

19. Cdmpaign igoinrl Queber. Henry, New-York. RCCdirion 1968. 
20. Arrounl O /  berors in the rdnp<rign dpainrr Qurbec in  1775, Henry. 
21. 11 donne comme rCfCrenre : Invasion du Canada, L.P. Turcorte. 

La troisième etait l'épouse de  Janies N'caner. Henry nous 
dit qu'il était Bgé de  vingt-cinq ans, d'une grande beauté et d'une 
force peu comiiiune. Malgré toutes ses vertus, James ne résista ni 
morslement, ni physiquement à l'épreuve du dernier portage. 11 se 
laissa toiilber au pied d'un arbre pour s'y laisser mourir. La beauté 
sublimant les héros, il est dit que Jeannina, sa femme, était aussi 
belle que brave. Elle possédait aussi une qualité vitale: la prudence. 
Ainsi, elle avait séparé sa provision de  pain en portions quotidienncs 
alors que son niari, dès le lendemain d e  la distribution, avait épuisé 
la sienne. Jeannina demeura plusieurs jours dans la forét auprès de  
son bien-aimé, essayant par tous les moyens de le dissuader dc  se 
laisser mourir. Quand elle réalisa que son amour ne saurait vaincre 
l e  désespoir de  James elle lui fit don d e  son pain et plaga un gobelet 
d'eau près de  lui. Elle prit le fusil, la poudre et malgré son immense 
détresse, lui fit ses adieux; elle décida d e  continuer sa 'route dans 
l'intention de  rejoindre l'armée, c'est-à-dire des groupes isolés 
qui se trainaient le long d e  la rivière Chaudière dans un état 
d e  misère indescriptible, mangeant leur sac de  cuir, le chien d'un 
officier, etc., etc .... 2'" 

Arnold et ses compagnons avaient parcoum quinze milles sur 
la rivière Chaudière quand leurs embarcations, en chavirant dans 
un rapide, se vidèrent de leur contenu. D'après la Iégende. plusieurs 
coffres remplis de  I'or qui était destiné à rémunérer les troupes 
furent ainsi perdus. Ce fut le début d'une chasse au trésor et i 
chaque génération se réveille l'espoir d e  nouveaux chercheurs. LP 
seul naufrage dont il est fait mention dans les récits est celui-là. 
Sans doute l'endroit était-il trop éloigné pour les besoins d e  I'ima- 
gination populaire. La Iégende situe le naufrage providentiel à un 
mille de  Beauceville, aux Rapides, désignés autrefois sous le nom 
de Portage ou Grand Rapide, maintenant, les Rapides du Diable. 
Comme le trésor de  I'armée américaine ne fut jamais retrouvé, la 
légende accrédita la croyance que le trésor demeurait introuvable 
parce qu'il était gardé par le diable. 

Malgré ce naufrage, Arnold et ses hommes ne  se découragèrent 
pas. Ils continuèrent leur route. Plusieurs à pieds, d'autres dans les 

22. Nous retrouvnnr Jcannina I Ncuville (Pointe-aux-Trcmblcr) OB il cri fair 
mention de son vrivJe au o m p  milinire. 
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embarcations qu'ils purent récupérer. Ils ne s'arrîtaient pas, stimulés, 
convainois que les Canadiens étaient leurs amis. Cette persuasion 
venait de  leur être confirmée par un message du lieutenant Jakins, 
qu'Arnold avait dElégué vers Québec le 7 octobre. Le lieutenant était 
allemand, mais parlait parfaitement le fransais. II avait laissé la ri- 
vifre Kennebec avec deux jeunes Indiens qui au lieu de  prendre, 
conime l'armée, la direction ouest, montèrent en direction du nord 
pac 'leur sentier babituel. Le 22 octobre, Jakins était déjà revenu d e  
sa n?ission et avait fait parvenir à Arnold, un message dans lequel 
il lui disait que les habitants de  la  Beauce l'avaient regu avec 
beaucoup d'amitié.23 

1.e 30 octobre, Arnold franchit enfin les rapides qui séparent 
Saint-hlartin de Saint-Georges. Trois milles plus loin, il passa l'em- 
boiicliiire de  la Rivière-du-Loup. Quatre milles encore et il rejoignit 
la ri\.ière Famine (ou hlataka). Sur la berge étendue de  sa rive 
nord, il aperFut enfin Sartigan, le premier établissement: 
quelqlies maisons de blancs (si petites écrit Haskell, que nous ne 
~ O U V O ~ S  entrer dedans) et un  assez grand nombre d e  wigwams, les 
Indiens é n n t  de  beaucoup les plus nombreux à cer endroit. 

Aussitôt après son arrivée, Arnold s'occupa de  faire distribuer 
la proclamation de  Georges Washington, un vibrant appel à l'indé- 
pendance et à la liberté. S'apercevant que l'état d'esprit des 
C;in;idiens lui était on ne peut plus favorable, il organisa aussitôt 
les secours. Le lieutenant Church, M. Barrin et huit Canadiens par- 
tirent avec cinq barils de  farine, cinq vaches, deux moutons et deux 
chevaux achetés de Joseph Duval et William Stawner. U n  deuxième 
groupe composé d'Indiens et de  Canadiens les suivit bientôt. 

Le l e r  novembre, les sauveteurs rejoignirent le premier déta- 
chement u deux milles en bas du Grand Sault ».24 Ils furent r e p s  
pür des soldats délirant d e  joie. O n  mangea tout:  le foetus d'un 
veau trouvé dans la panse de  sa mère, les entrailles des bêtes.. . O n  
rniingea tant que quelques-uns en moururent et plusieurî tombèrent 
malades. 

Au matin du 3 novembre, deux Canadiens en canoë, rejoignirent 
la dernière coinpagnie, celle de  Green, aux environs de  Saint-Martin, 

L 23. journal d 'knold  danî Mdrrb ro Quebcr. Kenneth Roberts, New-York, 193% 
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! 
avec d e  la farine, du mouton et du tabac. Les Canadiens, qui 
auraient pu anéantir I'armée en refusant d e  la secourir, continuèrent 
à remonter la Cliÿudière afin de  venir en aide aux survivants qu'ils 
pourraient trouver dans la forêt. 

Enfin le 4 novembre, toiis les détachements étaient parvenus 
à la rivière Famine. Ils avaient parcouru une distance de  cent quatre- 
vingt milles dont quarante milles d e  portage. En fait, pas tous, i 
puisqu'ils n'étaient que six cents à atteindre le but que onze cents 
hommes s'étaient fixés. Six cents militaires en haillons, harassés, 
rendus, pieds nus dans la neige, qui ne songèrent pas à se glorifier 
d e  leur performance ! 

Les officiers, qui  avaient reçu l'ordre de  tuer Natalis e t  Sabatis, f 
constatèrent avec une surprise honteuse qu'ils étaient reçus à Sartigan 
par «ses nobles et respectables sauvages)P qui en plus de  les 
secourir, s'enrôlèrent avec dix-sept des leurs dans les rangs des Fils 
de  la Liberté. » 

La Beauce en 1775 s'étirait le long d e  la rivière Chaudière à 
partir de  la seigneurie d e  Lauzon sur iine distance de  trente-cinq 
milles. C'était une longue bande d e  terre composée des trois sei- 
gneuries concédées en 1736. Les fermes ayant quarante arpents de  
long, mais seulement trois de  large, les maisons étaient rapprochées 
les unes des autres et la Beauce semblait un long rang double. A 
certains endroits les maisons se resserraient un peu plus autour d'un 
moulin ; le clocher d'une chapelle pointait et une auberge accueillait 
les voyageurs. La population totale était de  onze cents personnes 
réparties entre les paroisses de  Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint- 
Fransois (Beauceville) appelé aussi Sartigan ou Sar t iyan.  (Nom 
indien qui était aussi donné à la bourgade de  la rivière Fimine 
comme à l'ensemble du territoire. Dans le récit des officiers d'Arnold, 
il désigne la bourgade de  la rivière Famine.) IIenry décrit la Beauce 
comme (1 un pays plat et riche, parsemé - on pourrait dire décoré - 
de maisons basses, toiiies très blanches, qui nous sont apparues être 
les demeures d e  gens heureux. Ici et là, on peut apercevoir une 
chapelle mais beaucoup plus fréquemment on y voit de  primitives 
et riides imitations des douleiirs de  notre Sauveur et l'image de  la 

25. IIbror~  O /  rhc United Stdrci - Gmrges Bancroft. 
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Vierge». Nous avons la chance qu'Huify se soit rendu malade 
d'avoir trop mangé, ce qui l'obligea à demander l'hospitalité chez 
un habitant qui le reçut avec prévenance et le garda plusieurs jours. 
Ce dernier ne voulut rien accepter en paiement de ses services e t  
poussa meme la charité jusqu'à reconduire le jeune militaire au bac 
qui traversait la Chaudière en aval de Sainte-hlarie, afin qu'il re- 
trouve facilement les traces du passage des troupes. Cette générosite 
nous vaut les commentaires d'un Bostonais attendri jusqu'aux l a m e s  
et des descriptions fort  intéressantes. Comme Henry passa plusieurs 
jours et nuits dans la « stove room D où dormaient e t  mangeaient 
les sept occupants de la maison, o n  regrette que, dans sa relation, 
il n'ait pas été plus indiscret. Nous lui sommes tout de même recon- 
naissants de ses observations. La nourriture était saine, dit-il. Le 
menu du déjeuner consistait en un bol de lait, du pain (excellent, 
assure-t-il) du sel et de l'aïl. Le repas principal était préparé la veille 
et mijotait toute la nu i t  C'était un bouilli fait d'un morceau de 
boeuf ou porc, quelquefois les deux, du chou, des patates et des 
navets. Chaque personne avait son assiette et « u n e  fourchette de 
cinq ou six fourchons qui remplissait la fonction de cuillère. » La 
pièce centrale de la maison se continuait par une petite cuisine. 
Au-dessus du poële de fonte, il y avait un suppon pour y faire 
sécher les vêtements et les mocassins. Ces gens vivaient dans l'aisance, 
affirme IIenry. «Leur  maison, étable et grange étaient chaudes et 
confortables, leurs habits étaient d e  laine, propres et chauds, faits à 
la maison. » Les fentes des murs étaient ((calfeutrées de papier d e  
couleurs différentes ce qui donnait un air gai, mais n'empêchait pas 
la neige de s'infiltrer pendant les tempètes)), ce qu'Henry trouve 
désagréable, surtout la nuit. La vérité d'un témoignage est toujours 
relative. Le confort et l'aisance dont Henry nous entretient ne ré- 
ponrlraient plus aux canons d e  notre société, à nos normes qui re- 
qiii6rcnt entre autres une température intérieure assez élevée pour 
faire mourir lee  plantes de maison ! 

Lcs chroniqueurs" soulignent « I'extrëme gentillesse des Fran- 
çais,), leur généreuse hospitalité ! Stocking ajoute que les malades 
sont «soignés avec tendresse)), que les Français ont non seulement 
pour eux de la pitié mais de l'admiration pour «leur fermeté, leur 

26. Cdmpdisn ogilinrr Queber - New-York. Reprint Johnwn, 1960. 

patriotisme et cette misère supportée pour le bien de leur pays B. II 
regrette qu'ils soient ((malheureusement trop ignorants pour appré- 
cier à sa juste valeur, la liberté)). Cette réflexion lui vient, c'est 
certain, du peu d'empressement des habitants à s'enr6ler. II s'amuse 
à constater aussi combien «les  Français sont bavards)). 

La plupart des officiers remarquent qu'on leur fait payer les 
vivres assez cher et que quelques habitants sont «mëme extrava- 
gants>>. hiais comme le remarque  sente^:^ «i ls  sont pauvres, les 
vivres sont rares et les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont fait 
la mème chose. Pourquoi demander aux Canadiens de faire mieux ? u 

Pour la simplicité et la clarté du récit, nous suivons le calendrier 
militaire. 11 nous faut donc revenir au l e r  novembre 1775. Nous 
retrouvons Arnold qui ins t~ l l e  ses quartiers généraux à la Puna i~e ,~S  
non loin de In rivière Gilbert (tout près de Beauceville). Arnold 
et son étatmajor peuvent procéder sans aucune inquiétude, la 
Beauce est libre; le détachement de militaires envoyé en 1774 par 
Carleton pour sutveiller cette possible invasion a été rappelé. Le 
succès de Montgomery dans la région de Montréal attire toute I'at- 
tention et draine l'armée anglaise. La population locale est laissée 
à ses propres inspirations. 

Loin de s'organiser pour repousser l'invasion américaine, les 
Beaucerons l'attendent avec une curiosité intéressée e t  plusieurs, avec 
passion. «Les espions étaient passés e t  repassés sans la moindre 
opposition, durant l'été 1775. »?O La route suivie par l'armée d'Arnold 
était longue et périlleuse parce qu'elle devait suivre les cours d'eau. 
Un ((sentier de sauvages, » fréquenté par de nonihreux Deaucerons, 
reliait depuis longtemps la Beauce et la Nouvelle-Angleterre. II 
suivait la rivière Chaudière jusqu'à SaintCome puis, à travers la 
forêt, allait rejoindre la Kennebec en suivant à peu près le tracé d e  
la route actuelle. Les émissaires américains montaient par ce sentier 
pour venir, d.ins la région, distribuer les manifestes du Congrès. Le 
dernier à Etre reçu avant l'invasion avait été lu et commenté devant 
les habitants de Saint-Joseph, par l'enseigne Louis Paré « e t  les clo- 
ches de l'église avaient sonné».30 

27. Campdgn qoinri  Queber - Ncw-York. Reprint Johnson, 1968. 
, 28. RctSwe Ctrllrare, 1953. XX - 131-148, John E. Harc. 

29. Journal de Dahy. Taschereau ei Williams, rapp. dans le R.A.P.Q. dc 1928. 
, 30. I b U .  



80 Ln Beacerons, ces inroumis 

Vierge)). Nous avons la chance qu'Henry se soit rendu malade 
d'avoir trop mangé, ce qui l'obligea à demander l'hospitalité chez 
un habitant qui le r qu t  avec prévenance et le p r d a  plusieurs jours. 
Ce dernier ne. voulut rien accepter en paiement de ses services et 
poussa même la charité jusqu'à reconduire le jeune militaire au bac 
qui traversait la Chaudière en aval de Sainte-Marie, afin qu'il re- 
trouve facilement Ics traces du passage des troupes. Cette gén6rosité 
nous vaut les commentaires d'un Bostonais attendri jusqu'aux larmes 
et des descriptions fort intéressantes. Comme Henry passa plusieurs 
jours et nuits dans la « stove room u où dormaient et mangeaient 
les sept occupants de la maison, on regrette que, dans sa relation, 
il n'ait pas été plus indiscret. Nous lui sommes tout de mème recon- 
naissants de ses observations. La nourriture était saine, dit-il. Le 
mcnu du déjeuner consistait en un bol de lait, du pain (excellent, 
assure-t-il) du sel et de l'ail. Le repas principal était préparé la veille 
et mijotait toute la nui t  C'était un bouilli fait d'un morceau de 
boeuf ou porc, quelquefois les deux, du chou, des patates et des 
navets. Chaque personne avait son assiette et uune  fourchette de 
cinq ou six fourchons qui remplissait la fonction de cuill&re.» La 
pièce centrale de la maison se continuait par une petite cuisine. 
Au-dessus du poële de fonte, il y avait un support pour y faire 
sécher les vetements et les mocassins. Ces gens vivaient dans l'aisance, 
affirme Henry. «Leur maison, etable et grange étaient chaudes et 

confortables, leurs habits étaient de laine, propres et chauds. faits à 
la maison.)) Les fentes des murs étaient «calfeutrées de papier de 
couleurs différentes ce qui donnait un air gai, mais n'empêchait pas 
la neige de s'infiltrer pndant  les tempêtes)), ce qu'Henr). trouve 
désagréable, surtout la nuit. La vérité d'un témoignage est toujoun 
relative. Le confort et l'aisance dont Henry nous entretient ne 16- 
pondraient plus aux canons de notre société, à nos normes qui r* 
qiiiérent enrre autres une température intérieure assez élevée pour 
faire mourir les plante  de maison I 

Les chroniqueurs2' soulignent « I'extréme gentillesse des Fnn. 
q a i s ~ ,  leur généreuse hospitalité ! Stocking ajoute que les malade 
sont ((soignés avec tendresse)), que les Français ont non seulement 
pour eux de la pitié mais de l'admiration pour «leur fermeté. leur 

26. Cnnpaigm ilsai~rr Queber - New-York. Rcprini Johnroe. 1968. 

patriotisme et cette misère supportée pour le bien de leur pays B. I I  
regrette qu'ils soient «malheureusement trop ignorants pour appré- 
cier à sa juste valeur, la liberté)). Cette réflexion lui vient, c'est 
certain, du peu d'empressement der Iiabitanrs a s'enrôler. JI s'amuse 
à constater aussi combien « les Fransais sont bavards S. 

La plupart des officiers remarquent qu'on leur fait payer les 
vivres assez cher et que quelques habitants sont uméme extrava- 
gants)). Mais comme le remarque Sen~er ,~ '  «ils sont pauvres, I n  
vivres sont rares et les habitants de In Nouvelle-Angleterre ont fait 
la méme chose. Pourquoi demander aux Canadiens de faire mieux ? v 

Pour la simplicité et la clarté du récit, nous suivons le calendrier 
militaire. II nous faut donc revenir au ler  novembre. 1775. Nous 
retrouvons Arnold qui installe ses quartiers généraux à la Punaise,'a 
non loin de la rivière Gilbert (tout près de Beauceville). Arnold 
et son état-major peuvent procéder sans aucune inquiétude, In 
Beauce est libre; le détachement de militaires envoyé en 1774 par 
Carleton pour surveiller cette possible invasion a été rappelé. Le 
succés de Montgomery dans la région de Montréal attire toute i'at- 
tention et draine l'armée anglaise. La population locale est laissée 
à ses propres inspirations. 

Loin de s'organiser pour repousser l'invasion américaine, les 
Beaucerons l'attendent avec une curiosité intéressée et plusieurs, avec 
passion. a Les espions étaient passés et repassés sans la moindre 
opposition, durant l'ét& 1775. La route suivie par l'armée d'Arnold 
était longue et périlleuse parce qu'elle devait suivre les cours d'eau. 
Un «sentier de sauvages, )) fréquenté par de nombreux Beaucerons, 
reliait depuis longtemps la Beauce et la Nouvelle-Angleterre. II 
suivait la rivière Chaudière jusqu'à Saint-Côme puis, à traven la 
forêt, allait rejoindre la Kennebec en suivant à peu près le tracé de 
la route actuelle. Les émissaires américains montaient par ce sentier 
pour venir, dans la région, distribuer les manifestes du Congrès. Le 
dernier à être r e p  avant I'invasion avait été lu et commenté devant 
les habitants de Saint-Joseph, par l'enseigne Louis Paré a et les clo- 
ches de i'église avaient sonne.»." 

: 27. Canpaisn d g i n s l  Qvebec - New-York. Reprint Johnson, 1968. 
! 28. Rc:we CuIrurr, 1959. XX - 131-148, John E. Huc.  
: 29. Journal de Daby. Taschereau et Williams, rapp. daos le R.A.P.Q. de 1928. 
1 30. Ibid. 
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11 n'est donc pas surprenant uqu'une vieille femme de Saint- 
Joseph qui vivait avec ses trois jolies filles)), en reconnaissant les 
Bostonais, se mit à danser, en chantant «Yankee Doodle)), chanson 
très populaire durant la R é v o l u t i ~ n . ~ ~  

L'état d'esprit des Beaucerons était érhauffé à tel point que le 
seigneur Taschereau, au printemps de 1775, n'avait pas réussi à lever 
une milice, comme le lui avait ordonné Carleton. U A  Sainte-Marie, 
Louis hiarcoux et Pierre Commiray s'étaient récusés avec imperti- 
nence.r>r- Etienne Parent avait accepté la charge de capitaine mais 
n'avait pu enrôler un seul individu ! Devant cet échec lamentable, 
le seigneur Gabriel-Elzéar Taschereau, mortifié, avait fait empri- 
sonner un homme. Mais, inquiet devant la colère de la populatim, 
il l'avait aussitôt fait relâcher. Monsieur Taschereau n'eut pas la 
consolation de compter sur la fidélité de son capitaine de milice, 
Etienne Parent, qui était en même temps son employé. Ce dernier, 
ayantc..rqu l'ordre d'arrêter trois espions qu'il savait cachés chez 
Claude Patry, leur fit dire par «une dame Provençal, qui savait 
l'anglais, de se sauver m. Ce qui permit le lendemain à Julien Landry, 
Fabien Routier, Antoine Marcoux, Louis Parant, Ignace Ferland et 
Charles Huard de poursuivre les fugitifs avec la certitude de n'avoir 
aucune chance de les capturer ! 

Nous référant toujours au procès-verbal de Baby, nous appre- 
nons que les Iiabitants de Saint-Joseph et de Saint-François furent 
les plus récalcitrants, ne voulant absolument pas reconnaître I'auto- 
rité du roi malgré les exhortations du curé Verreau. Au printemps 
de 1775, le seigneur Taschereau se rendit à une assemblée pour 
esrayer de convaincre personnellement les assistants de se soumettre. 
A son arrivée à Saint-Joseph, la foule se dispersa aussitôt, laissant 
l'orateur penaud, sans auditoire. L'assemblée se continua ailleun. 
Loin de répondre aux exhortatinns de leur seigneur, les habitants 
décidèrent de déléguer deux hommes (Basil Vachon, dit Pomerleau 
et un n~onsieur Giguére) chez le bailli, Ignace Ferland de Sainte- 
Marie, afin «qu'il exhorte les habitants à se révolter contre I'autorité 
du Roy ». lgnace Ferland, conseillé par le premier bailli, Philippe 

3 i  Ciiniprign againinri Quebec. Henry, New-York, 1968. 
32. Journal de Oabg, rrpp. duir le R.A.P.Q. de 1928. 

Vallière, refusa de susciter la rébellion. Ce qui n'était pas sans mérite 
puisque cette conduite singulière attira aux deux fidèles baillis, la 
vindicte populaire. Deux incidents, rapportés dans le Journal de Baby. 
en font foi. Le bedeau, Jean Bilodeau, à la distribution du pain bénit 
pendant la messe dominicale, refusa de donner au premier bailli 
Vallière le morceau auquel il avait droit. Un autre dimanche, a lon  
que Philippe Vallière commandait à la porte de l'église, de la parc 
du Roy, à tous les habitants, de baliser leurs chemins, «il  reçut d u  
sottises de plusieurs habitants sur ce commandement et notamment 
de Jean Bilodeau, fils, qui lui dit dans des termes indécents: «Où 
est-il ton Roy ? II est dans la ville au bout d'un canon !» 

A Saint-Joseph et à Saint-François, personne n'avait accepté de 
s'enrôler. Tous les officiers désignés par l'autorité avaient retourné 
leur commission à monsieur Dunn («trésorier-payeur w nommé par 
Carleton). Ce dernier les renvoya au curé Verreau pour «qu'il l u  
lu hautement en présence de,la paroisse et les remis chacune à 1mr 
adresse. » Loin d'obéir. les habitauts «tinrent une conduite et dis- 
murs en affectionnés rebels ». 

Carleton demanda alors à Mgr Briand, évêque de Québec, qui 
lui était entièrement dévoué, d'envoyer au curé Verreau pour qu'il 
la lise dans les paroisses, l'exhortation suivante: 

uNous avons appris avec une grande douleur, Monsieur que 
les habitants de Saint-Joseph et de Saint-François ont r&istk 
aux ordres du gouverneur. Faites-leur bien entendre qu'outre 
le éché u'ils commettent contre leur serment ils s'exposent 
i gran 4 es punitions. J'avais envoyé ce mandement dans les 
deux autres gouvernements, et voyant qu'icy il n'y avoit point 
de troubles, du consentement de M. Cramahk, j'avois différé 
de l'envoyer en bas jusqu'au retour de son Excellence. Je ne 
m'étais pas figuré que la rébellion et la désobéissance com- 
mençat par votre petit endroit, au reste c'est mon affection 
p u r  eux qui m'a pressé de les avenir. Car je n'en ai point 
d ordre : peut-être s'ils s'arrêtent «au plus tbt w pourra-t-on 
cacher leur m~uvaise conduite. » 
le 4 juin 1775. 

II semble que Eette lettre n'ait réussi à convaincre personne, 
même pas le curé Verreau, malgré l'obéissance apparente qu'il ma- 
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nifesta 1 son évêque. Quand Arnold établit ses quaxtiers-gén&raux 
i Sainte-Marie, le curé Verreau r e p t  les Américains avec une 
cordialité qui n'ét?it pas spécialment recommandée par Mgr Briand. 
11 fit tout en son pouvoir pour procurer des vivres à l'armée. 
Sente133 écrit qu'à la chapelle de Sainte-Marie, ils eurent un festin 
de dindes rôties arrosées de vins espagnols, etc., etc. John Pierces' 
ajoute que les officiers passèrent une très agréable soirée en compa- 
gnie du prêtre, à discuter politique et autres sujets u tout en regardant 
les danses indiennes ». 

Voilà l'état d'esprit qui s'&tait développe dans la Beauce pendant 
l'année qui prédda l'invasion. Notre récit semble nous échapper. 
Indiscipline qui n'est qu'apparente car nous savons très bien que 
nous devons revenir à la Punaise où les quartiers-généraux de l'armée 
américaine demeureront jusqu'au 7 novembre 1775. 

Le 4 novembre, Arnold reçoit une délégation de soixante-dix 
quatre-vingts sauvages qui ont demandé à le rencontrer pour qu'il 
leur explique lui-même les raisons de cette invasion. Les s a u v a p  
étaient ornés de broches, de bracelets et autres breloques ; leurs visa- 
ges étaient peints *, nous raconte Melvin.86 II suffit d'un peu d'ima- 
ginatipn pour être fasciné par le spectacle pittoresque de cette 
réunion. Le décor était blanc puisqu'il avait neigé la val le  à 
Sartigan. Les palabres longs et nombreux laissent supposer que la 
température était clémente. Et pourquoi pas un peu de soleil pour 
accentuer l'éclat des costumes qui devaient être variés puisque 
SentePo mentionne que plusieurs chefs adressèrent la parole. LeS 
Indiens avaient baptisé Arnold, «l'Aigle Noir» sans doute P cause 
de la hardiesse de son exploit ou pour rappeler son oeil vif et 
perçant. 

Les échanges verbaux se fitent «pa r  interprète*, avec grand6 
pompes. Un des chefs fut particulièrement remarqué: il fit a u n  
discours avec L'air et les gestes d'un grand orateur».8' 

33. M m r h  io  Qvrbrs - New-York 1935. Kenneth Roberts. 
34. Marrb i o  Quebcr - New-York 1935. Kcnnetb Roberts. 
35. Ibid. 
36. Ibid. 
37. M m r b  ro Qvcbrr - New-York 1935. Kenneth Roberts. 

Ce haranyeur était sans houte Natalis. Le souvenir de son dis- 
cours s'est transmis par la tradition.88 Les phrases qu'il adressa i 
Arnold camouflaient poétiquement une bien lugubre propbétie. Elle 
dut créer un profond malaise et saisir l'assistance avec une violence 
qui explique qu'une partie du discours se soit propagee jusqu'à nous. 
Phénomène qui nous permet d'assister B la réunion et d'entendre 
Natalis s'adresser ainsi à Arnold. 

a L'Aigle Noir vient conqu6rir la for& vierge. La foret vierge 
cédera à l'Aigle Noir. mais le Roc le défiera. L'Aigle Noir 
va s'envoler vers le soleil. Les nations vont l'admirer et chan- 
ter ses louanges. Cependant, du lus baut de son ascension, 
sa chute est certaine. ~ ' e s t  uanB ses piles fnjieront le ciel, 
qu'une flèche lui traversera e coeur. n ? 

Arnold fut impressionné; il s'adressa à ses u friends and 
brethren* avec beaucoup d'éloquence. Nous remarquons qu'il s'ef- 
force de manier la périphrase avec cette grandiloquence poétique 
propre aux Indiens. 

Les grandes lignes de son dismurs étaient les suivantes: il r& 
sume les difficultés des treize colonies exploitées par l'Angleterre, 
souligne l'intention qu'ont 1 s  troupes anglaises d'opprimer le peuple 
du Canada, de l'obliger à prendre les a m e s  contre ses frères. Arnold 
assure qu'il est là pour délivrer la population des soldats du Roy, 
qu'il est venu à la demande des Français et des Indiens et qu'une 
fois le pays libéré, les troupes retourneraient dans leur patrie en 
laissant aux Canadiens la paix et la jouissance de la liberté. 

Cette déclaration eut les effets désirés puisqu'une cinquantaine 
d'Indiens s'enrolèrent aussitôt dans les rangs des Fils de la Liberté. 
On Ieur promit une p o r t u g a i ~ e , ~ ~  une gratification de deux dollars, 
les vivres, et la liberté de choisir Ieur propre officier. 

A partir du 4 novembre, un va-et-vient incessant, une marche 
continue s'établit dans toute la région. Arnold, qui a maintenant 
une monture, précède les troupes, s'arrête tous les dix ou douze 
- 
38. Rsooort6 o u  P. Angers, dams le Pevblr de M o n h a m r .  9 o n  1924. 

i 
! 

Un biographe d '~rn0 ld  dit qu'uo Joe, c'&tait un baril de rhum. 
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milles pour faire abattre un boeuf qui sera servi aux homines a avec 
des pommes de terre plutôt qu'avec du pain». Avec la peau de la 
bête, on taille aussitôt des «bottes sauvages» pour chausser les sol- 
dats qui vont nu-pieds. Ils devaient être fort nombreux dans cet état 
puisque Senter rapporte qu'à Pointe Lévi, le 8 novembre, les artisans 
ne fournissent pas de tailler les chaussures. 

Pour compléter leur menu, les soldats, qui descendent de chaque 
côté de la rivière, achètent tout ce qu'ils peuvent trouver chez les 
habitants: du pain, du lait, des oeufs, du sucre, du rhum. 

L'adjudant John Pierce, qui avait laissé Sartigan le 2 novembre, 
fut le premier à découvrir la « victualling house » que tous les of- 
ficiers mentionnent dans leur journal et que Dearborn sime à six 
milles au nord de la rivière Gilbert. Pierce dit avoir fait quatre 
milles à partir de cette auberge pour atteindre Saint-Joseph ce qui 
la situerait près de la rivière Callway. Les étapes principales sont 
donc: la rivière Gilbert, la Punaise, la Callway puis Saint-Joseph que 
Pierce nomme aussi Sartigan, ce qui devait enlever de la précision à 
ses rapports militaires. Les Canadiens transportent les «bagages de 
l'armée» et «louent aussi des canoes au prix de 0.50 par tête pour 
douze milles ». 

Pendant que l'armée avance lentement, ne recevant d'autre di- 
rective que celle de refaire ses forces, Gervais Houle et Jacques 
Ducbarme (habitants de Saint-Joseph) reviennent à toute vitesse d'un 
voyage qui les a conduits jusqu'en face de Québec. Ils apportent, 
à Sainte-Marie, un message des habitants de Pointe Lévi qui deman- 
dent à l'armée « d e  venir promptement parce que le Roy voulait leur 
faire prendre les armes et leur avait déjà retiré leurs canoës ». Jacquec 
Parent. Etienne et Joseph Gagnon se portent aussitôt au-devant des 
Bostonais pour remettre à Arnold le message des habitants de Pointe 
Lévi. Un ordre est donc donné à Pierce de demeurer à Saint-Joseph 
du 4 au 7 novembre, afin d'accilerct le mouvement des troupes. 

«Les rebels furent dans cette paroisse servis avec affectionv et 
Sainte-Marie se préparait à les recevoir. Le 2 novembre, « le  jour 
des Morts avant et aprks la messe dans les maisons voisines de 
l'église oii le inonde était assemblé par le capitaine Parent et par le 

, ' 1  
sieur Dumergue, on lut les manifestes que les rebels avaient envoyé .II 

. . I l  peu de jours avant leur arrivée.p40 
La maison de Claude Patry, à Sainte-Marie, était située près de 

l'église et servait de lieu de rendez-vous aux sympathisants du mou- 
vement revolutionnaire. Etienne Parent y urencontra les rebels qui 
y étaient en nombre», « i l  leur offrit sa maison et en emmena plu- 
sieurs coucher chez lui ». Cette conduite est attribuable, dit le rapport 
Baby, à l'influence de sa femme «qui n'a cessé de tenir des discours 
séditieux par toute la paroisse et dans les paroisses voisinesp. Le rôle 
impétueux de plusieurs femmes de la rive sud est signale aussi et il 
nous semble qu'à certains endroits, leur action fut determinante. On  
les appelait les ((reines de Hongrie P. 

Le 8 novembre, la plus grande partie des troupes est parvenue 
à Sainte-Marie. Arnold a installé ses quartiers généraux au manoir 
seigneurial. Les soldats couchent dans I'&glise, chez les habitants et 
nous avons déjà parlé de la cordialité avec laquelle ils furent reçus. 

Le dernier contingent à rejoindre Sainte-Marie fut celui des 
quatre-vingt-quinze invalides que le major Meigs fit transporter en 
canoës. Le notaire Angers4' aff ime u qu'un groupe de confédérés, 
des invalides sans doute » restèrent dans le manoir du seigneur ou 
chez les habitants et y demeurèrent jusqu'au pillage de la demeure 
seigneuriale, le 26 février 1776. 

Le message des habitants de Pointe Lévi est pris en considération 
puisqu'un officier est dépêché vers Sartigan pour y acheter une tren- 
taine de canoës additionnels. Le 7 novembre, les premiers détache- 
ments partirent en direction de Québec par la route Justinienne, 
sentier qui traverslit forêts et marécages et dont Hare nous dit qu'il 
était «pavé de boue ». Quand les soldats de Varrière-garde eurent 
disparus, fermant la marche de I'armée, les Beaucerons demeurèrent 
vigilants, dans un état de ferveur soutenu par leur conviction que 

'1,' . 
les confédérés s'empareraient de Québec. . ,#  .i 

L !  

. a ,  
Aussi, quand, en février 1776, l'agent américain March, se pré- ,$,: :I 

,.$ 

senta à Saint~Marie avec un soi-disant ordre d'Arnold qui autorisait ! : I .*. 
t:: 

les habitants à piller le manoir, il n'y eut pas de discussion. «Une :,. ! .; .. 
:i1:4 

40. Journal de Bnby. Taschereau et Williams. rapp. dans le R.A.P.Q. de 1928. 
41. L'Erl.,irrur du 9 octobre 1924 - P.-A. Angers. 
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vente publique de tous les ustensiles de terre, ménage et revenus de 
la ferme et du moulin fut organisée,. «Le  plus grand nombre des 
habitants de cette paroisse, des paroisses voisines, le capitaine de 
Sainte-Marie et celul de Saint-Francois étaient présents à la vente et 
ont acheté des effets. » A Saint-Joseph, le nommé Match demanda 
à Francois Nadeau, meunier de la dite paroisse, au service des héri- 
tiers de la Gorgendière et «grand amateur des rebels, le bled et 
l'argent qu'il avait, appartenant à Mr Taschereau, ce qu'il donna 
sans la moindre opposition. Le capitaine Francois Lessard a tenu la 
mëme conduite n.4Z 

II est intéressant et amusant pour ceux qui émdient le compor- 
tement social et l'attitude politique de leurs ascendants, de savoir 
que les a mauvaises téter n à Sainte-Marie, étaient: Louis Gagné. ' père, Jean Bilodeau, père, Antoine Marcoux, Jean Bte Grenier. 
Pierre Marcoux, Joseph Prou, Etienne Vachon. Pierre Grenier, Pierre 
Poirier, Louis hiarcour, Jean Lefebvre, Adrien Langevin, Vincent 
Cammiray, etc. A Saint-Joseph, sont « nottés pour les plus mauvais 
sujets », les Lessard,les LaE,  les Pomerleau, Louis Paré, Sans Sou~y,  
les Cloutier et notamment Prisque Cloutier, Gervais Champape, 
Prisque Doyon, François Nadeau, pére et Jacques Ducharme, oncle 
et protecteur de Jean-Baptiste Cliche qu'il a fait venir de Charles- 
bourg et qui vient tout juste d'arriver. 

a Cette période fut très difficile pour les tenants de l'autoritt r>, 
affirme Hare?s Le peuple, qui les détestait, eut l'opportunité de ma- 
nifester son mécontentement et pour la première fois, le gouver- 
nement anglais comprit dans quel esprit les Canadiens français 
«tenaient le seigneur et le clergé ». 

Dans la Beauce, le seigneur Taschereau se rendit compte en 
1776 qu'il était miné. Le curé Verreau se tira assez bien de la , . 
tourmente. 

Partageant sans doute les sentiments de ses paroissiens, il n'avait 
C. pas trop insisté pour que ces derniers appuient la cause du Roy. La 

légende rapporte que du haut de la chaire, il avait recommandé d'être 
* !  charitable envers les Américains, « l a  charité étant la plus grande 

des vertus ». 

42. Rappor;Baby. Taschereau cr Williamr. rapp. dmr R.A.P.Q. de 1928. 
43. Revue Culiure 1959. John E. Hare. 

Aussitôt après le départ des troupes américaines des m v i r o n ~  
de Québec en mai 1776, le gouverneur Carleton délégua trois com- 
missaires : messieurs Baby, Taschereau, Williams, avec double mù- ,i 

' 1 sion : faire enquête sur la loyauté des paroisses après avoir a fait le 
partage des agneaux et des boucs et rétablir les milices u.44 Les 
commissaires dressèrent ce procè~~verbal de leur tournée auquel nous 
nous sommes référér, citant « plusieun détails de leurs perquisitions 
extraordinaires 

Dans les pages précédentes, nous nous sommes inté& à la 
première mission des commissaires nous en tenant à leur analyse des 
faits antérieun à la défaite américaine. Nous parlerons maintenant 
de leur deuxième mission: rétablir les milices. 

Le 25 juin 1776, les trois commissaires se prtsent&rent à Sainte- 
Marie. Ils destituèrent de leur commandement le capitaine Parent, 
le lieutenant Julien Landry et inspectèrent le nouveau corps de milice 
composé de mille cinq cents hommes. A Saint-Joseph ils firent de 
même avec le corps de quarante-trois hommes, cassèrent le capitaine 
Francois Lessard, le lieutenant Francois Lessard fils et l'enseigne 
Louis Paré. A Saint-Fraqois, le rapport est incomplet, les anciens 
baillis et officiers ne s'étant pas présentés pour étre jugés ! 

Tous les miliciens et les babitants durent faire profession de  
loyautt en criant trois fois «Vive le Roy. » Cenaiar récalcitrants de 
Sainte-Marie, dont Jean Lefebvre, Antoine Marcou,  Joseph Huard, 
Julien Landry et Pierre Poirier, «voulurent diwuter de cet ordrev. 
Les commissaires les condamnèrent « à  demander pardon au Roy 
sur le parvis de l'tglise, le dimanche suivant après la grandmesse u. 
Les insoumis durent s'exécuter. Le 24 juin, en présence du seigneur 
Taschereau, enfin victorieux, les coupables firent au Roi, une amende 
honorable. Elle n'eur malheureusement pas l'effet escompté puuque 
la tradition orale nous rapporte qu'un murmure complice s'&leva du  
groupe des paroissiens assemblés et couvrit lep vivats imposés. 

Devant les résultats de I'enquêre d a  trois cornmissairu et dans 
la crainte d'une seconde invasion, Carleton décida d'envoyer, dès 

. . .  
jt.;. 

44. Aegidieur Fauteux dans la preface du Journal de Bnby, rnppo-4 dm. le 1l.g R.A.P.Q. 1927-28. ! h $  
45. Ibid. ' O -  ,.: 3 

, c i :  J 
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1776, dans la Nouvelle-Beauce et dans les autres régions mutinées 
de la rive sud, le 52e régiment anglais de troupes réguli&m sous le 
commandement du colonel An~truther. '~ Et c'est ainsi que cornmensa 
une occupation militaire qui dura huit ans. « II n'y a pas de doute, 
écrit Carleton en 1777, les Canadiens doivent de nouveau revenir à 
un état de déférence et d'obéissance.» Les dernières troupes quit- 
tèrent la Beauce en 1783." 

L'occupation était certainement pénible pour la population Io- 
cale qui, en plus de loger les militaires, devait exécuter les nom- 
breuses corvées qui lui étaient imposées : fourni! les vivres, le bois 
de chauffage, entretenir et refaire les routes, transporter l'équipement 
de l'armée, etc., etc. Le journal du sergent Thompson, en date du 
27 novembre 1779,18 nous donne une idée de l'importance des 
réquisitions ; à Saint-Henri seulement, quatre cent vingt pièces de 
bois de construction sont exigées. 

u Si Irs Canadiens ont montré de mauvaises dispositions m 1775. 
écrit M. Sanguinet de Trois- rivière^,'^ ils le paient par tous ces 
mauvais traitements qu'ils subissent depuis. i, 

L. 

Les habitants se plaignirent amèrement des conditions de vie 
qui lear Ctaient imposées. Les plaintes sont prises en considération 
et le 20 décembre 1776?0 le général Riedesel donne, en f r an~a i s ?~  
des instructions aux commandants des différentes régions. Nous pro- 
duisons I î  lettre au complet parce qu'elle illustre bien une volonté 
de diriger les sanctions. 

46. ï h e  war of the revolution, C. Ward, New-York, 1942. 
47. A.P.C. Collection Haldirnand B. 67. 
48. Rapparré par J.-E. Roy. 
49. Invasion du Canada, l'abbé Verreau. Moritr6a1, 1873. 
50. Thc uwr O/ rhr r t i ,o lur ion,  C. Ward. N.Y. 1942. 
51. I b id .  

Quartier G e n d  
à Québec 

20 Décembre 1776 

Monsieur, 

Le ca itaine Monin ayant rcprésent6 nu &nerai que l a  
habitants enad iens  qui ont fait la campaigne sous ses ordres, 
ne sont pas exempt& ici de loger les troupes ni de commande 
ment en corvée, et Son Excellenm le jugeant convenable que 
ces fideles sujets, qui ont si bien fait leur devoir à leur Roi, 
doivent être distingués des autres qui l'ont si honteusement 
oubliés ou négligés, ordonne que les troupes qui se trouvent 
logées dans les maisons des dits Canadiens de la Compagnie 
de M. Monin, en doivent étre retirées, et placées chez l a  
autres habitants voisins, à moins que ces premieni ne désirent 
pas les retenir chez eux: le capitaine Monin pour cxt effet 
presentera une liste des personnes comprises dans cet ordre. 

Je suis aussi commandé à vous dire que son Excellene 
desire qu'il soit defendu, en son nom, à tous officiers des mi- 
lices des paroisses où demeurent ces habitaau ci-dessus de 
les commander pour corvée ni leurs domestiques, ni leun  
dievaux ou charettes, étant tout juste que ces inconvénients 
tombent principalement sur les licher, qui, n'ayant pas voulu 
défendre leurs pais les rendent à présent indispensable. 

Generai Riedesel 
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En décembre 1776, Carleton envoie dans la Beauce. le sieur 
Pierre Ibseph Launière pour prendre la direction des milices. Lau- 
nière, originaire de Bellechasse. connaissait bien la région. II s'y 
installa définitivement puisqu'il fut inhumé à Saint-Franpis le 17 
septembre 1796. En 1780, sa femme Louise signe, comme témoin, 
l'acte de baptême de Louise Cressac dit Toulouse. Quand launière 
arrive de Québcc pour diriger les patrouilles de ta Chaudière, il est 
porteur des instructions suivantes :" Il doit envoyer à intervalles 
riguliers des parrouilles le long de la rivière aussi loin qu'il jugera 
bon de le faire. Dans l'autre direction, les patrouilles doivent parcourir 
des distances considérables, afin d'observer et de relever tout indice 
de circulation et empêcher les espions de contourner les postes. « I I  
doit faire arrêter tous les suspects, toutes personnts coupables de 
propos seditieur ou de troubler l'ordre du gouvernement de ce pays. 
Les suspects doivent être conduits à Québec avec une escone dont 
il doit être sûr. » 

II ne semble pas qu'un climat de confiance ait régné entre 1- 
troupes régulières et celles qui étaient levées à mëme la région 1 
Quand le 22 juillet 1777. Edward Foy, A.A.G. 6critb' à i'officier 
commandant de la Nouvelle-Beauce de toujours envoyer avec les 
dclaireurs canadiens ou sauvages, un nombre proportionnel de soldats 
réguliers, cette suspicion est une condamnation. Une lettre de Car- 
Ietoris' a u  lieutenant-colonel Amtrcither en date du 21 janvier 1777 
nous apprend que le gouverneur faisait encore plus confiance aux 
Sauvages qu'aux Canadiens pour «dépister les rrnitres et surprendre 
les gens en revolte qui sortent et rentrent dans la province par la 
Beauce ». 

Quand en juin 1778 Haldimand remplaça Carleton comme gou. 
verneur, la surveillance des endroits stratégiques se resserra davantage. 

52. Call. Haldimmd 839 - B.M. 2 1 6 9  A.P.C. 1883 1 1886. 
53. &II. Hildimmd 8-39 - B.M. 21699 A.P.C. 1883 1886. 
54. Ibid. 

i 
; 1 

Haldimand était surpicieux, autoritaire et t& violent si l'on en juge 
par ce conseil qu'il se donne h lui-méme dans son agenda.') a N e  

i 
: g  

pas m'échauffer dans la discussion, quitter plutôt la salle sous un 
prétexte quelconque, comme cet évêque qui priait pour donner à son 
sang le temps de  se rafraichir. » 

3 1 

Nsur m'avons rien recueilli qui nous autoriserait B p m x r  qu'on 
ait, comme dans les paroisses 610igndes5' de  1s rive nord uplaaté 
des mats» mais «enguirlandés de fleun blanches, c'est-à-dire 
ponant l e  couleun des rebelles~. Les Beaucerons pouvaient 
difficilemenr se permettre de  provoquer les t roupe d'occupation : la 
population de la Beauce ne devait pas dépasser douze cenn per- 
sonnes, alors qu'Honorius Provost dvalue à plus de trois Cents le 
nombre des soldats qui occupaient la région.6' Dans la province. il 
y a déjà cinq milles hommes de troupes et le  ministre anglais Ger- 
maine annonce à HaldimandJa la venue de douze cenn autres soldats 
et la permission de lever uun  corps de Canadiens ne depassant pas 
mille hommes ». Haldiniand est parfaitement d'accord pour ne pas 
armer beaucoup de Canadiens, il n'a aucune confiance en eux. II &rit 
à George Germaine qu'il ne peut leur confier des armn pour la 
défense de la province, «car ce serait dangereux. 85' 

En février 1778, quand il fut question &ne seconde invasion 
arnericaine avec der troupes francaises sous le commandement de 
Lafayette, Haldimand décida aussitôt de faire construire des fortifi. 
cations dms la Beauce. a Si les rebelles envahissent la province avec 
quelque centaines de soldats francais, les Canadiens vont prendre 
les armes en leur faveur, vont servir de p i d m  et fournir les vivres. »'Q 
II allait contrôler cette route militaire utilisée en 1775 par Arnold 
et son armde. «Der détachements envoyés au pays d'en haut ont 
empêche la concentration sur la Kennebec.8 Et Haldimand assure 

il' 
,irj 

55. Ibid., 0-229. 
16. Ibid., 0-151. $ 
57. Ifirtoirc de Sainte-Marie, Honorius Pravost ,i! 
58. 611. Haldimnnd 8.50 - B.M. 21710 - 16 avril 1778. A.P.C ;t! 
59. 611 .  Hddimand 8.5% - B.M. 21715 - 23 novembre 1781. A.P.C 
60. Lettre d'Haldimand George Germaine. miairire anglais. A.P.C. 
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et d'immenses régions qui, jusqu'en 1MO étaienr habiteu uniquement 
par des Beaucerons et des Abénaquis. 

« Mgr Moyso Fortier, curé a de Saint-Georges d'Aubert- 
Gallion, paroisse dans le voisinage de laquelle commence le 
chemin de Kennebec)), &rit à son évêque pour lui raconter 
sa mission dans le Maine, où sont établis en grand nombre 
a des catholiques qui viennent pour la plupart d~ paroisses 
de la Beauce. )+' 

! - 
1 : A Skowhegan il rencontre douze familles canadienne. A Waterville, 
. , 
3 ,  

dans la maison de Jean-Baptiste Matthieu a je confessai cent grandes 
,. . ,; 1 personnes et administrai le baptéme à 26 enfants ». A Augusta, il . . 
,..j confesse onze grandes personnes. A Belfast, vingt-trois grande per- 
-; sonnes et treize enfants. La tournée du curé Portier n'ayant duré que 

'FI 
.I 

quelques jours, les chiffres cités dans son rapport illustrent I'irnpor- il- tance de la population originaire de la Beauce déjà installée dans 
$t le Maine en 1839. 
:a;:, 

En 1778, une frontière fictive permettait aux Canadiens de se 
croire chez eux dans le Maine, impression que les bûcherons des 
villages frontaliers ressentent encore aujourd'hui. 

En cet hiver de 1778, le calme semble donc avoir existé le long 
de la Chaudière, puisque le 34e régiment est remplacé par des troupes 
de soldats réformés. Les habitants continuent à subir le fardeau des 
multiples corvées avec calme et patience. La tradition orale ne trans- 
met aucun trouble sérieux entre occupants et occupés et les listes d'état 

! ,: civil ne montrent pas d'alliances, sauf un baptênie ; celui d'Elizabeth, 
née du légitime mariage d'Adam Hogatliy, soldat du 72e régiment 
et de hlarie Lachapelle. Un autre baptême, celui de Francoire Trillum, 
fille de LUC Trillum, sergent et de Mari Barthrecon, nous indique 
que des menages de soldats étaient installés dans la région. Logeaient- 

h : ils chez les habitants ? Des maisons étaient-elles réquisitionnées? II 
, < 
*4 faudrait ëtre naïf pour imaginer que ces huit années d'occupaûon 

n'ont pas causé de perturbation ou laissé de souvenirs tangible. J.-E. 
Roy relève'o plusieurs doléances ndressées au gouverneur: des hm- 

69. Noirs sur Iri Mirrio~s  du diocire de Québec. lmprimcric PrCchcttc. 1839. 
70. Histoire de la Seigneurie de Liuzon, J.-E. Roy. 

talités, des abus de pouvoir de la part des soldats allemands. C a  
deriiiers faisaient partie des régiments Hesse-Hanau et d'Anhalt 
Zerbst. les mêmes qui occupèrent les casernes ici de 1780 à 1785. 
Ces mercenaires étaient originaires des petites principautés allemandes 
et engagés par l'armée anglaise. Ces Teutons semblent s'être attachés / i  

i i à la région. Les obligations militaire s'étaient sans doute adoucies, . . .., 
: 4 créant une atmosplière plus sympathique. Ainsi, Christophe de Bois, ,;. . 

soldat allemand, revint en 1797 pour s'établir, près de la caserne de . 1 , I 

Beauceville sur la terre qu'il s'était fait concéder en 1783. J.-E. Roy" .i 
> 

relève les noms de plusieurs soldats allemands qui s'établissent dans 1 .  i / 

.: 1 4 la seigneurie de Lauzon et y firent souche. 
1 ' 1  0 

, 
A Saint-François, nous relevons le mariage de Marie Charlotte 

Rancours avec Francois Charles Tavich, de Prusse. L'époux signe: 
Franz Car1 Linch, mais le curé l'avait déjà francisé. Ainsi en est-il 
du patronyme Lettre porté par plusieurs familles de la région, qui 
est une déformation de Loëder, nom d'un soldat du régiment de 
Hanau. 

Peu de faits nous sont connus de cette époque assez lointaine, 
1776 à 1784. La mémoire collective a enregistré et garde dans son 
inconscient des impressions qu'elle transmet et qui s'ajoutant à d'au- 
tres, forment la conscience populaire. C 'a t  en pensant à tout ce 
cheminement secret que nous pouvons nous expliquer comment un 
habitant qui n'est jamais sorti de la Beauce, qui n'a jamais vu un 
Anglais, ni de près ni de loin, exprime subitement un mécontente 
ment qu'il ne peut s'expliquer: «C'est les maudits Anglais ! u 

li 

, 71. Histoire de la Seigneurie de Laumo, J.-E. Roy. 
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trois habitants seront inculpés de haute trahison, puis relachés sans 
procès, la pounuite ayant été incapable de prouver ses accusations. 

A Montréal, six personnes sont condamnées à des amendes et 
à des peines d'eniprisonnement pour propos séditieux. Ces arresta- 
tions ne semblent pas produire l'effet désiré. Le gouvernement décide 
alors de frapper un coup spectaculaire. A cet effet, on arrête David 
McLane, un Américain, et on I'amise de vouloir fomenter une révo- 
lution au Bas-Canada. En fait, assurent les historiens, qui ont jugé 
sévèrement cette condamnation, McLane était beaucoup plus un 
illuminé, qu'un conspirateur.e 

Le jury constitué pour juger McLane se compose de douze an- 
glophones ! Le procès dura un jour. La plaidoirie de l'Avocat 
général, longue de deux heures, se termina en ces tenues: 

<Si à la fin, l'entreprise eut été couronnée de  succép, nos 
pxopriétés, nos vies et ce qui est encore d'un plus grand p h ,  
l'heureuse Constitution de notre pays. Tout ce que l'homme 
peut priser dans la société civile, tout ce qui nous attache à 
notre existence; nous-mêmes, nos meilleuces et nos plus PCC- 

ches connexions. notre Gouvernement, notre Religion, cette 
liberté judicieuse dont nous nous glorifions comme sujets 
Britanniques, tout aurait été laissé à la merci de la Républi- 
que Fran~aise. 
Je laisserai aux sombres annales de la République à définir 
cette merci 1 C'est là qu'elle est gravée en cararrhes ineffa- 
qables, pour l'horreur et l'exécration de la postérité, dans le 
sang de leur souverain légal, dans le  sang de leur noblesse, 
dans le sang de plusieurs milliers de leun  citoyens les plus 
honnêtes et-les pius innocenn. »' 

Le juge Osgood qui présidait le  tribunal ktait nouvellement 
arrivé au pays. A Québec, ville toujours friande de commérages, on 
le disait fils naturel de Georges 11, ce qui explique sans doute qu'il 
ait été nommé juge en 1797 sans avoir étudié le  droit.8 Cette ano- 
malie était fréquente à cette époque, les habitants parlaient de « la  
justice anglaise en épaulettes ». 
6. Ln Frmrc devant l'opinion candipane. Claude Galarneau. 1972. 
7. Le Procér de David McLane (J. Neilson, QuCbec, 1797). Rapport& dinl  

les Soirtes Canadiennes. Tome II. Edition David Manineau. 1862. 

La sentence qui accompagnait la condamnation de McLane était 
susceptible de faire réfléchir tous ceux qui auraient eu l'intention 
de s'insurger, 

ci David McLane, vous Etes condamné à être p d u  par le col, 
mais nod jusqu'à ce que mort s'ensuive; car vous devez être 
ouvett en vie, et vos entrailles seront arrachées et brûlees sous 
vos yeux; alors votre tête sera séparke de votre corps, qui 
doit être divisé en quatre parties ; et votre tête sinsi que vos 
membres seront à la disposition du Roi. Que le Seigneur ait 
pitié de votre âme. »# 

Le prisonnier fut conduit au lieu de l'exécution accompagné du 
shérif, des officiers de la Paix du district et d'une garde militaire 
de cinquante hommes. La potence fut dressée à l'extérieur des murs 
de la ville, non loin de l'actuelle porte Saint-Jean. L'endroit choisi 
etait élevé et visible de très loin, surtout des petites gens de la 
Basse-Ville . . . 

Le bourreau fit son travail sans suivre, heureusemenq les ins- 
tructions du juge Osgood. Le corps r a t a  pendu trente minutes avant 
qu'on ne tranchât la tête du  supplicié. Le bourreau, la montrant 
alors au peuple, s'écria : «Voilà la tête d'un traitre. n Une partie 
des entrailles furent arrachées et brûlées et les incisions f a i m  aux  
quatre membres. La cérémonie dura environ trois heures. Le soir 
venu, des citoyens allèrent chercher le corps de McLane et en dépit 
des représailles à craindre, l'enterrèrent avec beaucoup de respect. 

Les dénonciateurs et les témoins qui avaient coliabork avec la 
Couronne lors du procès obtinrent de grandes concessions de terre, 
pour les récompenser «d'avoir contribué à sauver la patrie en 
danger ». 

Le président de la régie chargée de distribuer les terres publiques 
était justement le même juge Osgood. Le scandale fut si considérable 
que le  duc de Portland, alors ministre des Colonies à Londres, r a p  
pela le  gouverneur ainsi que le juge Osgood. Le procès de David 
McLane, la cruauté de son exécution, eurent sans doute I'effet es- 
compté. Joseph-François Perrault, clerc au palais de Justice en 1797, 

9. Soirder C d i m n e r .  tome II. 
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108 Les Beaucerons, ces insoumis 

uComme évêque, je tache de maintenir le bon ordre dans la 
province et je travaille de mon mieux à Amonder les vues 
du gouvernement. 

En 1807, les autorités militaires décident de visiter les miliciens 
dans chacune des localités où il s'en trouve. Le C a d i e n  du 12 sep- 
tembre 1807 rapporte la nouvelle en ces termes: 

«L'état-major entier du second Bataillon, aidés des capitaines 
Linière (Thomas-Pierre-Joseph) Taschereau, adjudant Charles 
Frémont et Jean-Thomas Taschereau, a revu toutes les milices 
depuis St-Jean Deschaillons compris, jusqu'à la Pointe de 
Lévy e% les trois paroisses de la Beauce. Toutes ont montré 
le meilleur ordre, le zèle, l'amour à leur Roi, de leur pays, 

r l'offre de vingt et quelques volontaircr par paroisse. Ste- 
Karie en a présenté jusqu'à quarante. Partout on a crié: 
a Vive le Roi. D 

Nos l a e u n  auront noté que le comportement des habitants est 
mujours le même. Officiellement, quand ils ne peuvent faire autre- 
ment, il n'y a pas de sujets plus loyaux à la Couronne et aux 
institutions établies. Ils sont prudents, conscients du danger de la 
répression. Pendant un siècle, ils seront aux aguets, i'oreille attentive, 
attendant le grand jour ou le grand soir. 

En 1811, la coopération des Beaucerons est déjà moins certaine. 
Fran~ois Grégoire de Sainte-Marie, Joseph Nadeau et Jean-Baptiste 
Bisson sont condamnés à payer amende pour avoir caché Joseph 
Belle'ose, soldat déserteur du régiment Canadien. Ces accusés, bien 
que coupables d'un délit criminel, ne furent pas mis au ban de la 
communauté. Aider un déserteur a toujours été, depuis la Conquête, 
considéré plus comme une gloire que comme une infâmie. 

La guerre étant probable, la «loi  de milice* fut une fois de 
plus amendée. Le gouverneur pouvait enrôler les miliciens de dix- 
huit à vingt-cinq ans. Les journaux du pouvoir tentent donc de créer 
une hystérie collective favorable à i'enrôlement. La Gazette de Qui- 
bec, du 23 avril 1812, sous le titre « Les Voltigeurs n relate que : 

15. Lciire de Mgr Plcsrir ru Vicaire Général J.-H. Roux, 4 der 1604, R.A.P.Q. 
1927-28. 

a Les jeunes gens se transportent en masses vers lm Of f i aec~  
qui enrôlent, avec un air et un maintien où il n'y a pas à se 
tromper. Les Canadiens se réveillent après un rrpos d'un siècle . qui leur a été assuré par un bon gouvernement et par leu= 
vertus. Leur colère est fraiche, l'objet de préparatifs u t  simple 
et distinct. Ils ont à défendre leur Roi qu'ils ne connaissent 
que par des actes de bienfaisance et leur pays natal.. . i, 

Mgr Plessis écrit à ses curés : 

«Son Excellence le Gouverneur désire que je vous farse con- 
naître sa parfaite satisfaction de l'assistance qu'il a rqu de 
votre part tant dans la levée des milices que dans le maintien 
de la subordination qui règne parmi elles. Vous a v e  employé 
aup re  de vos paroissiens le nerf le plus uissant, celui de la 
religion, pour élever leun âmes, animer eur courage, exciter f 
leur zèle et leur loyauté.. . Nul spectacle plus consolant que 
celui du atriotisme et de la iété se donnant la main l'un et 
I'autre, & manière que les L e s  iu plus de , purifier par la réception dm sacrements sont aussi les premiers 
rendus ou les ordres de leurs Officiers les appellent et leo plus 
près  à voler au combat. Continuer de faire un aussi noble 
usage de votre ministère et d'assura à notre chère patrie des 
défenseun intrkpides . . .nie 

J.O. ev. de QuCbec, 6 oct. 1812 

Les chants guerriers retentissent : 

a Mourir, c'est rendre à la nature, 
Un don qu'elle nous a prêté ; 
Quiconque meurt sous son armure 
Renaît à l'immortalité. 
Le bruit du tambour 
Nous rappelle au camp, rataplan, etc. ni' 

16. Mandement der Evêqurs du Queber. 
17. Li L i f f é r a f ~ r e  Candimne de 18.50 d 1860, Tome II, publiL par L dire+ 

lion du Foyer Csnadicn, Québec, iW. 

Marc Dutil

Marc Dutil



Lcs Beaucerons. ces insoumis 

Le grand vicaire, Auguste Rioux, superieur des Sulpiciens, publie 
un mandement : 

cr Nos voisjos, jaloux de noue bonheur se sont annés pour 
nous le ravir, ils viennent de nous déclarer la guerre; ou 
plutôt, c'est un Dieu irrité qui veut se servir de Leurs conseils 
et de leurs bras pour se venger de nos crimes. Que ferons- 
nous à la vue des maux qui nous menacent? D'abord nous 
implorerons les ressources bumaines. La jeunesse s'annua pour 
ce usser une attaque injuste; au premier signal de nos chefs 
el P" e marchera pour combattre l'ennemi. 
Nous vous rappellerions tous les intérêts ui vous comman- 9 dent. Vous avez vos biens à défendre, votre iben6 h conserver 
et tout ce qui doit transporter des âmes fieres. Vous avez h 
soutenir votre honneur et peut-@tre l'honneur de v o  .&pou? 
et de vos filles et sunout l'bonneur de voue religion qui 
serait bien humiliée si vous pouviez cesser un moment de sou- 
tenir les drapeaux de votre Roi. vis 

Puis le grand vicaire vante la force de la Grande-Bretagne qui ne 
peut perdre de guerre. 11 pretend que le ciel a chargé les Canadiens 
de défendre Les temples et leurs autels. Et comme il se peut que I'on 
meurz à la guerre il offre la récompense suprême. «Quand on a la 
conscience pure, on ne craint pas la mon. u uLe champ d'honneur 
où I'on perdrait la vie ne serait que l'escabeau qui ferait monter au 
trône immortel le soldat qui mourrait pour son Dieu, sa Pauie et 
son Roi. »'O 

Malgré tout= ces exhortations, l'enthousiasme ne fut pas gén6- 
ral. A Montréal on dut dépécher des troupes pour ramener les 
miliciens à l'ordre. Dans les campagnes, avec une mse propre h 
chaqiie endroit, on n'affronte pas la loi, on la contourne. A Saint- 
Charles de Bellechasse, on découvre un stratagème qui se répétera 
en 1940. En fixant une date precise au-delà de laquelle tout homme 
marié serait considéré comme célibataire pour l'enrôlement obliga- 
toire, on provoqua une ruée vers le mariage. 

Le 19 septembre 1812, le cure de Saint-Charles écrit à Mgr 
Plessis : 

18. L LitIlrature C m d i m n e  de 1850 d 1860. Tome 2. 
19. Ibid. 

« L e  nombre des mariages qui se fait dans noue paroisse est 
inconcevable. Les jeunes gens se marient sans penser, ni réfle- 
cbir, en disant qu'ils sont exempt& s'ils sont mariés. r, 

Les autorités religieuses collaborent à cet échappatoire legal en 
donnant toutes Les dispenses requises, dispenses que L'hêque est 
habituellement le seul à accorder. Ces mariages se feront le soir, un 
dimanche, ce qui était à l'époque dérogatoire aux tégles de I'Eglise. 
Ce stratagème ne fut pas employé à Saint-Joseph en 1812. On en 
utilisa un autre, qui présage le goGt prononcé qu'ont les Beaucerons 
pour les finasseries judiciaires. Ils seraient prêts à s'enrôler, disent-ils, 
mais comme la loi de la conscription n'a pas été sanctionnée par 
les Chambres, ce serait une violation de leurs droits que 'de l a  
obliger à s'y soumettre: 

«Sur environ 150 paroisses que contient la Mi il ne 
s'en est trouvé qu'une seule qui se soit O pode  aux demiéres 
levées de miliciens OUI les frontières. ene p i w  cct St- R E 
Joseph de la Nouve e Beauce ; St-Pranpis, la m i s s e  voisine 
avait presque anicipC dans La di igraa de St-$seph, mais ser 
miliciens marc èrent assez à tem s pour pdvenir h n6cessite 1 
d'employer aucune mesure pour es forcer à l'obéiaanrr f 
Dimanche un arti de  trente bommes du 103e dgimmt, s o u  
le lieutenant &ye et a i r o n  v inp  de la cavalerie de MI. Bell, 
sous le lieutenant Hale, Le capitaine Bell étant absent aux 
Trois-Rivières, le tout sous le commandanent du lieutenant- 
colonel de Boucherville, aide de camp provincial de son Ex- 
cellence le gouverneur en chef, et acmm agni d'un magiîtrat, 
partirent de cette ville pour aller à St-Poseph et mene r  les 
miliciens de cette paroisse. Ils revinrent hier au matin avec 25 
prisonniers qui furent mis dans la prison. 

II ne fut fait aucune résistance. Le tirage avait et6 reguliére- 
ment fait, et les jeunes gens furent dissuadés et même em 

p"- ches de marcher par quelques personnes ignorantes et obstinm 
qui prétendaient que, n'ayant pas voté aux 6ledons. ils n'6- 
taient pas Liés par la loi de la milice, et que Les officien de 
milice n'avaient point d'autorite pour ce qu'ib avaient fait. 
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La paroisse voisine, Ste-Marie, s'offrit, dit-on, pour aller cher- 
cher les miliciens et à les amener, mais cette offre fut, ! jyt: 
raison, refusée. Vu que cela aurait pû causer plus d'anunmite 
et de résistance qu'un paai de troups. 

les conscrits, après une semaine de détention, décidhreot de  r r  
joindre leur bataillon. La tradition orale nous rapporte que la troupe 
envoyée de Québec n'avait pas réussi à arrêter tous les fugitifs. José 
Maheii (surnommé le Noir) et Audit Roy, entre autres, avaient su 
échapper au ratissage de la police militaire et se cachèrent dans les 
bois pendant deux ans. Monsieur Jean-Thomas Maheu nous raconte 
qu'un frère de José, enrôlé de force, revint de la guerre tout dodu 
alors que José sortit de l'aventure maigre comme un piquet. Contra- 
diction qui pourrait s'intituler: la revanche du conscrit. 

Trois miliciens de Saint-Joseph moururent à l'occasion de cette 
guerre, mais il n'est pas prouvé que ce soit dans le feu de l'action. 
Rapporrons ce fair que nous tenons toujours de la tradition. Un 
milicien du nom de Tardif, dont le nom avait été tiré au sort pour 
prendre part à la bataille de Châteauguay, raconte que les Canadiens, 
formés en contingents mêlés aux troupes anglaise, criaient aux sol- 
dats américains quand ceux-ci etaient à portée de voix : 

«Tirez pas NI les capots d'étoffe,=' tirez sur les habits rouges. »" 

20. La G ~ I c ~ ~ I  de  Q Y I ~ c c ,  ler avril 1813. 
21. Nom dannt aux habitants 1 muse de leur habillcracnt 
22. Nom donné aux soldats mgbis pour la meme raison. 

I! n'est pas dans nos intentions et de notre compétence de re- 
faire le récit et l'analyse des troubles de 37-38, cette héroïque et 
pitoyable épopée, qui, née d'une admirable et juste passion, se 
termina lamentablement dans la {uite et l'écrasement. 

Armer ses rCves et faire marcher sa révolte au pas militai- 
voilà une discipline à laquelle ne s'est jamais astreint le Canadien 
fransais 

II n'y eut pas ici, comme dans les régions de Montréal et du 
Richelieu, d'échaùffourées et de luttes sanglantes. Mais nous avons 
relevé au sujet de la Beauce des détails intéressants et la présence 
d'un nombre i n s o u ~ o n n é  de patriotes. 

Depuis 1791 le Bas-Canada était doté d'un Conseil législatif et 
d'une Chambre d'Assemblée élue par le peuple. Le Conseil législatif 
était composé en majorité d'Anglais nommés à vie par les autorith 
coloniales et sans aucune responsabilité ministérielle. La puissance 
de cette oligarchie devint rapidement insupportable pour les Cana- 
diens qui demandèrent par la voix de Papineau que a l e  pouvoir 
soit aux électeurs de ce pays P. 

On présenta à la Chambre de l'Assemblée les fameuses quatre- 
vingt-douze résolutions: la somme des griefs des Canadiens. Le 
gouvernement britannique vota dix résolutions qui ne résolvaient 
aucun des problèmes soulevés. L'indignation du peuple devint gé- 
nérale et Papineau parcourut la province, soulevant partout I'en- 
thousiasme des foules réunies. ((Admirable et prodigieuse époque 
où tout un peuple assemblé réclame ses droits politiques et la liberté 
de se gouverner. P' 

1. Histoire Poli~icorailiuircs der C.-P., Cbulci-Muic Boisronnult, 1967. 
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Jusqu'à l'insurrection armée, ce fut l'unanimité parmi la popu- 
lation. Le curé de Sainte-Marie, ].-O. Proux, écrit au notaire Arcand, 
chef patriote de Saint-Joseph, qu'une u assemblée aura lieu au pros- 
bitère pour prendre en considération les 92 résolutions passées p a r  
la Chambre d'Assemblée dans cette dernière année 

L'unanimité tolère des notes discordantes. Le notaire Arcand 
rrpit en cette même année cette Comptine, sans doute à tiroirs, 
certainement désobligeante. Elle se lit comme suit: 

« Eterchismalle carabine fonthe 
Déculote bric brac 
Des pierres à fusil 
Avec une crotte de brebis 
Es-tu capable de faire des petits 
Avec une vache caille 
Es-tu capable d'en faire une noire 
Ah ! Ah ! )) 

Nous citons cette comptine à cause de son auteur, Anthony 
Morin, arpenteur, c'est-à-dire presque exclusivement au service des 
seigneurs, ce qui nous a incités à nous interroger sur le comportement 
des Taschereau en cette période troublée. 

II ne faut pas oublier que les chefs de la révolution sont surtout 
de Montréal. Ceux, qui dans la région de Québec, prennent la tête 
du mouvement le font avec discrétion, qualité discutable dans les 
circonstances. 

Depuis 1791, la Beauce a régulièrement &lu des Taschereau 
mmme députés. Les deux Taschereau qui la reprbsentent a 1837 
ne prennent pas position ouvertement, bien que ce soit Antoine- 
Charles qui, le 21 janvier 1834, présente à la Chambre de l'As- 
semblée les quatre-vingt-douze résolutions. Ils devaient etre bien 
partagés entre leurs sentiments nationalistes et leurs interets fami- 
liaux. Amis de Papineau, tres intéressés à remplacer l'oligarchie 
anglaise dominante, ils ne peuvent oublier que plusieurs des leurs 
font partie des armées impériales, qu'ils sont alliés, par le mariage, 
à de puissantes familles anglophones et que pour remplir les charges 

2. AAQ - Cnhier de Sainle-Marie. 

qu'ils exercent, shérifs, percepteurs des douanes, juges. ils ont prêté 
serment d'allégeance et se doivent d'être de loyaux sujets de sa 
Majesté. 

Cependant ].-B. Carrier, condamné i la prison pour avoir aidé 
des fugitifs américains à sortir du pays, bénéficie d'une liberté pro- 
visoire sous caution avant son procès grâce au dévouement de uson 
inappréciable avocat, 1.-T. Taschereau >.a 

Et quand il.-L.-M. Bouchette écrit en 1837 au notaire Arcand 
qu'il « a  r e p  un tribut envoyé à l'honorable monsinu Papineau 
par une dame patriote et nobles, nous présumons qu'il s'agit d'une 
Taschereau. 

II est important de connaltre la situation économique de la 
Beauce pendant cette période. II est évident qu'elle est conditionnk 
par l'état de son agriculture, laquelle était, surtout en ce templà,  
dépendante du temps. Les marchés exterieurs, Etats-Unis, Angleterre, 
avaient certes une répercussion sur le marché du pays mais, la d é  
du succès tournait dans un sens ou dans l'autre selon l a  comporte- 
ments imprévisibles de la nature. Les paroisses bien btablies tenaient 
plus facilement le coup. Ainsi, malgr6 une grèle qui dévaste les 
moissons en 1829, le recensement de 1830 donne l'image d'une 
paroisse prospère. 

En 1762, la population était de quatre cent trente-six Pmes. En 
1830, il y a déjà deux mille âmes. L'aisance se manifeste plus par 
le nombre de bêtes que par celui des hommes. On  mmpte 598 che- 
vaux, 370 boeufs, 8.282 vaches, 1.150 cochons et 3.740 moutons. Le 
rendement des terres est très bon. Elles ont produit cette même 
année: 13.000 minots de blé, 7.900 minots d'avoine, 6.500 minou 
d'orge, 20.000 minots de patates, 3.000 minou de pois, 600 minou 
de sarrasin, 400 minots de blé d'inde et 1.193 tonnes de foin. 

11 y a alors à Saint-Joseph deux moulins à farine, dont le vieux 
moulin seigneurial des Fermes qu'on a bêtement rasé il y a quelques 
annees. A ces deux établissements s'ajoutent un moulin à cardes, un 
moulin à foulons, six moulins à scies, trois magasins, deux auberges, 
une boutiyue de charron et au moins une forge. Le village, outre 
l'église, le presbytère et ses dépendances, se compose d'une dizaine 
de maisons. 

3. Les Evhtnnmrs de 1837. L.N. Carrier - QuCbcc 1874. 
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La Beauce n'est plus une région isolée. A partir de 1830, une 
route relie Portland à Québec et un service de diligence fait le trajet 
en quatre jours et demi. En 1831, Le C d i d  annonce «qu'un 
carrosse tiré à quatte chevaux portant Américains est arrivé à Lévis 
par le chemin de Kénébec ». 

Les fluctuations de l'économie dans une région agricole sont 
trés variables. En 1834, des gels intempestifs, des pluies excessives, 
maintiennent la région dans la détresse générale. On voit dégringoler 
les chiffres dans la colonne des recettes des livres de la Fabrique. En 
1834, les recettes commencent à diminuer, elles seront au plus bas 
en 1836: 49 1. -12. En 1838, la crise étant passée, elles remontent 
à 182 1. 2.9%. 

En 1837, le journal Le Canadien rapporte que, surtout dans les 
paroisses de Saint-François et Saint-Georges, règne u une excessive 
misère». «Les moins affligés, c'est-à-dire, les meilleurs habitants 
sont eux-Ames épuisés. 11s ont fait tout en leur pouvoir pour aider 
les autres et les empêcher de mourir de faim, en vendant ou en 
prêtant le peu de blé ou de farine qu'ils se réservaient. La plupart 
n'ont pour toute nourrimre qu'un peu de sucre qu'ils font dissoudre 
dans l'eau. On en trouve même qui n'ont d'autres moyens d'éviter 
de mourir de faim que de manger les animaux qu'ils trouvaient 
morts le long de la route. 

Le rapport du député de Dorchester, Jean Bouffard, confirme 
l'aspect tragique de la situation. 

«Avant la fin de l'hiver une très grande panie des habitan? 
manquera totalement de subsistauce. L'an dernier ils ont du 
hypothéquer leurs terres p u r  acheter la semenm. Le prin- 
temps prochain ils seront incapables d'ensemencer leurs terres 
n'ayant ni blé, ni pois, ni avoine, pas même de patates et n'ont 
pas d'argent pour s'en procurer. » 

Dès 1833, on demanda à I'Etat de créer d a  greniers publia. 
Papineau refusa d'encourager, disait-il, l'esprit de dépendance d a  
paysans.6 

4. Journal publié l Québec. 
5. Le Canadim. 26 mai 1837. 
6. Hisioire konomique et  sociale. Fernaod Ouellei. Fides 1966. 

En 1829, à la suite de cette grêle dont nous avons parlé, les 
habitants réclamèrent des graines de semence au gouvernement. J.-T. 
Taschereau réagir comme Papineau : «C'est une mauvaise accoutu- 
mance à donner au peuple que de le faire recourir à La générosité 
du gouvernement. » 

Etrange paradoxe. Ceux qui, issus de nos grandes familles, pa- 
raissent vouloir se dévouer pour le bien commun, méprisent le peu- 
ple. Cent ans plus tard, Alexandre Taschereau, ,premier ministre, 
refusait de voter la loi du Crédit agricole parce qu il était convaincu, 
disait-il, que jamais les habitants ne rembourseraient les deniers pu- 
blics que leur aurait prêtés I'Etat. 

Force nous est de constater devant le compmtement de Papineau 
et de J.-T. Taschereau que nos leaders ne sont par prêts à assumer 
les responsabilités sociales de I'Etat. Les crises agricoles, planifiées 
par la pluie et le soleil, n'en prenaient que plus d'acuité. « O n  peut 
affirmer, sans crainte d'errer, que la population ~ r a l e  de presque 
toutes les localités, où le commerce du bois n'étendait pas son 
empire, était psychologiquement préparée à tenter l'aventure insur- 
rectionnelle. »' 

s i  cette Situation économique, jointe aux conflits ethniques et 
politiques, ne se transforme pas en forces révolutionnaires c'est à 
cause d'un manque flagrant d'organisation. 

Dans une correspondance relevée dans les Archives, nous voyons 
que ce sont les notaires de la région qui deviennent les chefs de file 
des Patriotes. A Saint-François, les notaires Hénault et Perraulr. A 
Saint-Joseph, les notaires Arcand, Bélanger et Dostie. Quelques Let- 
tres du notaire Arcand à l'avocat R.-L.-N. Bouchene de Québec ont 
trait au journal Le Libéral0 «qui  s'accorde parfaitement écrit le no- 
taire Arcand, avec mon opinion dans la politique. Malheureuse- 
ment il n'a pu s'abonner « rapport à mes moyens pécuniaires. » (La .. 
disette a des retombées !) II n'a vendu qu'un abonnement au capi- 
taine Bélanger10 et regrette que le journal ne «peut s'étendre parce 
que les habitants ont peu d'éducation ». Malgré ce pessimisme du 

7. Hirroirr Pronomigue el sorinle. Fernand Ouellet. 
8. ]ouml  der P.triores. 
9. Archives de Quibrr ,  num6ra 3275. 

10. Arrh iue~  de Québec, numeros 3274 i 3288. 
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notaire Arcand, le a journal s'étend. » Nicolas Mathieu de Beauce- 
ville émit qu'il a appris u par le notaire Hénault qu'Arcand etait 
agent de cemémorable papier » auquel il a « l e  bonheur de sous- 
crire »." Le notaire Perrault de Saint-François affinne aussi à Arcand 
aqu'ils sont amis et toujours les mêmes à l'égard de la politique'». 
Le notaire Arcand espère. «Nous avons un bon pôteau, écrit-il à 
Bouchette, Dieu nous aidera et nous parviendrons à notre b u t  »la 

Bouchette lui répond, le 28 septembre 1837, a qu'il ramasse des fonds 
pour lutter contre les ennemis qui sont riches parce qu'ils nous di-  
pouillent et qui sont fotts parce que nous leur avons toujours trop 
paisiblement cédé dans nos voies politiques ». 

Après que la tête de Papineau fût mise à prix (le 5 décembre 
1837) des assemblées eurent lieu dans les paroisses. Lm citoyens de 
la région de Québec dénoncèrent l'insurrection, mais en même temps 
n'entendirent pas se désister de leurs droits.18 Ils se rallièrent à 
Hippolyte Lafontaine, moins radical que Papineau. 

L a  deux notaires de la paroisse se séparèrent idéologiquement. 
Dostie se rallia aux idées plus modérées du groupe de Lafontaine 
alors que le notaire Arcand resta fidèle à Papineau. 

Les dissensions qui déchirent un groupe atteignent toujoun 
i'intmsité de la lutte qui les a précédées. Le notaire Dostie se fit 
délateur et le lieutenant Bélanger écrit cette lettre sarcastique et 
haineuse : 

U A  Atcand, amiral des Forces patriotes. 
Je consens volontiers à ce que vous me donniez un certificat 
tel que celui que vous m'avez offert hier pourni que vous 
signiez a Arcand menteur et imposteur». Ce sera le second 
Aman qui i n  expirer miserablement sur la potence qu'il aura 
élevée pour un Mardochée. 

(signé) Lit. Bélanger, généralissime des armées canadiennes.. 

Nous n'avons pu identifier ce génbralissime. Plusieurs Bélanger 
ont alors des grades dans la milice. Un François Bélanger est même 

II. Archiver de Quibec. 
12. Archives de Qulbrc, numem 3281. 
13. Ler Parrioter, L.-O. David - Montreal - 1894. 

destitué du sien pour <(désobéissance aux ordres», le 28 septembre 
1837, en méme temps que le capitaine Jean-Pierre Proux de Sainte- 
Marie. 

Avant de rapporter les autres faits, et pour leur compréhension, 
il faut mentionner que, sur la route de Kennebec, on avait établi, 
à partir de Saint-François, jusqu'aux lignes américaines. trois postes 
de guet. J.-B. Carrier, cultivateur de Lbvis qui allait fréquemment 
commercer aux Etats-Unis, les situe ainsi : 

Le premier à quelques milles de Saint-François. D'après la des- 
cription des lieux. il semble que ce fût aux Rapides du Diable. Un 
deuxième guet se trouvait à quatre milles plus loin, soit pres de 
Saint-Georges et le troisième sur le chemin de Kennebec. Ce dernier 
était sous le commandement de monsieur Oliva que Carrier dit u être 
magistrat et bureaucrate renforcé ». Ailleurs," on le nomme a colonel 
et commandant du poste militaire de la Kmnebec Road ». En faik 
il était capitaine. La maison d'Oliva etait attenante à un pont qui 
traversait la riviere du Loup,lS près de Saint-Côme, nous semble-t-il. . 

Sauf monsieur Oliva, les soldats anglais, qui faisaient le piquet 
à ces trois endroits, n'étaient pas des plus zélés. Des bvasions impor- 
tantes se firent par le chemin de Kennebec sans trop de difficultés. 
Le curé Dérome de Sainte-Marie écrit le 8 janvier 1838 au vicaire 
général Cazeau : tt Tu peux tenir pour cettain que Lafontaine et M. 
Duchesnais (?) sont passés par ici pour l a  Etats-Unis. Le bruit court 
que Chartier,'e en compagnie de deux autres, est aussi pas4 dans une 
voiture à deux chevaux qui n'a pas arrêtée dans le village et qui est 
passée ici le 5 au soir. II n'a pas pris le temps, le brave curé de 
dire la messe en passant.. .»Il 

Le curé de Saint-Eustache raconte que pour fuir, l'abbé Chartier 
traversa le fleuve à Berthier er de Sorel se rendit à Drummond- 
ville.18 Comme on le retrouve à Sainte-Marie le 5 janvier, nous 
sommes presque certains qu'il a suivi le chemin Craig qui débouche 

e 
14. Les Evkenrnis de 97-98 - L.-N. Csrrier - Quebec 1874. 
15. Monsieur Carrier pnde de la riviere Chaudiere, ce qui est une erreur. 
16. L'abbé îhartier, cure de St-Btoolt d e  Deux-Mootngnes et numanier des 

Patriotes. 
17. AAQ. Cmiablr de Sninlr-Mmie, numem 117. rcleve dms Provost 
18. Lm rdellion de 1897. Globensky - Qutber 18.33. 
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à Saint-Sylvestre et de là, la petite route qui coupe vers Sainte-Marie. 
Cette fuite est intéressante parce que l'un des deux personnages qui 
accompagnait l'abbé était Louis-Joseph Papineau. L'abbé Provost,lg 
qui est iin histnrien'scrupuleux, l'affirme. Comme l'équipage arriva 
à la bmnante à Sainte-Marie, les fuyards durent coucher chez un 
habitant puisque l'arrière-grand-mère de l'un de nos informateurs 
les a vus passer à Saint-Joseph le jour des Rois. Le a téléphone 
arabe » avait eu le temps de propager la nouvelle. En plus des deux 
chevaux attelés à la voiture, suivaient deux bêtes d e  relais ce qui 
était insolite et susceptible d'attirer l'attention. L'étrange équipage 
passa quand même sans difficulté aux postes d e  guet. Les soldats 
avaient-ils recu l'ordre d e  favoriser cette fuite ? Papineau aurait sans 
doute été un prisonnier trop encombrant. 

Une autre fuite, même si les personnages sont moins importants, 
fut plus spectaculaire et nous renseigne davantage sur le compor- 
tement des gens de la région. 

En novembre 1838, W. Dodge et Edward-A. Theller, Améri- 
cains de naissance,20 qui ont pris part à la rebellion dans le Haut- 
Canada, sont arrêtés, condamnés à la pendaison et transférés à la 
prison d e  Québec pour y attendre leur exécution. Ils s'en échappent 
grâce à la complicité de sympathisants québecquois. ].-B. Carrier de 
Saint-Henri de Lévis, accompagné de M. Bacon, accepte de les con- 
duire à la frontière américaine. Dans le récit que ].-B. Carrier fait 
de cette pathétique aventure, nous sommes émus de ses malheurs 
il va de soi, mais surtout frappés de la connivence qui le lie à la 
population locale. 

La fuite vers les Etats-Unis se fait en trois nuits « p a r  des che- 
mins impraticables sous une pluie battante, » mais sans embûches. 

Le retour à Québec est plus pénible et plus mouvementé. Sur 
le chcmin de Kennebec, les terres avaient été concédées à des immi- 
grants anglais, irlandais et écossais attirés au pays vers 1820 par le 
seigneur Hanna du fief de Saint-Charles de la Belle-Alliance. Quand 
l'inspecteur de police Young fait « l a  liste des loyaux sujets de Sa 
Majesté sur la Kennebec, » il mentionne cinquante-quatre noms à 
résonance anglaise. 

19. llirloire de Son<~e-hf.rie. Honorius Pmvost. 
20. Lei Ei,énemenlr dc 37.38 - L.N. Grrier - Quebec 1874. 

Jean-Baptiste Carrier, après s'être délesté de ses deux prisonniers 
à trois milles derrière les lignes américaines, revenait avec son com- 
pagnon Bacon sur le chemin d e  Kennebec. Un Irlandais qui habitait 
prés d e  la frontière les reconnaît et part « à  fond d e  train » pour 
aller prévenir monsieur Oliva. Ce fut une chevauchée mémorable. 
Jean-Baptiste Carrier et son compagnon purent dépasser le point 
strategique avant que i'lrlandais n'y soit arrivé mais l'alerte etait 
donnée. Carrier et son compagnon abandonnent leurs chevaux e t  se 
sauvent à pieds. A Saint-Georges ils demandent refuge, se faisant 
passer pour des contrebandiers. La contrebande était glorifiée depuis 
l'assemblée d e  Saint-Ours le 7 mai 1837. O n  y avait voté deux réso- 
lutions et la deuxième recommandait: 

« a )  de s'abstenir de consommer des articles importes tels que : 
thé, vins, rhum, tabac. 

b) de consommer des roduits manufacturés ici. 
c) Considérant l'acte 1 e commerce comme non-avenu, nous 

regarderons comme très licite, le commerce désigne sous 
le nom de contrebande, jugerons ce trafic tres honorable. 
Tâcherons de l e  favoriser d e  tout notre pouvoir, regar- 
dant ceux qui s'y livrent comme méritant bien du  pays, 
et comme infâme quiconque se porterait dénonciateur 
contre eux. » 

La présence des fugitifs dans la Beauce s'étant ébmitée, les ha- 
bitants se firent une raison d'Etat: ils pouvaient aider Carrier et 
Bacon à fuir à la condition de les considérer comme contrebandiers 
ce qui leur éviterait «des  aveux qui auraient pu tourner contre eux 
en cas d'arrestation». A Saint-Francois, « u n e  famille qui n'avait 
pas de quoi se nourrir elle-même» leur offrait quand même « avec 
bon coeur une tranche de pain noir et un morceau de lard rance ». 
(C'était encore la disette). Grâce à la complicité des habitants, ils 
descendirent la Chaudière en canoë jusqu'à Sainte-Marie, af i rent  

4 
deux bouts de route cachés dans des voyages de paille. B Ils furent 
logés et nourris généreusement tout au long du parcours. D e  retour 
à Québec, Carrier se réfugia pendant cinq semaines dans le faubourg 
Saint-Roch, quartier ouvrier qui appuyait le mouvement révolu- 
tionnaire.2' 
21. Riiroirr éronomigue et rorial du Québec, Ftrnsnd Ouellei. 
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La conduite d'Oliva, poursuivant les fugitifs, fut blâmee, par 
les Beaucerons. Des projets de sanction contre u le poste militaire 
de la Kennebec Road et le colonel Oliva » prirent naissance. Le plus 
rigoureux consistait à détruire le poste, à supprimer la garnison-'et 
le colonel ! Ces menaces furent sans doute accompagnées de vantar- 
dise. La rumeur se rendit jusqu'à Québec. On dépêcha sur les lieux 
la police militaire. Xavier Bolduc, fils de Charles, Alexis Rodrigue 
et Augustin Doyon, tous de Saint-Fran~ois, furent mis aux arrêts.*' 

Xavier Bolduc ayant reussi à s'enfuir, on menaCa son père d'in- 
cendier tous ses bâtiments. Le fils. rirévenu. se livra. . . 

Leur incarcération dura deux mois et dix jours. Ils furent remis 
en liberté le 13 avril 1839 u grâce à l'intervention de Henry Pozer 

Dans la Beauce les esprits s'échauffèrent beaucoup plus pendant 
l'insurrection de 1838 que pendant celle de 1837. 

Les echecs des premiers combats et la violente répression exercee 
par les troupes d'occupation anglaises avaient obligé de nombreux 
patriotes à se réfugier aux Etats-Unis. Ils s'y regroupèrent sous l'au- 
torité de Robert Nelson2' qui l a n ~ a  la proclamation de I'lndepen- 
dance du Bas-Canada. u Les écrits de cette deuxième periode marquent 
une évolution très nette des idées revolutionnaires: tout en conser 
vant un caractère anticolonial, elles s'orientent désormais vers une 
réforme radicale des structures politiques et sociales de l'Ancien 
Régime. »zJ 

Le notaire Arcand continue B correspondre avec le notaire Per- 
rault de Saint-Francois pour le tenir au courant de la situation 
politique. En juillet 1838, une lettre de J.-A. Bélanger de Québecze 
apprend au notaire Arcand que cinquante patriotes ont été arrêtés 

1 à Niagara et que u les prisonniers d'Etat sont partis pour la Ber- 

l mude dans le vaisseau de sa Majesté, La Vestale. Parti de Montréal 
: à la sourdine parce que le gouvernement redoutait le peuple qui 

était accouru en foule.. . » 

22.  Ln fan i l le  Bolduc. P. Angers ct  Evelyn Balduc. 
23. Ibid. 
24. L 'erpri~ r l v o l u i i o . ~ i r c  d m r  ln  l i i i h d u r e  s.-f., Joseph Corticclln (1970). 
25. IbiA. 
26. A.Q. numCro 3284. 

Le 20 avril 1838 le notaire Arcand annonce au notaire Perrault 
qu'il fait signer les requêtes. Les notaires J.-O. Arcand, Pran~ois 
Bélanger et un autre dont nous ne connaissons pas le nom travaillent 
si bien pour la cause de l'indépendance du Bas-Canada que le notaire 
Dostie les dénonce. Ils sont emprisonnés. Sans doute au début de 
1839, puisque Dostie, le 3 avril de cette année, écrit au chef de 
police de Québec « j e  vous dis monsieur que depuis que trois de 
ses membres sont absents, la paroisse est bien tranquille ci ne les 
regrette para. Et le notaire Dostie non sarisfait des résultats de 
cette première délation continue: 

a En qualit6 de loyal sujet de sa majesté la Reine Victoria et 
our me conformer à l'esprit et intention de mon sement 

$'alléFeance je crois de mon devoir de vous confiu en v&tre 
capacité de chef de Police, qu'un nomme Pierre Boulet alias 
Petit Pierre, cultivateur, qu'il a vendu un fusil à Arcand, 
ce dernier a offert, parait-il B plusieurs contemporains % 
armes et de la poudre. Je crois, monsieur qu'un mandat d'a- 
mener contre le dit monsieur Boulet vous metterait à même 
de connaître des choses importantes contre cette maison 
diabolique. » 

Le 9 avril 1839, Pierre Boulet est somme de comparaître pour 
faire une déposition. II avoue avoir vendu un fusil à Arcand. I l  
avoue aussi avoir signé une pétition ; monsieur Bélanger lui avait 
dit qu'elle avait pour but «de  voir le nombre du bord de Papineau 
et j'y consentis sans y porter grande attention ». Et monsieur Boulet 
continue sa déposition en disant : 

n J'ai appris après qu'il avait ramassé pas moins de deux cent 
soixante noms à ce papier. Les gens disaient méme à la porte 
de I'Eglise que le papier qu'ils avaient signe était pour mon- 
trer le nombre des Amis de Papineau dans la paroisse. v 

L'on se souvient que la population de la paroisse etait de deux 
mille âmes en 1830. Les deux cent soixante personne3 qui ont signC 
sont à n'en pas douter les chefs de famille. Si nous multiplions ce 
chiffre par le nombre de dépendants qu'il suppose nous devons con- 
clure que la grande majorité des citoyens etaient Patriotes. 
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Etre pour Papineau en 1838, après la première insurrection ratée 
et la répression militaire qui s'ensuivit, nous parait sinon plus cou- 
rageux du moins plus significatif qu'en 1837. Nous n'ignorons pas le 
nombre des Patriotes des autres paroisses ni le nom de ces hommes 
qui attendirent en vain des ordres, des directives, comme ceux d e  la 
régior? du Richelieu attendirent en vain les a rma .  

Les déclarations du notaire Arcand, son agitation, son empri- 
sonnement ne lui nuirent en aucune f a ~ o n .  Une assemblée d e  
tempérance vers 1848 est présidée par le notaire Arcand. O n  l e  
rctrouve en 1850 à une assemblée d e  notables en compagnie d e  
François Bélanger, Thomas Lambert, Olivier Maheu, Richard Les- 
sard, Louis Morin, ].-B. Cliche, etc. 

Le 8 novembre 1868 à une réunion de marguilliers il est résolu : 
a Que vu les services rendus par feu le notaire Arcand à la Fabrique, 
l'entrée du caveau de L'église lui soit accordée gratuitement ». Nous 
n'avons pas d'autres exemples d'un pareil traitement. 

Les notaires Arcand er Dostie sont très représentatifs des n* 
tablcs du XlXe  siècle qui étaient de deux sortes. Le notaire Arcand 
est le type de l'homme engagé. II est le révolutionnaire d e  1837, le 
promoteur de l'instruction, le président des associations. II participe 
activement à la vie de la communauté. Son ardeur n'est pas moins 
grande dans sa vie personnelle puisqu'il se marie quatre fois en 
vingt ans. A sa mort quand o n  examine son bilan o n  constate qu'il 
est pauvre, que sa lignée s'éteint avec ce fils d e  neuf ans, mort noyL 
Et les iqtes qu'il a semées ne germent pas encore. Mais ses actes 
ne furent pas vains puisqu'on l'estime et lui offre en récompense le 
froid caveau de l'église ! 

Michel Dostie était aussi originaire de Québec. Plutôt libre pen- 
seur, s'il s'intéresse à l'église, c'est pour dénoncer le curé. La tradition 
populaire parle encore des ((sabbats » du notaire Dostie, ses 
« brosses » d e  hcit jours, terribles, retentissantes pendant lesquelles 
« i l  se faisait des choses diaboliques. » C'est peut-être pendant un 
de ces sabbats qu'il devient délateur. Du conflit qui l'oppose i 
Arcand, il ne semble pas ètre sorti gagnant. Laissant à Saint-Joseph 
un fils, cultivateur à la Grand'montagne, qui descend à la messe 
humblement en charrette, il épouse une seconde femme à Saint- 
François, comme en passant, et se retrouve à Saint-Georges, disciple 
d e  P ~ z e r .  Etait-ce une fuite ou un engagement ? 

En 1867 eut lieu une élection m&morable, non parce qu'elle 
mettait fin aux débats sur la Confédération, débats qui se poursui- 
vaient depuis 1865, mais plutôt par les passions qu'elle souleva à 
la suite d'une cabale déchaînée. 

Cette élection marqua la fin de la suprématie d e  la famille Tas- 
chereau. II nous semble important et opportun d e  parler ici du rôle 
prépondérant d a  seigneurs dans la Beauce. 

De 1737 à 1867, cette famille, tant par ses descendants en ligne 
directe qu'en ligne collatérale, influença la Beauce et travailla à son 
développement économique et social. 

O n  pourrait faire les mêmes observations à propos d a  sei- 
gneuries qui s'étendaient de Lotbinière à Kamouraska. Des historiens 
sérieux ont affirmé que le rôle des seigneurs s'était terminé svec la 
Conqiiête en 1760 et que les notables avaient aussitôt pris la mlhve. 
Rien ne  parait plus incertain. 

Jusqu'en 1800, il y a peu ou pas, de notabla dans l a  seigneuries. 
Les notairss sont encore cantonnés dans les villes. Les svoœts vivent 
à l'ombre du Palais de justice à Québec. Les quelques médecins 
semblent plutôt préoccupés de contrôler la science des sages-femmes. 
Le curé Martel, dans son rapport d e  1874-1875, pour la seule pa- 
roisse de Saint-Joseph, mentionne : 

« 9 sages-femmes. Je les ai faites instruire par le medecin et 
par la suite je les ai  assermentées. Maintenant je refuse les 
sacrements à toute autre femme qui s'ingère dans cette fonc- 
tion sans leur certificat du médecin. » 

Quelques arpenteurs vont e t  viennent bornant les terres cond-  
dées aux censitaires. 
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le respect, la déférence d'autre part ont toujours suffi p u r  aplanir II y avait évidemment de part et d'autres des risistances, des 
Ics difficultés qui ne manquent jamais de s'élever dans l'exécution vengeances. Le pillage du manoir en 1775 fut la plus spectaculaire 
drs droits pour les uns et I'accomplissement des devoirs et obligations , des sanctions. 
poÿr les autres B. Ces réflexions révèlent que les seigneurs et les cen- ' En fait, les chicanes furent peu nombreuses et avaient la portée 
sitaires n'éprouvaient pas un plaisir spontané à se rencontrer. Ils se , d'un pied de nez. En 1811, le curé Lamothe veut refuser I'eau bénite 
toléraient muniellement, ne s'aimaient pas, mais ne se détestaient . au seigneur. II &rit à son évêque: 
pas non plus. Voilà ce qu'on peut appeler des bonnes relations 
quand il s'agit du rapport entre deux classes sociales dont I'une est 
dominée par l'autre. II suffit de lire les mémoires de Philippe Aubert 
de Gaspé, par exemple, pour constater avec quelle hauteur et désin- 
volture ces familles importantes, toutes apparentées par des mariages, 
jugeaient la ((populace B. Quand un homme du peuple rencontrait 
un notable soit civil, soit religieux, il soulevait son chapeau en di- 
sant : « très humble » ; il prononçait : irésumb. 

II n'est resté que peu de souvenirs des La Gorgendière dans la 
tradition orale. Sauf ce couplet a l lkif  et gaillard que madame 
Eulicippe Vachon entendait chanter dans la famille de son pé* 
Majonque. 

«C'est monsieur La Gorgendière 
Qui se dit fort bon coquassier. 
II tâtait fort bien les poules 
Au moins dix fois dans la journée. 
Chez Philomène à Gros Jeannot 
Quant y a voulu faire le coq 
Que les deux fesses y ont tremblé. » 

Les seigneurs Taschereau ont laissé le souvenir d'une tenue plus 
respectable. Mais nous avons entendu raconter ((qu'ils mangeaient 
l'oignon laissant les queues aux domestiques ». Et à Saint-François. 
alors que le seigneur de Léry se noyait dans la rivière, un censitaire 
qui passait, s'offrit à le sauver mais à Ir condition que le seigneur 
lui remette sa terre en pleine propriété, sinon il le laissait couler.. . 

Les Taschereau embauchaient u des étrangers même à leur ram 
et à leur croyance», leur reproche entre autres choses, I'ahbé Pr? 
vost, en rapportant les contrats d'engagements des précepteurs pan#- 
culiers, Dennies Doyle et Richard Delonghery. 

l 

1 

1 6J'apprends que M. Lagorgendiere a dessin de se présenter 
sous p u  à St- oseph pour recevoir l ' a u  bénite, bien persuadé 

i qu'il a droit d' e l'exiger. Vous m'avez dit qu'il ne l'avait pas, 
vu que I'église n'étant as bâtie sur son terrain. Je dois lui 
refuser. L'ordonnance Zéfend de reconnaître plusieurs sei- 

l gneurs. Je crains les suites car il doit prendre mon refus par 
I devant notaire pour agir ensuite en conséyuence.. . Voici donc 
1 le moment où je vais être attaqué. J'espre que voua ne me 
1 refusez pas des conseils car je crains comme je vous I'ai déjà 

dit d'être dans la dure nécessité de vous produire a cour. 
Permettez-moi donc de vous demander avant d'être attaqué, 
une réponse qui me fasse connaître ce que j'ai à faire dans ! 

l'occasion présente. »6 

' Et Jean-Thomas Taschereau, le 28 décembre 1848, se plaint à , , 

Cazeaii, premier secrétaire de l'archevêque, «que  les marguilliers , 

veulent le déposséder de son banc particulier auquel il a droit 
I i !  comme seigneur ». 

En 1767, François Cugnet, grand Voyer, se plaint au gouverneur ; ;  1 , . '  , .  
., , Carleton que les habitants de la Beauce refusent d'entretenir « l a  

route Justienne ». Les habitants, eux, soutiennent qu'ils ne peuvent i 

payer parce que les seigneurs n'ont pas satisfait aux exigences de 
leur acte de concession puisque « l a  route qu'ils avaient ouverte le 
long de la rivière Chaudière était impraticable, bien qu'ils aient 
eux-mêmes payé pour son entretien ». Ils demandent qu'on les rem- 
bourse. plaident à cet elfet et obtiennent gain de cause. Le seigneur 
doit donc remettre l'arpent. 

Un siècle plus tard, la résistance a changé de caraffère. En 1854, 
la tenure seigneuriale ayant été modifiée, les censitaires pouvaient 
acheter leurs terres en pleine propriété. Ceux qui ne se privalaient 

5. A.A.Q., Cerfable de Saint-lorrph de Benure. 
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pas de ce droit devaient continuer à payer les cens et rentes. Plusieurs 
ne voulurent plus se plier à cette obligation. En 1867, sur souante- 
dir-huit causes inscrites en Cuur de Circuit, cinquante-trois d'entre 
elles sont intentées par les seigneurs pour recouvrement de dettes 
et de rentes. En Cour Supérieure, le nombre est de vingt et un sur 
cinquante-quatre.8 Les Taschereau actionnent surtout pour dettes 
hypothécaires et les DeLery pour garantir leurs droits miniers. Cet 
état d'esprit dénote une détérioration des relations entre les deux 
groupes et coïncide justement avec la fin de la suprématie des fa- 
milles seigneuriales. 

En 1867, Henri-Elzéar Tascheteau est député de la Beauce. II 
appartient au groupe MacDonald-Cartier dont le but est de réaliser 
la Confédération. Les débats parlementaires sur ce sujet débutérent 
le 3 février 1865 pour durer jusqu'au 14 mars. L'opposition se fit 
de plus en plus violente. Papineau combattit le projet ainsi qu'An- 
toine-Aimé Dorion, « le leader rouge)). Eric Dorion publia les 
Résolutions de Qiiébec, le club Saint-Jean-Baptiste fut  mis sur pied 
par LanctBt, des réunions publiques se multiplièrent, des tracts cou- 
vrirent la province. Henri Joly, L.-O. David et L.-A. Jetté attaquèrent 
personnellement Cartier et les arguments ne furent pas sans effet. 
Dans la crainte de voir un jour le Canada fran~ais à la merci d'une 
majorité anglaise, Henri-Ehéar Taschereau se sépara de son chef 
Cartier et se dissocia de son parti. II reprocha d'abord au gouver- 
nement de ne pas soumettre toute cette question au peuple. 

a Je vois donc que le vote que je vais donner contre la mnfè- 
dération sera celui que donnerait la grande majorité de me 
électeurs, et la grande majorité du Bas-Canada et, mon o p i m o ~  
est tellement formée sur ce point, que je me mépriserais mol- 
mime, si, pour ne pas me séparer de mon parti, je votais pour 
la confédération lorsque mes convictions sont aussi fortes et 
aussi sincères. »' 

6. Plumitifs dc 1. Cour de Grniii et dc 11 Cour Supericure au Pdiir 
Juriire de Saint-Joseph. 

7. I>ébat, parlementaires sur 1s question de la Confedératinn, 3e Session. SC 
Parlement Provincial du Canada. lmprimfr 1 Queber, en 1865, par Huoirf, 
Rose et Lemieux. 

Taschereau prévoyait les conflits qui se sont poursuivis jusqu'i 
nos jours. 

«Nous aurons constamment des g u e m  a des rivalités sec- 
tionnelles entre les Iégislamres locales sur toutes les questions 
où leurs intéréts urront devenir en conflit. Supposons que 
la législature du g s - ~ a n a d a  deinande quelque chose de juste, 
quelque chose à laquelle elle aurait droit, et supposons que 
les représentants du Haut-Canada et des provinces maritimn 
s'unissent pour l'empêcher d'obtenir ce qu'elle demandera, les 
Bas-Canadiens seront-ils satisfaits de cela ? Et la chose peut 
facilement arriver. »B 

I Taschereau s'éleva aussi contre l'établissement bventuel de là 
1 Cour Suprême du Canada. 

«Pourquoi établir une Cour d'Appel fhdérale dans laquelle 
il y aura appel des décisions rendues par tous nos juges ? Ce 
tribunal serait-il un avantage pour nous, Canadiens-Français 
qui tenons tant à notre droit civil. II sera composé de juges 
de toutes les provinces et, malgré les talents et l a  lumières 
de tous ces juges, nous, Bas-Canadiens, ne pourrons pas espé- 
rer la même justice de ce tribunal que d'un tribunal composé 
de juges du Bas-Canada, car nos lois étant différentes de celles 
de ces provinces, ils ne pourront pas les connaitre et les Ocou- 
ter comme le feraient des juges Bas-Canadiens. Les Bas-Cana- 
diens seront certainement moins satisfaits des décisions d'une 
cour d'Appel fédérale que des décisions du Conseil Privé de 
Sa Majesté. »O 

Taschereau, ensuite, se référant à un discours de George Brown, 
député de Toronto et francophobe notoire, termina son discours en 
ces termes: 

«Je  dirai, au contraire, que I'on s'apercevra bientôt que cette 
confédération sera la mine de notre nationalité dans le Bas. 
Canada, et que le jour que I'on aura voté cette confédération 
on a donné le coup de mort à notre nationalité qui commen- 
$ait à prendre racine sur cette terre d'Amérique. » 

8.  DChatr sur la Confederation, Ia5. 
9. Ibid. 
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aNos  descendants, au lieu de nous avoir de la reconnaismcc 
pour ce que nous faisons en ce moment, diront que nous nous 
sommes grandement trompés et que nous avons grandement 
erré en 1eur.imposant la conféderation. $10 

Taschereau insista beaucoup sur le recours au peuple pour dé- 
cider d'un choix si fondamental. 

aA-t-on jamais discute la question devant le peuple durant 
les élections ? Je suis convaincu et très certain qu'il n'a jamais 
été question de cette mesure durant les élections, ni d'aucune 
confédération quelconque. On ne I'a jamais soumise au puple, 
et il ne s'est jamais exprime sur la yuestion. Je pretends 
qu'en votant pour changer la constinihon sans consulter le 
peuple sur ce changement, l a  membres de  cette ChamLuc 
outrepassent leurs droits et que, lors même que le peuple 
ser+ en faveur de la conféderation, ils ne devraient 
voter comme ils le font aujourd'hui sans y é u e  specia ement 
autorisés. »ll 

pas la 

La conception qu'avait Georges-Etienne Cartier de la démocratie 
explique facilement pourquoi il refusa rappel au peuple que l a  
«rouges» exigeaient avant de voter la loi. Le 7 février 1865, dans 
un discours de plusieurs heures, remontant le cours de l'histoire 
politique du pay ,  Cartier s'était écrié : 

a C'est en 1778 que le comte d'Estaing fit sort l .sa  proclama- 
tion laquelle fut apportée et répandue maintes fois en C a n a l  
par les soins de Rochambeau et Lafayette: mais ceux qui 
étaient alors l a  chefs du peuple - le clergé et l'aristocratie - 
jugèrent qu'il n'était pas dans leur intérêt de confier leur son 
à l'élément démocratique. Ils savaient qu'au fond de la démo- 
cratie est l'abîme. »'z 

Son ami, Sir N.-F. Belleau ajoutait : 

« que l'élection ouverte favoriserait I'élection d'intripnn et 
de pens peu riches et que IES eens indé~endann de fortune - .  " 

IO. Dibais sur 11 Confkdération, 1865. 
I l .  l h id~  
12. Ilfbatr sur la Conf4d6ra1ioo. Chambre des Communes. 

ne veulent plus se presenter, ne voulant par risquer leut 
fortune dans une élection. illa 

La Confédération votée, Henri-Elzear Taschereau rallia l a  rangr 
; de son parti et c'est comme conservateur qu'il briguera de nouveau 

les suffrages en 1867. Mais la Beauce n'hait plus la meme. 
La Confédération avait ramene au premier plan la lune pour la 

' survivance et on assista à de nouveaux slignutients des forca poli- 
1 tiques. Une grande partie du clergé s'allia au parti consmatnu. Les 

libéraux modérés, qui conciliaient religion et politique, appuyés par 
! 
i l'archevêque Taschereau" de Quebec, se joignirent au groupe radical 

de Montreal, u les rouges », dirigés par Louis-Antoine Desaules, / neveu de Papineau, Joseph Doutre, l'ennemi mortel de C d e r ,  Eric 
i et Antoine-Aime Dorion, Charles Laberge. M e t n d  de l'Institut 
i Canadieo, influencés par les idées américaines et les nouvella id& 

i r6publicaines frangairer, les « rouges » ,.etaient au pouvoir 
temporel de I'Eglise et allaient jusqu'à prôner l'annexion aux Etaa- 

i Unis pour lutter contre I'assimilation. 

1 Notre travail se Rsumant à rendre compte de la situation dans 

j la Beauce, nous ne pouvons parler de tous les couranis politiques 
qui bouleversèrent la province à ce moment, ni nous btendre sut les j causes économiques et rodales de ce changement de  mentalite c h n  
les Canadiens frangais. Qu'il nous suffise de dire que c'en etait fait 
de l'unanimité. Les familles choisirent d'être « bleus » ou c rougts il 
avec une passion qui déchaîna la violence, provoqua des ruptures 
au sein des familles et suscita des rancunes qui durèrent soixante- 
et-quinze ans. En 1965, il etait encore possible de prévoir le résultat 
d'une élection en étudiant les alignements antérieurs des familles. 

L'ardeur des électeurs fut telle pendant ces années qu'à la Baie- 
Saint-Paul, à l'occasion de la mise en nomination des candidats, u un 
millier d'hommes se battirent pendant toute une après-midi. Ce fut, 
dit-on, une tuerie forniidable. Plusieurs perdirent la vie, et des blessés 
qui chercherent un refuge en je sauvant à la nage furent assommk 
dans I'eau. n t6  

13. Ibid. 
14. Prere d'Henri-Elzhr. 
15. Chmnipr~ ,  A ~ h c  &rie. h w a u  1873. 
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Se présentait contre Taschereau, Charles-Henry Pozer, jeune 
avocat, descendant de William Pozer, seigneur d'Aubert-Gallion'~, 
anglophone, protestant, d'origine allemande. Pozer était du parti 
a rouge B. II s'était fait battre déjà à l'élection de 1863 parce que 
l'officier rapporteur, ami et partisan de Taschereau, a avait défran- 
chisé une partie de l'électorat en fermant le bureau de votation après 
avoir compté le nombre de votes qui suffisaient pour assurer la vic- 
toire de son candidat B." 

A partir de 1863, on multiplia les bureaux de scmtin, la poussée 
démographique ayant permis d'ouvrir de nouveaux cantons dans la 
partie sud du comté. 

Pozer commença sa cabale dès 1864 et inaugura un style d'6- 
lection qui dura longtemps. II saluait tout le monde, donnait 
gratuitement des consultatioos et plaidait sans honoraires. 11 prenait 
le temps de parcourir tous les rangs du comté. II consultait son 
organisateur local, recevait ses partisans à des soirées chez un habi- 
tant qu'«il récompensait largement en argent du r»  après avoir 
distribué « le rhum avec une très grande ginirosité ».'a La tradition 
rapporte qu'il loua, pour un an, à Saint-Joseph, le bar du seul hôtel, 
afin que ses électeurs puissent y boire gratuitement à sa sant6. II fut 
le premier candidat, à notre connaissance. à pratiquer le aporte- 
&porte n. 

Les curés se prononcèrent tous en faveur de Taschereau et  lm 
seigneurs De Lery et Duchesnay firent campagne pour leur ami. 

Plus l'élection approchait, plus la campagne devenait violente. 
Alors que les clans se battaient les uns contre les autres à coups de 
poings et à coups de chaines, les adversaires de Pozer, curés en tête, 
soulevèrent la question de race et de religion. L'enfer cornmensa à 
être rouge et le ciel devenait bleu. Le protestant Pozer, l'Allemand 
Pozer, se sentant en danger d'être battu, eut l'ingénieuse idée de 
truquer une photographie de Taschereau. II le représenta revêtu de 
l'habit des francs-masons et décoré des nombreux insignes de l'ordre. 
Ces photogtaphies, distribuées dans les jours précédant celui de la 
votation, prirent Taschereau par surprise, il n'eut pas le temps de 
contre-attaquer. 

16. Hirroire de In lamille POZPI, le notaire P.A. Angers. Beaurevillc, 1927. 
17. Hirioirr de la  /ilmille POZOI. - P.-A. Angers. 
18. Ibid. 

Et c 'et  ainsi que la Beauce catholique et fmnqaise v o n  contre 
les seigneurs, les curés et la Confédération pour un a rouge D anglo- 
phone et protestant ! 

II nous semble que les idées I'emportaimt sur la cahale. Le 
règne d a  seigneurs était révolu, mais c'était la dernière fois qu'on 
s'opposait à celui der curés. 

En 1871, Pozer l'emporta contre un candidat prestigieux, Jean 
Blanchet de Québec. Même si le fait d'être citadin équivaut dans 
l'esprit des mraux à un diplôme d'incompétence et de vanité, on peut 
affirmer que la victoire répétée du «rouge » Pozer était significative. 



Moeurs 
et comportement 

i 
j C'est en scrutant les récits et les documents, en interrogekt d u  

1 gens intéressants sur le componemmt des Beaucerons durant la 
i différents conflits, que nous avons vu se dessiner des ê t r e  qui IL?S 
4 

semblent peu à leur portrait officiel. Que nos concitoyens së ras- 

i surent, nos observations ne portent pas sur le XXe siècle. 
Nous avons découvert des hommes d u n  au travail comme nu t 

plaisir, joyeux mais batailleurs, tolérants mais vaniteux, indépendants, , 

1 libres mais de courte vue. Et des femmes costaudes, f o m m m v r  de 
troubles en période critique, génitrices courageuses, participant aux . . 

i réjouissances comme au travail, pratiquant avec beaucoup de vigueur 
l'égalité des sexes. I 

Les Beaucerons furent les premiers colons à s'€loignu dans lai 
terres et à vivre isolés. 11 ne faut pas s'étonner qu'ils fussent   des, 1 

aimant la bataille et la fête. Comme il fallait deux jours pour re- 
venir de Lévis, Ià où ils étaient allés vendre leun produits, les 
habitants laissaient une partie de lmrs gains chez les aubergistes 
dispersés sur le chemin de retour et on les entendait chanter quand 
«ils arrivaient au tournant de la butte chez José ».' e L'aisance des 
habitants du bord de Veau fut devenue richesse, si les marchés 
avaient été plus accessibles », remarque l'abbé Nadeau. 

Les qualités qui nous ont le plus frappés chez l'habitant ce sont 
sa robustesse, son endurance et sa vaillance. Il monte faire les sucres 
dans les boisés de Tring et d'Adstock ponant sur son dos tout ce 
dont il aura besoin pour se nourrir et pour exploiter son €rabli&te. 

1. La butte crt P trois milles du viiisgc. 
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II se rend à pied dans le Maine, il marche derrière :es bêtes 
jusqu'à la traverse de Lévis, pour les y vendre. II passe des semaines 
dans la fotét pour y bûcher son bois. Notre bisaïeul, pour avoir du 
lait chaud, amenait sa vache avec lui. Vital Lessard nous raconta 
que Joseph Doyon à Baptiste ayant traversé la rivière gelée avec son 
cheval et son « selqué » se trouva désemparé le soir venu, en cons- 
tatant que le dégel avait eu lieu. II détela la bête, s'attacha les pieds 
aux « menoires » de sa voiture, lança son cheval à la nage e t  se 
tenant à la queue de celui-ci, revint chez lui. La même aventure 
arriva à Georges Grondin à Pierrot qui était allé « t i rer  » ses vaches 
sur I'ile entre le Bras et la Chaudière. 

Cette vigueur des ancêtres n'est pas une légende. Une sélection 
naturelle rigoureuse ne laissait la vie qu'aux plus forts e t  quand la 
rélection ne  se faisait pas naturellement, o n  ne se sentait pas coupable 
de l'aider. U n  enfant qui naissatt difforme ou visiblement handicapé 
était escamoté dès son arrivée. U n  vieux médecin du siècle dernier 
voyant apparaitre un « mongol » ou une « tête d'eau » par exemple, 
le glissait discrètement entre la paillasse et le matelas. Comme preuve 
de ces affirmations de nos informateurs nous remarquons que les 
recensements qui donnent le nombre des sourds-muets, des aveugles, 
des idiots ne  mentionnent pas d'infirmes. Au recensement de 18442, 
il y a quelques sourds-muets à Sainte-Marie ainsi qu'à Saint-François, 
mais aucun infirme. A Saint-Joseph, on dénombte «quatre idiots 
lunatiques B. 

II n'y a pas lieu de se scandaliser : la mortalité infanrile était 
si grande que la suppression d'un nouveau-né ne changeait pas 
grand-cbose à l'addition. Et comment aurair-on pu se charger des 
éclopés, des invalides sans diminuer sa propre chance de survie ? 

On pratiquait aussi l'euthanasie, pas systématiquement, mais 
plutôt pour aider «quelques vieux qui n'en finissaient plus d e  
traîner B. 

Le nombre des naissances illégitimes nous a également frappés. 
A Sainte-Marie en 1834, o n  a baptisé ou inhumé douze enfants 
illégitimes. soit une proportion d e  quatre pour cenr. A Saint-Joseph, 
les naissances sont moins nombreuses peut-être parce qu'on ne se 
fait pas scrupule 'de ne  pas les déclarer. O n  peut dire qu'officielle- 
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ment, en moyenne, elles sont de trois ou quatre par année p u r  cent 
vingt-cinq baptêmes. Les enfants illégitimes sont toujours mentionnés 

! comme «nés  de parents inconnus ». Ce qui veut dire que (la popu- 
lation est inférieure à deux mille habitants jusqu'en 1840) des 

1 personnes apportent sur les fonts baptismaux des bébés dont ils 
disent ignorer la provenance ! 

1 Aux enfants des sauvagesres, on donne le nom de la mère  Nous 
n'avons trouvé qu'une exception chez les blanches. Marie-Julienne 

l Cloutier, veuve de Bonhomme dit  Dulac, fait baptiser en 1780 un 
garçon, Michel, né de père inconnu. La vitalité d e  Marie-Julienne ne 

I pouvait, nous semble-il, se plier aux coutumes établies. Quinze des 
enfants qu'elle eut de Bonhomme Dulac se sont mariés, ce qui sup. 
pose qu'elle en mit au monde un nombre extravagant. Bon sang ne 
pouvant mentir, une d e  ses filles se marie quatre fois. 

II ne faut pas oublier que la période de fécondité d'une femme 
était longue puisqu'elle se mariait très jeune. 

« U n e  dispense est sollicitée par Martineau pour une consan- 
guinité du 4 au 4e degré entre Richard Boulet et Euphémie 
Cliche. Cette dernière a encore en sa faveur pour obtenir 

i dispense la pauvreté et son âge avancé soit 24 ans. D 

20 déc. 1853 Mamineau, ptre. 

2. Ilirioire de Sainte-Marie. Honorius Provorl. 

Le père Charlevoix au XVlIe siècle, Pierre Kalm vers 1749. le 
jeune Bougainville, entre autres, nous ont  laissé des tableaux de la 
vie canadienne qui pourraient très bien servir d e  scène à nos per- 
sonnages locaux. Le goût de l'exotisme disparaissant, les mlations 
des voyageurs se firent moins descriptives e t  plus rares. Vinrent les 
études circonscrites et précises que sont les monographies d e  pa- 
roisse, écrites par des clercs qui ne  mentent pas, mais choisissent les 
vérités pour sauvegarder et embellir l'image de leur propre autorité. 
Les monographies sont révélatrices, surtout si on les confronte avec 
les documents et l'esprit de l'époque. 

Ces récits angéliques nous servirent de pâture jusqu'à la venue 
des littérateurs issus du  milieu bourgeois citadin. Ce milieu fut le 
premier à s'affadir et à devenir ni chair ni poisson. Des essayistes 
étudièrent cette petite société, les auteurs qui l'ont décrite, et con- 
clurent que la fenime canadienne-française était frigide, éteigneuse 
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cas où on en admettrait quelques-uns ». Le curé Iacasse de Saint- 
Henri de Lauzon : « Je ne regarde pas ces derniers (ceux qui peuvent 
se considérer Eqmme notables) comme ayant plus de droit d'y assister 
que tout autre"propriétnire de la paroisse. Le curé Gagnon de 
Sainte-Famille: «Je ne sais pas bien ce qu'on doit entendre par 
habitants notables. » 

Ces réponses en soi ne laisseraient aucun doute sur la nullit6 
du rôle des notables si nous ne nous interrogions pas sur la person- 
nalité de ceux qui les donnent. Les curés préféraient qu'il n'y eût 
pas de notables, afin que leur autorité ne soit pas discutée par des 
hommes de professions libérales dont plusieurs étaient libres pen- 
seurs, à tout le moins souvent en désaccord avec eux. 

La distinction entre les classes sociales n'était pas la même dans 
les campagnes que dans les villes. L'élite des fonctionnaires, le haut 
clergé et les seigneurs, concentraient leur action dans les métropoles 
et faisaient partie d'une même classe sociale. Cette division en deux 
classes sociales devait persister au «Canada frangais et le mettre à 
part du reste de l'Amérique du Nord dont la grande force repose 
;ur l'existence d'une clasie moyenne dirigeante q u i  ne joue aucun 
rôle dans la vie des Canadiens français ».O 

Quelques seigneurs et quelques notables ne constituant pas une 
classe sociale quand ils sont isolés de leurs semblables, nous pouvons 
dire qu'ici la division se faisait autrement. 

Les hommes de professions libérales, les « notables-habitant0 
(comme sont appelés quelques-uns dans le livre de la Fabrique) et 
les ((habitants du bord de I'eau » font partie d'un même groupe, 
alors que dans un autre, se rangent les habitants des concessions, des 
petits bourgs et des rangs qui, perpendiculaires aux routes, descen- 
dent sur les versants opposés des côteaux. 

Cette distinction entre les deux groupes est très importante. Da 
informations qui nous semblaient, au début, contradictoires, ne le 
sont pas parce que les moeurs étaient différentes selon l'appartenance 
à l'un ou l'autre milieu. 

Le recensement fait en 1854 par le curé Nelligan donne un mille 
quatre cent quarante-quatre imes au bord de I'eau et un mille un 

S. Ibid. 
6 LEI Cimdienr frmydir, Maron Wnde, Grcle du Livre de France, 1963. 

cent quarante-trois dans les rangs. Le partage de ces poplations en 
nombre de familles est intéressant, soit un cent quatre-vingt-treize 
familles pour le b r d  de I'eau et un cent quatre-vingt-onze pour les 
autres. La moyenne d'enfants était donc de sept à huit pour l a  
milieux à l'aise et de quatre à cinq pour les milieux plus pauvres. 

Au début de la paroisse, tous les habitann etaient réunis sous 
le dénominateur de colon-censitaire. Avec les années, la societ6 mrale 
se hiérarchise même si elle garde comme base de sa philosophie 
sociale le principe d'une société égalitaire. Vers la fin du XVllle 
siécle, personne ne fait encore l'étalage de ses biens. Mais peu h peu, 
l'importance du citoyen se manifeste par la qualit6 du cheval qu'il 
attelle par exemple, par le nombre de ses titres. S'il ne Sc vante 
jamais, ne se glorifie pas verbalement de ses succh, il peut se per- 
mettre d * ~  faire parade à l'église. En 1823, le service et la sCpultum 
de madame Zacharie Lessard coûtent 95" - l'office pour la femme 
de Pierre Champagne en coûte 7". Ces chiffres s'appliquent à des 
louis et n'ont pour nous d'importance que par le rappon qu'ils 
ex~riment. 

En 1848, François Charpentier paye cinq livres, onze sols pour 
des funérailles avec «cloches, marches, ornements de premi8re classe 
et sept livres de cierges » alors que D. Turcotte, humblement, n'a 
pas de grand-messe mais un libera et une sépulture pour U O  livre, 
cinq sols et dix deniers ». 

Une hiérarchie s'établit bientôt aussi au sein des compagnies de  ' milice qui existaient dans toutes les paroisses, des la fin du rkgime 
i français, et leur rôle prit une ampleur qui ne fit qu'augmenter jus- 
/ qu'en 1846. A Saint-Joseph, le capitaine François Lasard apparait 
, plusieurs fois comme exécuteur attitré des autorités coloniales. La 

j capitaines de milice remplissaient aussi un rôle d'officier de la jus- 
) tice. Evidemment, il faut étudier d'autres années que 1775 ou 1812 

pour en étre convaincu ! Le choix du capitaine de milice était sélectif. 1 i l  recevait sa commission du gouvernement. Cette charge ajoutait 
1 à l'importance de celui qui en était le titulaire. Les titres se multi- 

1 pliaient. En 1827, les colonels et majors sont des membru de la , famille Taschereau mais les adjudants, lieutenants, enseignes, S e r p a  
! sont choisis dans chaque localité. 
! 
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Le capitaine avait droit à un banc d'honneur dans l'église, re- 
cevait le pain bénit après le seigneur et à chaque année un mai 
d'honneur était élevé devant sa maison, u salué de salves de mous- 
queterie »? qui correspondaient à autant de libations. La mon  de 
certains était aussi soulignée de  la même facon. Quand Jean-Baptiste 
Cliche mourut, major de milice, on noircit de poudre à fusil la tète 
du mai dressé en son honneur. « A  force de tirer dessus à la fin il 
se rompit ». Les dignitaires de la milice pottaient uniforme et épée, 
arme dont ils ne se servirent jamais, à la manière des Chevaliers de 
Colomb. Les milices contribuèrent plutôt à créer une hiérarchie 
sociale qu'à la défense de la région. On gagnait ses galons selon des 
critères fon  éloignés de la science militaire. Les miliciens, tirés au 
sort, devaient se rendre, le jour de la St-Pierre, en face de l'église 
pour y répondre à l'appel de leur nom.8 Ils étaient plus assidus en 
temps de paix qu'en temps de guerre, il va de soi. 

C'est dans les mêmes familles du bord de l'eau et parmi 
l a  quelques notables du village que se recrutaient aussi les 
marguilliers. Ces postes étaient tres recherchés à cause des pré- 
rogatives qui y étaient attachées, lesquelles ttansformaient les 
offices religieux en cérémonies laïques. Le banc d'oeuvre était 
plus élevé que les autres, rembourté, muni d'accoudoirs et 
orné de candélabres. Y être conduit en grande pompe ap rk  son 
élection était certainement glorieux et flatteur. Plusieurs honneurs 
étaient rendus aux marguilliers comme celui de recevoir et d'offrir 
le pain bénit. Une lettre de Joseph Poulin ei François Cloutier, 
«marguillier de l'oeuvre)), qui écrivent à u Sa Grandeur Monseigneur 
i'évêque de Québec » pour se plaindre des agissements du curé Caron 
illustre bien l'importance de ce rôle. Cette chicane entre le curé Caron 
et les marguilliers se déclenche à l'occasion de l'envoi d'une requête. 
Les marguilliers écrivent qu'ils ont u demandez à la veille du Diman- 
che des Rameaux sis ca serait comme de coutume. Si on irait cherché 
l e  Rameaux au pied de l'autel et si on porterai le dhé Le curé 
leur répand qu'il croyait que, oui, ce serait comme de coutume, mais 
le matin du Dimanche des Rameaux u il a envoyé poné les rameaux 

-- 

7 .  Histoire de I<r Stignruric de Luzon. J.-E. Roy. 
8. His~oirc de Cinqu<rnrr uns, 1.-T. Bedard. 
9. Archiver de I'hrchev~rh~. Cahiers de Saint-Joseph de Beauce. 
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dans les bancs et fait porté le dhé par quatre petits clairs10 du coeur 
et les marguillier n'ont pas été adore le Christ au pied de l'autel 
comme Ca toujours été dam notre paroisse de tout t anps~ . ' l  

Bien plus, le ruré, du haut de la chaire, nomme ceux qui ont 
signé la requête et annonce T e  ceux qui u n'iront pas oter leut nom 
de dessus la requête seront exempts de la communion paschal ». 

«Nous n'avons point voulu oter nos noms et nous n'avons point 
! fait nos pâque. » 
1 Un des récalcitrants meun subitement le 5 avril, sana avoir fait 

ses pâques. La femme du marguillier Joseph Poulin, le dimanche 
suivant, exprime l'indignation générale. Le cure u la jetez A la porte 
de la sacristie, il nous dit en chair que c'était une echwelez et quel 

/ était bonne qu'à travaillez ». 
Cette incartade eut lieu vers 1848 et se rép6ta souvent. Une 

j autre, en 1881, est aussi significative. Le marguillier Vital Cliche, i 
qui accompagnait le vicaire dans la tournée traditionnelle, nommée 1 la Quête de l'Enfant-Jésus, accepta ie coup de rhum 1 chaque porte, 

1 s'enivra et enthousiaste, hilare, mit son cheval au galop. La voiture 
versa, le vicaire fut projeté dans le banc de neige avec tous les dons 

i ; des paroissiens. Le curé, outré, refusa l'entrée du banc d'oeuvre à 
i son marguillier en charge si ce dernier n'allait pas demander un 
i pardon à l'Archevêché. Le marguillier promit de s'exémter. avouant 
1 avoir laissé à sa gaieté trop d'initiative. Le curé Martel, annonçant 

la visite à l'évêque, insiste afin que Vital Cliche accepte « d e  revenir 1 prendre sa place sans cirémonier. u J i i m e  i vous prévenir, écrit-il, 
qu'il cherche à se faire réinstaller solennellement dans le banc d'wu- 
vre malgré la défense que vous en avcl faite le 20 décembre, Et 
même plusieurs anciens marguilliers ont déjà dit, parait-il, qu'ils 
iraient le conduire eux-mêmes. »12 Nous n'avons pas la fin de  I'hir- 
toire mais nous parierions que Vital Cliche a monté la grande-allée 
de l'église, triomphalement, escorté des anciens marguilliers et salué 
de  tous les paroissiens, démontrant que certaines defaites peuvent 
facilement se transformer en victoire. 

10. Clcrrr du choeur. 
11. Archiver de i'Archcvech6. Cahiers de Saint-Joseph de Brauœ. 
12. A.A.Q.. Cartdblt de Saint-Jorepb. 



148 Les Beaucerons, ces insoumis 

Si accéder au banc d'oeuvre était une consécration, le banc de 
chacun avait une importance particulisre selon sa situation dans 
I'église et L'entretien qu'on en faisait. Le curé, en 1870, recommande 
qu'on u les lave pour la. visite épiscopale et demande à chacun d'ap- 
porter son crachoir ».'8 Des privilégiés étaient enterrés sous leurs 
bancs. Des chicanes à propos des bancs prenaient quelquefois des 
proportions inattendues. En 1825, le notaire Dostie écrit à I'évéque 
à propos du banc de la veuve Jacques et accus le curé « Je  lui 
pronostiquai des suites sinistres s'il laissait le marguillier Piquet 
procéder subitement à sa vente vû la réponse de votre grandeur à 
Jean Labbé dit Renoche au sujet du même banc il y a 3 ans ». L'é- 
véque ayant promis de régler le  différend lors de sa visite pastorale, 
le notaire dit que «les  parties n'ont pas voulu employer les moyens 
juridiques, quoique Messire Decoyne semble, par ses démarches, vou- 
loir les y contraindre. . . » 

En conclusion, ce n'est pas la foi de nos ancêtres qui est remar- 
quable mais son goût des rites, des cérémonies de plus en plus 
chargées et solennelles. L'église était la maison du peuple," là où 
se passait la plupart des événements. 

Mgr J.-O. Plessis écrit au curé J.-B. Gatien de Saint-Joseph, le 
18 février 1810 : 

u Suivant ce que j'ai pû recueillir dans mes visites, il parait 
que toutes les nouvelles paroisses sont dans le  cas de la votre. 
Peu de foi, peu de zèle pour la religion, peu d'empressement 
à s'en instruire, beaucoup d'orgueil et de suffisance, beaucoup 
de résistance et d'indocilité. »" 

L'église Ctait le lieu de rencontre, de réjouissances. Au XVIlle 
siècle, il y avait quarante fêtes sur semaine «ce  qui entraînaient une 
grande perte de temps, des dépenses excessives et des désordres sans 
nombre, particulièrement lors des fêtes patronales des paroisses ».Io 
On se rappelle que les Fêtes proprement dites commençaient le jour 
de Noël m u r  finir le mercredi des Cendres. Si on ajoute les quarante . ~ . -  

13. Cahiers der pr6nri de Saint.Joseph. 
14. Nous emolovonr le mot peuple : du lzih populur et non pu dmr k 

sens @eb;, plebir. 
15. R.A.P.Q., (1927-28, p. 270). 
16. R.A.P.Q., (1927.28, p. 270). 
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fêtes d'obligation sur semaine, nous arrivons à la conclusion que 
l'église était bien fréquentée. En 1790, on cornmensa à en supprimer 
quelques-unes pour u encourager L'industrie dans la province ».l' En 
1808, on supprima les fêtes de dévotion et en 1810, les fêtes patro- 
nales « à  cause des grands désordres qui s'y commettaient n. 

Tout était prétexte à cérémonial. Le passage de l'évêque se fait 
en grande pompe. Les jeunes gens ((organisent une cavalerie juqu'à 
chez Honoré Fortier ». Mais i cause u des accidents qui sont arrivés 
déjà », le curé Martel u recommande de ne plus tirer du fusil nI8 sur 
le passage de l'évêque. II insiste surtout : u de ne pas boire en  atten- 
dant ». «d'être modestes pour l a  femmes n, u de ne pas tirer les 
balises à terre ».18 On a pris soin de réparer les chemins qui sont 
impraticables par endroit. En 1870, c'est Joseph Jacques qui organise 
la cavalcade pour aller chercher l'évêque à Sainte-Marie. 

Plusieurs processions avaient lieu chaque année. En plus de celle 
de la Fête-Dieu, on en organisait d'autres pout les biens de la terre, 
pour conjurer les sauterelles, les bétes à patates, etc. Tous rrs défiles 
religieux suivaient un ordre établi où il était tenu compte d a  
préséances. 

, - 
On ne pouvait heureusement pas se départir de son caractere 

i en ces occasions. Un jour de 1847, une procession quittait l'église. 
: Le curC Caron, qui fermait la marche, bénissait solennellement l a  
j spectateurs. Reconnaissant parmi l'assistance le maquignon Lambert 
! qui s'obstinait, malgré les interdictions au prône, à venir «parader 

son étalon devant I'église », le curé Caron fait un «coup de sang )) 
i et <<lance son goupillon à la tête du maquillon ». Ce même u Messire 

1 , Caron)) aprss avoir apostrophé un autre marguillier du haut de sa 
! chaire écrit à l'évêque: u l l  lui en tombe sur la tête: son banc est 

1 sous la chaire et il trouve que le  bonnet lui fait mal.. . 9 O  

Le marguillier riposte sur le parvis de l'église après la messe : 1 a le cure veut faire l'avocat.. . » L'auditoire amuse et curieux at- 
1 tendra la réplique au prochain prône. «Avocat vous-même, tonne 
! le curé. L'injure nous semble de taille et de dernier recours ! 

! 17. Hirroirr de Ir  Scignruric de Luzon, J.-E. Roy. 
! 18. Cahiers der pr6no de 1868, Saint-Joseph de &lu-. 
1 19. Les balises Liaient der 6pinctier. 

1 20. A.A.Q.. Cmfablc de Soini-loscpb de Brouce. 
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Un des principaux rôles secondaires était tenu par le bedeau. 
costumé de rouge. Pierre (Pierriche) Lessard, le  premier titulaire. 
garda le  poste pendant ùnquante-deux ans. Et le deuxième, J.-B. 
Lambert, remplit la charge jusqu'en 1854. Un métier si bien rodé 
devait permettre certaines improvisations ! C e t  le bedeau qui plaçait 
dans le choeur le pain bénit et procédait à sa distribution suivant 
un protocole etabli, lequel fut souvent controversé. Le pain qui, à 
l'origine, n'était qu'un pain de ménage, se transforma, selon le degré 
de vanité des personnes qui l'offraient, jusqu'à devenir quelquefois 
«une pièce de pêtisserie énorme toute enguirlandée de banderolles 
qu'on apportait dans le choeur sur un brancard >i?' 

Si l'église semait de théâtre, l a  chantres y ajoutaient un aspect 
îi variétés ». On peut s'imaginer l'importance de ces derniers quand 
on réalise qu'«ils étaient toute la musique »?= En 1820, on leur 
achète «des bonnets quarés ». En 1849, on paye Gaspard Gousse 
«pour der sièges en fauteuil avec accoudoirs » et en 1854 on emploie 
une partie de la quète de l'Enfant-Jésus pour leur a construire un 
vestiaire en bois ».2a Les chantres se tenaient au choeur. Aux grandes 
fètes, le chant était accompagné des violons. On dissimulait les via- 
loneux derrière l'autel. Les chantres les plus célèbres furent Gaspard 
Gousse et Louis Vachon (Garçon Quenoche). Coiffés de leurs 
bonnets carrés, vêtus d'un surplis, à la vue de tout l'auditoire, quel- 
ques-uns se laissaient aller à des soli fort remarqués. 

Le perr2n de I'6glise servait de scène à de nombreuses activités. 
En périodes électorales, il devenait un podium. La participation de 
l'assistance était sans doute trop véhémente puisqu'en 1850, on decida 
d'installer une tribune oii seuls l s  candidats auraient droit de parole. 
En temps ordinaire, chacun pouvait s'y faire entendre. 

Sur le perron de I8&glise avait lieu aussi la criée des objets ra- 
massés lors de la Quète de l'Enfant-Jésus. la vente aux enchères ades 
bancs à fond perdu » et à rente annuelle. ((Ceux qui ne les payent 
pas se les feront enlever. » C'est là qu'on annonçait les encans, qu'un 
tel avait une vache à vendre. que les graines de semence etaient 
arrivées.. . 
21 .  1lirioi.e de Id S~i~ignewrio do L u z o n  - J.-E. Roy. 
22. Notes pour l'llirroirr de Sainr-1areph, 1.-T. Nadeau. 
23.  Archiwr paroirrialer, Saint-Jorrph de Beauce. 

En 1840, dans l'angle en retrait formé par la rencontre du long 
pan avec la saillie du clocher du côté de la riviele, le bonhomme 
Charlot Lachance installait le dimanche, pendant la belle saison, ses 
barils de bière d'épinette ; il la détaillait à un sou le  verre et vend ai^ 
par temps chaud, deux barils par dimanche. Une foule grouillante, 
enthousiaste, bavarde, quelquefois agrssive, occupait les marches, et 
le terrain en face de I'église. 

La foule devenait attentive et recueillie aux «Iev& du corpsa 
qui préchdaient les funérailles. Avant 1859. ces levées avaient lieu 
à la <chapelle des mens» située tout près du pont. Eu 1859, on 
transporta cette chapelle dans le cimetière à côté de l'église. B ien tô~  
la levée se fit aux premières maisons, c'est-à-dire que le bedeau; le 
curé. les chantres, vêtus selon leur emploi respectif, allaient chercher 
la dépouille aux portes du village. De 1868 au début du si2cle, elle 
eut lieu sur le perron de l'église. Elle devenait sptcfamlaim aux 
funérailles des capitaines de milice. Des soldats montés de Québec 
revêtaient leur tunique rouge, leur pantalon bleu rayé r o u ~  et ac- 
compagnaient le libera d'une deuxième salve d'honneur, la pran iàe  
étant tirée à la maison du défunt et la troisième autour de la f w ,  

Alors que les célébrations extérieures tenaimt des grands j w ,  
les cérémonies du culte dans l'église afrisaienta quelquefois le 
drame. En 1819:' les assistants sont atterrés et écrivent à l'évêque 
pour se plaindre du curé, 

((insultant tous vos humbles pétitionnaires dans se prône, 
semonts, les traitants de Bêtes, d'animaux, boeufs, batards et 

! d'autres mots, paroles semblables distinguant wlgairemmt 
nos propres noms dans I'Eglise, nous déchirant l e  caamèm 
et des autres mots banals, ce qui met vos humbles petition- 
naires dans un k a t  hors de pouvoir entendre la sainte Messe 
ou en perdre I'usufmit en un mot mettant vos humbls 
petitionnaires dans un divorce extraordinaire. . . D 
«Ils n'ont plus aucune confiance mème à la confa ion  a 

euvent plus assister à I'Eglise, à la Sainte Messe 
l 

les dimanc ne es et les fêtes sans h r e  provoque par le dit messire 
Caron leur curé. » 

24. A.A.Q., iB19. Cmrtablr de Saint-]orePb de Benurr. 
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Nous pouvons nous imaginer les remous qui agitent l'assistance 
quand le 

«di t  Masire Arsenault se trouvant tout à fait yvre, essaya 
à commencer les vêpres vers 3 hrs et ne put les achrver. Ce 
fut un grand sujet de scandale pour tous ceux qui y étaient 

résents et j'y étais. Comme c'était une grande fete, un nom- 
I r e  de personnes partit vers deux heures et demie par impa- 
tience. »2' 

Nous rapportons ces faits pour illustrer les relations qui unis- 
saient les paroissiens aux membres du clergé. Jusqu'à la fin du XlXe 
siecle. elles étaient bonnes ou mauvaises selon la qualitk des per- 
sonnes qui s'affrontaient. 

En général, on considérait les curés comme des serviteurs au 
service des paroissiens, du culte et de Dieu. De la même façon qu'un 
magistrat était au service du gouvernement et de la justice. L'in- 
fluence du clergé dans les vieilles paroisses est peu sensible avant 
le dernier quan du XIXe siècle. Par ailleurs, dans les paroisses 
erigies il y a une centaine d'années, on constate, en lisant les mo- 
nographies, que le curé fut l'homme-chef de ces communautés 
nouvelles, le bâtisseur, l'organisateur des sociétés agricoles et écono- 
miques, le maître qui repérait les gargons de talent pour leur 
enseigner les rudiments du latin. Bref, un curé qui a un rôle conri- 
dérable et admirable. 

Ce curé était ordinairement issu d'un milieu populaire, très au 
fait des besoins et des coutumes du village où il était nommé. Ce 
clergé ne commenga à se former que vers le milieu du XlXe siecle. 
Auparavant, les clercs étaient issus des villes et des milieux favori- 
sés. Ils firent le service des cures des vieilles paroisses. 

Nous nous sommes fourvoyés dans nos analyses sur leur in- 
fluence, trompes par l'importance de l'église, centre de la vie 
communautaire, théâtre des cérémonies. L'église était le pivot de la 
paroisse, son symbole et la seule organisation institutionnalisée. Le 
curé n'y jouait pas un rôle plus important que celui des paroissiens. 

Le changement s'opéra à la fin du siècle dernier. Nous n'allons 
pas reprendre l'histoire du clerge et ktudier I'evolution de son com- 

25. A.A.Q.. 1-81. Cnriablr de Saint-]oreph. 

portement. Permettons-nous de dire qu'il faut toujours faim une 
distinction fondamentale entre le haut et le bas clergé, la mOme qui 
s'impose entre la population et les .darses dirigeantes. 

Quand la suprématie du haut clergé devint évidente dans toutes 
les spheres d'activités, le bas clergé en profita pour resserrer I'etau 
de son autorite et affirmer aussi son infaillibilite. a h  gens se 
mirent à craindre les curés, nous dit un informateur, parce qu'ils 
étaient malins. » 

Les faits saillants de cette mutation décisive de l'kglise furent 
la lutte épique que se livrèrent l'institut Canadien et Mgr Bourget, 
L'ascendant du parti catholique des Castors et l'emprise des ultra- 
montains Ttudel et Tardive1 sur les lecteurs du Nouveau Monde et 
sur ceux de La Vérité. 

Nous avons classé les curés de Saint-Joseph en trois groupes 
successifs. 

Les Récollets (1745-1766), les cures issus de familla citadines 
et aisées (1766-1829) et les curés recrutes dans les familles terriennes 
et moins fortunées. 

Les Récollets étaient humbles et serviables. Ils ont laissk un bon 
souvenir. Six pères Récollets furent missionnaires de la Nouvelle- 

! Beauce. La plupart avaient été aumôniers des garnisons des forts 
Détroit, Frontenac et Frédéric. Cette communauté était peu ambi- 
tieuse du point de vue pécuniaire, politique et temporel. Aussi le 

i gouvernement recherchait-il les Récollets comme aumônier des trou- 
pes, ce qui n'était pas l'apprentissage idéal pour devenir missionnaire 

I en Beauce. Sauf le père Justinien (1755-1760) qui tint les registres 

! mithodiquement, donna son nom au tracé d'une route, rédigea con- 
I trats et actes, les autres sont plutôt négligents. Mgr Briand écrit au 
! Père Didace Cliche (1760-1761) : «Je  vous savais paresseux et 
! pesant ». Et au Père Théodore (1762-1766) : « J'espère que vous 
! vous observerez de plus près que vous n'avez fait cy-devant, autre- 

! ment je serai obligé de vous remettre au couvent ». Ce laisser-aller 
1 ne déplaisait pas aux colons, ils semblent avoir fait bon ménage avec 
i 
I les Récollets. Les habitants vivaient à leur guise, organisaient la 
3 mission comme ils l'entendaient, engageaient même leur desservant 

à remplir une fonction civile. Le père Théodore demande à l'évêque 
de ne pas l'obliger à rédiger des contrats. L'évêque répond qu'il ne 
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l'oblige pas, cependant, ajoure-t-il, u si vous pouviez apprendre le 
srile, ce serait un bien ». Durant ce ministère des Récollets, il y eut 
un court intermède e n ,  1761-1762. II est révélareur. L'abbé Jean- 
Baptiste Gatien occupe la cure. Le père de l'abbé Gatien u maître 
couvreur en bardeaux et en ardoises )> vient à Saint-Françoip pour y 
construire l'église. II s'y marie avec une fille du seigneur Aubin de 
l'Isle, une héritière de la seigneurie. Le jeune abbé en arrivant à 
Saint-Joseph est outré du comportement des colons à son égard et 
il écrit à l'évêque une lettre fort intéressante. 

u . . .l'humeur, le génie et le caraaère des habitants a t  bien 
différent de celui d'où je sors. On parle ici avec bien plus 
d'hauteurs er d'impeftinence. On me menace de me procurer 
ainsi que mon predecesseur une retraite assurée si je ne les 
conduis pas à leun souhaits et désin, ou pour mieux dire si 
je ne me laisse pas régire et gouverner. Quelques femmes qui 
ont la langue assez déliée et qui comptent pour rien le temps 
et les peines qu'elles se donner d'aller de maison en maison 
recueillir la voix et les suffrages des habitants et de les sou- 
lever et de les faire même parler contre leur intention et leur 
volonté sont les auteurs et la source des maux et sczndales 
qui ont précédé et que je me fais pas fort de pouvoir arrester ; 
ainsi je ne me compte pas à l'abris de leur calomnie; et je 
ne désespère pas que vous attendier uelque jour des plaintes 
sur mon compte et qu'ils ne tâchent 1 e me charger des mêmes 
invectives donr ils ont tenté d'accabler cy devant feu le révé- 

ère JustinienZ6 dont ils parlent encore très mal au- 
iEz:d'\uy. Je pense qu'il est inutile de vous casser la oreilles 
de leur impertinence et de vous faire scavoir même que vous 
n'ête pas épargné. Tout ce que j'aurai l'honneur de vous dire, 
c'est qu'on m'a signifié en passant quand j'ai monté pour me 
rendre à St-Joseph que si j'étais dans le goût de me faire 
charoier dans l'une et l'autre paroisse pour y exercer la fonc- 
tion et les offices paroissiales, que ce serait à mes frais et 
dépens. . . que je devais me ourvoir de voiture, si je voulais 
avoir les dixmes qu'il me &lait les gagner. Comme je ne 
connaissais encore personne je ne voulais rien dire afin de 
les laisser me déployer toute leur marchandises; et de con- 
naître leurs sentiments pour vous en faire part à la lère  
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occasion. je me contentai seulement de leur dire que ln .rés 
1 

, . 
et missionnaires avaient des su 'rieurs et que s'ils se sentaient 
trop molestés c'étaient 1 eux gy avoir recours et que c'était , 

un usage établi dans toutes les missions où il y avait deux 
paroisses à desservir et qu'ils etaient les seuls qui avaient assez 
peu de piété et de religion pour s'en p l a inds  qu'au reste je 
m'en tiendrais à l'ancien usage ; qu'ils ne seraient desservis 
qu'autant qu'ils viendraient me chercher et me reconduiraient 
chez moy ; ils ne m'ont point encore importuné jusqu'aujoyr- 
d'huy; ils ne me sont point venus me chercher p o u  Ieur dire 
la messe quoi qu'il y ait trois semaine que je suis à St-Joseph ; 
la difficulté des chemins qui ne sont point libres en est je 
pense runique cause, car la rivière n'est prise que par endroit 
et cumme c'est l'unique chemin, ils ne peuvent ventre ny en 
cariole ny en caneau ; c'est pourquoi je ne puis vous mander 
comme sont les comptes de la Fabrique de Ste-Marie pour 
ceux de St-Joseph ils sont réglés. » 

En 1766, avec l'abbé Jean-Marie Verreau, prêtre séculier, com- 
mence le règne des curés qui sont nés et ont étudié à la ville. Suivant 
l'usage de l'époque les études théologiques étaient surtout accessibles 
aux fils de familles aisées ; on voit donc arriver dans les paroisses 
mrales des ecclésiastiques qualifiés mais peu aptes à s'adapter au 
milieu. 

Le curé Decoigne (1823-1829) $tait le fils d'un riche marchand 
de  Montréal. Le mré Poiré (1843-1846) fut supérieur du collège de 
Sainte-Anne de  la Pocatière et camérier d'honneur de Léon XIII. Le 
curé Caron finit ses jours sur les bords de I'Etchemin. «Qui ne se 
souvient, écrit l'abbé Nadeau, d'avoir vu les beaux vergers et I'éra- , blière du curé Caron, de son hospitalité et de ses excentricités. » 
Le curé Racine (1652.1853) fut le premier évêque de Sherbrooke 

; et frère de l'évêque de Chicoutimi. Le curé Poulin (1829-1843) n'est 
pas citadin mais il demeure fils de notable. Avec le curé James 
Nelligan, Irlandais, (1856-1868) les relations s'humanisent: le nom- 

! bre de bouteilles de vin vendues comme tonique et inscrit sur le 
; Livre de la Fabrique augmente. 
( 

Exception faite pour le curé Lamothe (1785-1817) qui fut 
«serviable et secoiirable », « l e  diable sera en permanence dans la c 

j paroisse sous nombre de ses prédécesseurs et successeuts D . ~ '  

27. Noies de l'abbé Ieon-l'bornas Nodeun. Vallte de la Gaudiére, 1958. 
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L'ahbi Verreau s'installe à Salnte-Marie alors que ses predi- 
mseurs habitaient Saint-Joseph. II sera ainsi plus près du seigneur 
qui signe toutes les redditions de compte, preuve que des relations 
entre eux se sont établies. Le curé Verreau donne comme raison de 
son choix qu'il «pleut partout dans le presbytère de Saint-Joseph». 
uQue Sainte-Marie donne plus de dixmes que les deux autresx et 
que le curé ainsi ne se « trouveta pas au milieu de parents très pau- 
vres et d'une conduite peu réglée ». Une situation de f o r e  s'établit 
entre le curé et les paroissiens. Alors que le curé Verreau demande 
un confesseur étranger pour « faciliter certaines consciences &nées x 
et insiste pour que les paroissiens paient ces déplacements, le mar- 
guillier en charge refuse avec véhémence disant «qu'on se moquerait 
bien de lui s'il servait de vassal aux autres n. 

Et des resistances apparaissent au sujet de la dîme. On dive- 
loppe, pour en diminuet la somme, des qualités d'imagination 
remarquables. Le curé Verreau écrit à son évêque: 

a . .  . Si j'osais, je demanderois à votre grandeur une lettre 
d'avis pour mes trois paroisses touchant la dyme. II me parolt 

u'il y a bien de l'abus amis  eux sur cet article. La voix 
l u  premier pasteur leur f era plus d'impression que celle du 

asteur ordinaire. II est assez général d'entendre dire qu'un 
{abitant a de droit un arpent de terre qui ne doit 
dîme. En conséquence, on fait de grands jardins et point à les pyer eves, 
le bled-dainde et souvent les patates sont à couvert de tout 
droit. II y en a même à ce qu'on ma dit qui avancent qu'on 
ne doit pas la dîme du bled de semence, parce que ce seroit 
p!yer deux fois. Si on s'en rap ttoit à eux, je crois qu'ils 
viendraient bientôt à bout d'a P" franchir . la moitié de leun 
terres, vu qu'il y en a plusieurs qui sèment jusqu'à deux et 
trois minots de graine de lin dont on ne leur demande rien. 
« J e  supplie votre grandeur de vouloir bien parler aussi pour 
ceux qui ont trouvé du Bled, quand la rivière a monté. II y 
a déjà eu quelques difficultés pour cela. Il y a du bled qui 
n'a été trans orté que d'un champ à l'autre. d'autre qui a eté 
transporté phs  loin, d'autre enfin qui a été attrappé sur la 
rivière avec des canots. Je sens déjà combien je vais trouver 
en eux de résistance pour tout cela. U n  seul me la dejh fait 

voir. J'ai espérance que la voir de Voue candeur disposant 
les esprits au bien, je les trouverai tous ans la volonté de  
rendre à cbacun ce qui lui appartient.> 

f 

AVK les années les conflits deviennent importants, à tout le 
moins plus spectaculaires. Les plaintes, envoyées à l'évêque sous 
forme de lettres ou de requêtes, en fait, sont peu nombreusa. 11 
semble que les paroissiens acceptaient que leur pasteur boive et vive 
selon les moeutr rudes de la région, mais ils l'obligeaient à remplir sa 
fonction qui était d'administrer les sacrements. Nous avons relevé dans 
les Archives de l'Archevêché une courte tragico-comédie, preuve que 
certaines contraintes étaient quelquefois nécessaires. 

Le curé Arsenault (1823) était à l'auberge, en train de festoyer 
avec monsieur Hanna «c i  devant banqueroutier de Qu2becn et 
« fieffé protestant Or, «Marie Langelier, épouse d'Etienne Va- 
chon dit Pomerleau alias Siméon Michelz8, itant dangereusement 

! malade, leur fils Michel Vachon fut le quérir D. Le curé qui uétait 
à table, dans une gaité plus que passableu, ripondit au requérant 
qu'«il avait de la compagnie et ne pouvait la laisser ». Le fils revint 
plusieurs fois à la charge puis retourna chez lui tout chagrin. La 
mère « empirant sur le soir », le fils Michel revint avec du renfort: 
son frère et Michel Squeret dit Labbé. A force de supplier le curé, 
qui était toujours à table, «l'aubergiste Nadeau et son épouse se 
joignirent aux suppliants » et malgré monsieur Hanna qui parlait « d e  
faire mettre tout le monde dehors », le curé accepta de faire le trajet 
d'une lieue et demie qui le séparait de la moribonde. On le hissa 
dans une des deux voitures et on eut «mille peines durant le trajet 
de l'empêcher de tomber ». Quand on arriva à la maison u beaucoup 
de personnes de toutes âges et sexes» étaient assemblées. Ils durent 
descendre le curé de la voiture « à  plusieurs hommes » apres l'avoir 
«placé sur une chaise et ce ne fut qu'apres une heure de sommeil 
qu'il entreprit la confession D. 

Apres plusieurs incidents de ce genre on demanda le rappel du 

l 
curé Arsenault. Des paroissiens prirent sa défense. Quatre-vingt 

28. A.A.Q.. Cartable de Lin#-losepb de Beauce. 
29. Cet .alias m est inthressant : il ne serait pas surprcnmi qu'il dirsimulc 

un mdiis. 
l 

j 
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signèrent une pétition pour le garder. II fut rappelé et remplacé 
par l'abbé Décoyne «qui  loin de fermer les plaies saignantes de cette 
paroisse n'a fait que les envenimer par la manière hautaine et sol- 
datesque avec laquelle il a. débuté.. . »JO « La chaire de vérité n'a 
été trop souvent qu'un théâtre comique où les fidèles rassemblés )) 
entendent dire que si « I'on a jamais pu les dompter et bien je vous 
dompterai.. . )) Le notaire Dostie rapporte ce prône où le mré  
Décoyne dit : 

u Les filles ici ressemblent aux chiennes quand elles sont rn 
certaines circonstances.. . Rose Roy, la fille du capitaine, don- 
ne des mouchoirs de soie et de l'argent aux gar~ons  et en 
entretient plusieurs à la fois.. . Et Rose Duval attire la jeu- 
nesse en dega du moulin. . . ))g' 

Nous constatons que la population ne se laissait nullement im- 
pressionner par la fonction et le titre mais jugeait son curé selon Ses 
qualités humaines. Le curé Lamothe est estimé. Sous son administra- 
tion, la constmnion de l'église est décidée.a2 Et malgré la grande 
disette qui sévit, les paroissiens poursuivent les travaux avec ardeur 
et générosité. 

u La misère accable l'endroit en ce que c'est la deuxieme an- 
née de suitp que la récolte a manqué. Les pauvres y trouvent 
à peine leur vie à present que sera le printemps ? Je suis plus 
en que qui que ce soit. Ils sont obligés de sortir de 
l'en roit je les engage même à le faire; leur défendre c'est 
leur oter la vie. 
Je propose de partager la dime pour faire semer.nss 

Après trois années de disette, le coffre de la Fabrique étant vide, 
les paroissiens demandent d'augmenter Le prix des bancs pour aider 
à la construction de l'église. Le curé Lamothe suggère à l'évêque 
d'acquiescer à leur demande et parle : 

Y). Lettre de Michel Donir. A.A.Q. Cartable de Suini-/oieph. 
31. A.A.Q. Carfable de St.loreph. 
32. Noies pour i'tiirtoire de SI-lorepb, J.-T. Nadeau. 
33. Le a r t  Lunothe P M. Grave, vicaire géokral A.A.Q. 
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«du zèle avec lequel, malgré la misère, ils ont travaill6 et 
travaillent encore. Je connais leur caractère, je désirerais tou- 
jours trouver le moyen de les conserver dans leur bonne 
volonté jusqu'à la fin. Si la chose ne eut se faire comme ils 

1 le désirent, je pense que vous ne tac etez par à Its voir.+d B 
Evidemment les choses ne vont pas toujours aussi facilement. 

1 
Les curés impopulaires doivent user d'astuce. L'abbé Décoyne écrit 
en 1823 : 

«Je  pense venir à bout d'introduire votre tarif à St-Jose h, 
mais je pense qu'il faut attendre quelque moment favora le 

I que je vous désignerai aussitôt qu'il se présentera. ~ ' 6  ! 
Et l'abbé Porgue de Sainte-Marie explique à son évêque qu'il i ne faut surtout pas faire signer de requlte: ! 

«c'est là ce qui les effarouche, ils craignent de se faim pren- 
dre et disent que les jarrets noirs ne signent jamais; qu'ils 
ont été attraper trop souvent ; ue lorsque l'ancien presbytère 
dc Sainte-Marie a éte bàti, les ha itants ont plaidé deux ans. ~ 8 8  1 

Le curé Martel dans son rapport de 1869 décrit la ruse qu'il 
emploie pour faire finir l'intérieur de l'église. 

«Cependant pour nous mettre à l'épreuve du froid. nous 
avons fait faire un plancher embou,veté qui se trouve B envi- 
ron 30 pieds de hauteur et qui servira plus tard pour les 
échafauds de la voûte. Grâce à à plancher, nous n'avons 
aucunement souffert du froid cet hiver. Mais comme ce plan- 
cher est supporté par des étais qui se trouvent mâtés tous les 
cinq pieds, l'aspect de l'intérieur de l'Eglise est passablement 
sombre - ce ui sera probablement la cause que les habitants 
de St-Joseph qinissant par s'ennuyer et voyant les habitants 
des paroisses voisines avec de belles églises terminées, vien- 
dront à se piqucr d'honneur er m'offriront les moyens de 
terminer cet édifice commencé. O r  je pense que le  meilleur 
moyen de stimuler leur générosité sera d'attendre que la de- 

34. Le cure Lamorhe P Monseigneur Plessir le I l  oc,. 1797. R.A.P.Q. 1924. 
35. Le ad DCcayne - A.A.Q. Cartable de Sainte-Marie. 
36. Releve dans l'Histoire de Sainre-Milrie, de I'abbk H. Provori. 
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mande vienne d'eux-mêmes et non de moi. Dans ce but je suis 
décidé à les laisser reposer et à attendre qu'ils me manifestent 
assez unanimement le désir qu'ils ont de recommencer l a  tra- 
vaux avant de me mettre en avant - Dans tous l a  cas je suis 
bien décidé à ne prendre des engagements avec des enuepre- 
neurs ue lorsque les habitants m'auront donné des suretés sur 
lesquel 7 es je pourrai compter pour marcher. »ET 

b 

Quelquefois, les méthodes de persuasion sont plus fermes. Le 
curé hiartel, en 1885, démissionne parce qu'on lui refuse quatre mille 
dollars pour le presbytère et à Sainte-Marie, l'évêque retire le curé 
parce que le seigneur et les habitants refusent aussi de reconstruire 
le presbytère. 

II nous semble que les curés demandaient beaucoup et les di- 
mensions de certains presbytères étaient peu proportionnées à l'avoir 
des habitants. 

u Il y a ici d'excellents ouvriers, déjà ils achévent le centre- 
masse de la volute. - tout est très bien exécuté. J'ai rarement 
vu des gens aussi actifs. Je crains fort que nous ne soyons 
pas aussi vigilenn à effectuer nos paiements: il y a cinq mar- 
guilliers en retard c.à.d. qui n'ont pas rendu compte.. .us8 

Les ecclésiastiques, éIevCs dans les séminaires, sans aucun souci 
d'argent, dont les paroisses leur assurent un revenu fixe, peuvent 
difficilement juger du poids des sacrifices qu'ils demandent aux 
paroissiens. Heureusement, si la vanité du curé était récompensée, 
celle des contribuables l'était aussi. Ces derniers étaient fiers de leur 
église et les curés eux, de l'avoir fait constmire. 

C'est avec l'abbé Racine (1852-1853) que s'achève la période 
des curés indisciplinés. A partir de I'abbé hlartineau (1853-1856). 
on constate que le recrutement du clergé est moins sélectif ou plus 
accessible. Avec I'abbé Martel (1868-1885), apparaissent les curés 
intégrés au milieu rural, issus d'un milieu similaire, qui prennent 
une importance de plus en plus grande dans les paroisses. Quand 
en plus ils sont aimables, ils provoquent des manifestations de 
respect et de dévotion. 

37. A.A.Q. Cartuble de Saint-\oreph. 
38. Le rurt Caron en 1847. Cyrtablr de S&st.\orrph. 

Le cure Martel, en 1877, fait un voyage en Europe sous p r e tme  
d'assister aux noces d'or sacerdotales de Pie IX. a Le but Ctait qu'il 
allait se reposer », avoue I'abbé Nadeau. Pour les puoirtiuu, c'&tait 
l'occasion de faire acheter en Europe des statues. ostmroin, chu ide  
liers. Le retour du premier touriste fut un triomphe. 

a Aux fenêtres aux v i t m  vêtues de apier de coulmn variks, 
etaient fichées, sur les traverses, cf' es bobéchea de f e r - b h c  
supportant des chandelles 'allumées. On eut de la sorte une 
grande illumination. a80 

En 1899, le curé Fortier, sentant venir sa fin, se fit a transporter 
de son lit de  mort dans les bras du servitmr Benjamin Giguére . . . v 
pour aller du haut de la chaire «dire un dernier adieua. II parla 
u d'une voix Cteinte et saccadée, au sein du bruit &touffe dea sanglots 
des fidèles ».'O 

La chaire devenait une scène. le lim de vérité ou le poste de 
diffusion du journal parlé. Les multiples informations qui y Ctaient 
donnees etaient même quelquefois d'ordre politique. 

En 1870. on annonce la tenue d'une a assembl&e publique a p r b  
la messe pour signer une adresse à la Reine afin que le gouverne 
ment fasse quelques démarches pour le rétablissement du Pape sur 
son trône u.4' 

Au début de 1885, tour les paroissiens sont invit6 1 assister a P 
une grand'messe chantée pour Louis Riel. à laquelle il y aura de 
l'orgue ».a2 En 1888, on informe la population qu'il y aura au cou- 
vent une grande soirée théâtrale. Des jeunes gens joueront a le drame 
de Felix Poutre En 1887, le curé, commentant les élections fé- 
dérales, se déclare satisfait de la f a p n  dont elles se sont parsCa et 
constate que si u des gens sont encore achetés, le nombre diminue B. 
Dans ces mêmes prônes, les cures s'élèvent contre: 

Les veillées de désordre 
Les vols dans les vergers 

39. Rapporte par J. T. Nadeau. 
40. Gaspard Pscaud, temoignagc rcmeilli pm I'sbbé Nadem. 
41. Cahier der Prbncr de Saint-Joseph de Beauce. 
42. 1bid. 
43. Heros de 1837. 
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Ler Bemcerons. ces inseunir 

Nous constatons dans les chapitres précédents que les gens 
étaient gknéreux, qu'il s'agisse de hitir l'église, d'aider leurs sem- 
blables, d'adopter un enfant ou, à tout le moins, de lui donner son 
nom. Par ailleurs, l'imposition d'une taxe, si minime fut-elle, soule 
vair aussitôt des passions incontr6lables. Une nouvelle tare, c'était 
la violation du droit de propriété, c'était une atteinte mortelle à la 
liberté. Si l'habitant accepta de payer le cens, les rentes et la dime. 
c'est parce qu'il y trouvait un avantage dont il ne pouvait se passer. 
La première taxe foncière, qu'il dut accepter après avoir épuisé toutes 
les formes d'opposition, fut la taxe scolaire. II nous a paru interessant 
de relever les péripéties qiii entourèrent ce qu'on a appelé a la guerre 
des éteignoirs P. 

Un régime d'enseignement, connu sous le nom d'Institution 
royale, fut créé par 1'Etat en 1801. Les Canadiens français opposèrent 
une rigoureuse résistance à ce régime qui mettait en danger la base 
même de leur survivance. En 1816, Saint-Joxph fut autorisé à ouvrir 
une école gratuite, mais en 1826 il n'y avait pas encore de professeur. 
Comme les autorités de Québec exigeaient que ce dernier puisse en- 
seigner l'anglais, on comprend que le recrutement fut difficile. 

En 1824, on vota la loi des écoles de fabrique. Cette loi auto- 
risait chaque fabrique à affecter un quart de ses revenus annuels 

l'établissement et à l'entretien d'une école. Deux cents était le 
nombre de familles requis pour avoir droit à une première école. 
Cent familles de plus donnait droit à une deuxième école. 

Les curés de la Beauce encouragèrent I'insrruction. Le curé 
Décoigne, en 1824, acheta un terrain pour y consrniire une école de 
fabrique et donna à Thomas Lambert les rudiments d'une instmction 
qu'il alla compléter au Séminaire de Québec et transmit à David 
Lasard (pére d'Achille) qui fut maitre d'école.60 

Le nombre des écoles de fabrique étant insuffisant dans la pro- 
vince aussi bien que dans la Beauce. une loi fut votée en 1829, 
créant les a écoles de syndics » sous le contrôle de l'Assemblée qui 

50. Archives puoisrider, Saint-Joseph de Beauce. 

payait la moitié du coût de constmction. un salaire de vingt louis 
à chaque instituteur et une allocation p u r  chaque écolier. Ce fut  
une prolifération incroyable d'écoles. En 1833. on a qua- €coles 
à Saint-Francois, trois à Saint-Joseph et onze à Sainte-Mane, ces 
dernières sont au nombre de trente-cinq en 1835. (Les cahiers des 
procès-verbaux de cette même année à Saint-Joseph ont dispam.) 

Ce système qui mettait les écoles sous l'autorite du pouvoir 
civil, soit des députés en majorité du pani patriote, tomba sous l a  
coups conjugués de l'Exécutif et de 1'Eglise. On eut beau jeu pour 
critiquer ia qualité de l'enseignement forcément très pauvre. Ce fut 
le prétexte pour l'état de laisser expirer une loi qui n'&tait malheu- 
reusement pas permanente. L'Exécutif coupa les subsides en 1836 et 
les écoles fermérent aussitôt. En 1838, le curé Poulin écrit à Mgr 
Signau : 

( J e  suis bien affligé de tepondre à votre grandeur que depuis 
près de deux ans, il n'y a plus d'école dans la paroisse et cela 
parce qu'il y a trop de misère. Les revenus de la fabrique 
etant trop modiques pour établir des écoles. nous avons juge 
qu'il €tait mieux de ne pas en établir du tout plutôt qu'une 
ce qui aurait fait un grand nombre de jaloux et de ad- 
contents. )PL 

En 1841, le gouvernement instaure un nouveau systeme scolaire. 
Dans chaque district, les commissaires élus sont sous l'autorité im- 
médiate du Conseil municipal lequel rend compte au surintendant 
de l'Instruction Publique. Les contribuables doivent payer une somme 
équivalente à la subvention provinciale. Les commissaires réussissent 
à prélever le montant requis grâce à la contribution de personnes 
généreuses ». Thomas Lambert et Joseph Lagueur dit Charpentier 
font les avances en cas de néce~sité.~' 

a11 ne faut pas parler de contribution forcée, Ccrit Duchesnay, 
ils préfèrent donner un louis par souscription qu'un sous taxé. »5$ 

- - -  - 

51. A.A.Q. Cartuble de Saiiir-Joseph. 
52. Le registre de 1844 de Saint-Joseph. Prodr verbaux da Commiriians 

rmlaires. 
53. Rapporte daor I'Hirloir: de S&rr-Mmi: de I'abbC Honorius Provoir 
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II semble que c'est seulement à partir <le 1846, en s'appuyant 
sur une nouvelle loi scol:iire, que les commissaires commencent à 
organiser sCrleusement la perception des taxes. Ceux d e  Saint-Joseph 
sont alors d'avis de poursuivre cetir qui ne payent pas leur cotisation. 
Tous les propriétaires sotit imposés sans exception, et les curés a p  
puient la nouvelle loi. 1.1 méfiance des hahitants fait place à I'hos. 
tilité ! La guerre iclate. Des ri.gions entières s'enflamment. O n  refuse 
de payer les taxes et on retire les enfants des écoles. Celles de 
Sainte-hlarie ferment les premiéres. Les effets ne sont pas partout 
aussi ininiGdiats. Au <li.hiit de 1846, le relevé des écoles de Dor. 
chesters* est le suivant :5i 

St-Joreph : 251 enfants 8 écoles 
St-François : 330 " 10 " 
St-Anselme : 405 " 13 " 
St-Jean-Chrysostôme : 254 " 5 " 
Frampton : 365 " 11 " 
St-Henry de Lauzon : 459 " 16 " 

En 1849, il n'y a plus qu'une k o l e  dans Dorchester, à Saint- 
Nicolas. 

Le surintendant hieilleur écrit qu'il n'est pas content : «Qu'il 
ne sera pas nommé de comn~issaires d'école. . . à moins d'une décla- 
ration bien formelle des habitants.. . sur leur disposition à se confor- 
mer à la loi des écoles. » «Sur  trois cent quarante paroisses et 
townships à peine peur-on en trouver vingt-cinq ou trente où les 
lois des écoles fonctionnent mal ou pas du tout et c'est principalement 
dans le comté de  Dorchester que ce fait exceptionnel a lieu. n5' 

Nous ne savons rien de I'oppusition des habitants de  Saint- 
Joseph à la loi de 1846, les cahiers ayant disparu. La tradition rap- 
porte des batarxea rangées entre les «amis de l'instruction » et  les 
autres. Et dans une requéte adressée à Mgr Pierre-Flavien Turgeon, 
pour la défense du curé Caron, les trente signataires expliquent ((que 
les documents si tristenient remarquables envoyés à sa Grandeur 
viennent du fait que le curé encour;ige la loi des écoles». 

54. La Beaucc fait alors parlie de Dorchester. 
55. Les cahicrr de l'Assemblée ligirlativc. niblioghéque du ParlcrnenI. 
56. Ce . fa ir  rxceprionncl . a lieu ausri dans Porincul et  Lotbiniére. lerquclr 

ronr zvcc la neruce, les preniierr chPteaux forts du Crédit Social. 

A Saint.Franqois la révolte fut théâtrale. 

« Ils venaient pour faire bmler les cinq maisons d'écoles.. . 
Les dimanches, pendant les mois de juillet et d'aoiit, à la porte 
d e  l'église. il y avait des scènes é ouvantables, de  sorte que P Mgr Mayrand ne pouvait plus precher. O n  allait le trouver 
à son presbytère et il craignait pour sa vie. On fut obligé 
d'aller quérir la police de  Québec qui sévit contre les émeu. 
tiers et les conduisit à Québec. »" 

Les chefs d e  la révolte étaient André Labbe, surnommé le 
Cheval blanc, la femme du capitaine Joseph Busque, Joseph Loubier 
«qu i  était l'avocat et disait qu'avet douze personnes révoltées il n'y 
avait plus de  lois ».5s Parmi les autres récalcitrants arrêtés, il y avait 
aussi le capitaine Louis Matthieu, son fils Jean Matthieu du Fort, 
les Boulés, les Laurent St-Hilaire, etc. «I ls  furent tous acquittés par 
l'intercession de  monsieur de Lery, seigneur de la seigneuhe ~ i ~ a u d  
de  Vaudreuil. 9 0  

Recouvrer la liberté dans l'humiliation, revenir dans son village 
la tête basse, en traînant son amour-propre blessé, voilà des rondi- 
tions jugées inacceptables par les chefs de file de  Saint-Franqois. Jean 
Matthieu ((intente un procès criminel contre Louis Denys, juge de  
paix. pnur faux emprisonnement)). Le ptocés dura quatre ans et 
((tous les habitants furent requis comme témoins ». C e  combat pour 
I'honneur, en prenant de  telles proportions, fit sans doute oublier 
ce que I'autre avait de  peu glorieux. 

En 1854, le système coercitif fut  enfin établi. Après tant d e  
luttes et de  batailles, l'habitant plia l'échine et accepta que I'Etat lui 
impose une taxe foncière. Le surintendant Meilleur peut, en 1855, 
écrire : 

a La paroisse d e  SainteMarie compte treize icoles. » a Cette 
amélioration est due sans contredit au zèle infatigable de hf. 
Elzéar Duchesnay, aidé de  quelques amis. n 

57. Ler ahicrr de la paroisse, notes 6criter par M r  Tessier. 
58. Les noter du Rev. M. Tessier (1852-86) dans les cahiezi, de la Fabrique. . . 

Beauceville. 
59. Les notes du Rcv. M. Tessier (1852-86) dans les cahiers de 11 Fabrique. 

Beaurcvillc. 
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a LB habitants de Saint-Fran~ois se ront longtem s opposés 
à l'exécution de la loi. Les dtsabuser n'a point ét k' chose fa- 
cile.. . Pourtant, je le dirai à l'honneur de la masse. on a 
consenti à jeter volontairement un voile sur le as&. . . Ce 
bon ordre est dû, en très grande partie au zèle u Rkvérend 
M. Tessier, curé du lieu. s 

B 
A propos de Saint-Joseph, le surintendant Meilleur écrit: 

a Les troubles et la discorde qui ont si longtemps agité m t e  
paroisse ont complètement dispam. Les élèves sont au nombre 
de 332 et St-Joseph est divisé en 11 arrondissements. D" 

II oublie de spécifier que le notaire Arcand fut ici l'apôtre de l'in* 
truction. Ce qu?donne pour I'ensemblc du territoire, deux laïcs et 
un clerc dans les rhles de chefs de file. 

En 1835, la paix est donc faite. Les plaintes que le curé Caron 
adressait à son évêque dans son rapport de 1853 ne sont peut-être 
plus justifiées. Nous les citons quand ménie. En incriminant les mères 
de famille, le curé brosse un tableau intéressant de la condition 
féminine. 

u L'ignorance est à un oint déplorable, écrit-il. Les causes: 
l'incapacité de compren ! re l'importance de I'instmction civile, 
l'antipathie pour les écoles, l'avarice qui les empêche de payer 
l'instituteur et leur fait livter à des travaux durs des enfants 
qui ont à peine l'âge de raison. 
« Est-il étonnant que les enfants grandissent dans l'ignorance 
lorsque des mères sans instmction n'assistent presque jamais 
aux sermons du dimanche. » Les mères riches passent une 

artie de l'année occupées à des travaux qui les eloignent de 
Peurs maisons, comme à labourer, herser, faire de II terre. faire 
du sucre, soigner les animaux. Si cela se pratiquait seulement 
chez les pauvres on en concevrait la raison de nécessiti mais 
on voit les mêmcs désordres chez les habitants trPs richer. B 
«II  n'y a pas de piété dans la paroisse, les gens ne viennent 
pas à l'église mëme aux grandes fêtes. »a' 

6û. Rpppnr de I'lnitruction Publique p u r  le Bar-Canada. Bibliolhtque du 
Parlemeni. 

61. A A Q .  

A partir de 1835, la situation s'nm6liorr leatcwiit. Le rappon 
que fait en 1880 Amkdée Tanguay, I'inspeaeur. n'ut pas dilirant 
d'enthousiasme. Peut-être cette sevérité provient-elle d'une aigence 
accrue pour la qualité de I'instmction. 

u Le résultat ginknl  est assez satisfaisant N r  l'ensemble b" 
kdt-il .  L n  réticences qui suivent donnent à l'adverbe assez B une 
signification restrictive ! 

<Nous constatons que seule I'kmle no 4 semble pr ieder  der 
tables et des bancs avec dossien. B L'inspecteur se p lab t  qu'il en 
manque dans les onze autres écoles ainsi que la cane de la sï Puk- 
sance du Canada B. 

Dam la première école, u la disupline la ise  1 dkrirer il, la 
deuxième u est en trds mauvais ordre P. La troisième trouve grhcr 
Dans la quatrième, u les Clèves, sont ignorants, trCs dimiper et I'ins- 
titutrice tout à fait incompétente B. Dans la cinquième et la sixième. 
les institutrices «ont  perdu de la classe parce qu'elles n'avaient par 
de bois». Dans la septieme et la huitième, u c'est assez bon D. Daru 
la neuviùne, r tout le monde souffre du froid et tour les enfants ont 
été malades s. La dixidme est a trèr malsaine parce que Veau sijourne 
constamment dans la cave,. Dans la onzibmt, &l'institutrice qui pa- 
rait compétente devra changer d'arrondissement pour memc un 
terme aux difficultés qui existent entre elle et deux i n t i r r ~ s é s ~ .  la 
douzième est une amaison neuve bien confortable, il ne manque 
qu'une estrade, un pupitre et une chaise pour l'institutrice et une 
clôture autour de l'emplacement P . ~ J  

III 

Tant que le Diable fut présent dans la paroissg Dieu le fut 
aussi. Et avec eux le péché fut possible, la rédemption &tant permise 
et constatée. La rédemption pour soi et pour les autru : vous délivra 

62. Rapport fait aux cornmirsain d'4coles de Saint-Joseph. Cahiers de l'Ar 
vmhICe législative. 

63. Ibid. 
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une u connaissan?e» qui vient la nuit rouler des pierres sous votre 
fenêtre p u r  que vous lui remettiez une dette. Vous savez que vous 
la sauvez puisqu'elle vous dit «merci » ou arrête de se manifester. 
On vous défend de danser, de boire, vous dansez jusqu'à la griserie, 
vous buvez jusqu'à I'ivresie provoquant ainsi un Diable qui apparaît, 
beau, grand. ardent, envoûtant, attrayant comme la tentation et dési. 
rable comme le péché. 11 participe à la fête, fait tourner jusqu'à la 
folie les plus belles filles de la veillée. La maitresse de maison prend 
beaucoup de temps, heureusement, à s'apercevoir que le Mal est dam 
la place. Elle n'a rien à craindre puisqu'elle peut se prévaloir des 
forces du Bien. Elle asperge le Diable d'eau bénite et il s'envole 
dans un jet de fumée noire, faisant voler le toit en éclat, imprimant 
avec humour sa queue sur le solage de la maison ou ses fesses sur 
une pierre devant la porte. Si la maitresse de maison n'est pas vigi- 
lante, le Diable part au petit jour, enlevant une jeune fille, ce qui 
ajoute du piquant aux rêves des femmes. Et quand arrive cette cure 
magique et orgiaque des Fites et des Jours gras (leur signification 
primitive était de chasser les influences maléfiques) les défoulements 
et les exutoires sont permis. Ces fêtes qui durent tant de jours, re- 
ferment les familles sur elles-mêmes et favorisent entre helles-soeurs 
et beaux-frères, cousins et cousines des échanges charnels qui s'ou- 
blient obligatoirement avec la fin des festivités. Leur souvenir même 
doit s'effacer pour que ne soit pas perturbé l'ordre établi de la 
famille, noyau vital de In vie collective. Amnésie salutaire qui permet 
tous les recommencemcnts. 

Le Diable peut venir, on l'accepte, on l'invite, on lui demande 
de signer des contrats, d'acheter son âme, on le convie, on ne le 
craint pas, puisqu'on a près de soi les forces bénéfiques qui neutra- 
lisent son action. Et les hommes, à l'occasion des veillées prennent 
sur leurs genoux des femmes qui relèvent et étalent leur immense 
jupe. lis se bercent, bercent et la femme bientôt chavire de I'oeil. 

Tous les péchés sont permis puisqu'on peut délivrer ceux qui 
les ont commis. Et c'est ainsi que la force de l'individu ajoutée à 
celle de Dieu permettait que l'on sauve les loups-garous, les feux- 
follets et les imes en peine. 

Moeurs el romporlemen: 171 

Le Diable était peu redoutable puisqu'on le retrouve sous forme 
de lutin dans les étables, près des animaux qui s'agenouillent aux 
douze coups de la messe de minuit; le lutin espiégle qu'il faut dis- 
traire en lui offrant du sucre, q:i joue des tours comme les voisins. 
Présence à peine perceptible qui anime la vie à l'étable. tient com- 
pagnie. Quelquefois le lutin est taquin et insupportable. Un habitant 
des concessions ne pouvant tolérer son lutin décide de changer de 
maison. En chemin, il rencontre un voisin qui s'étonne. *Mais que 
fais-N avec tous tes meubles emmulés dans ta charrette 7 D Une petite 
voix flûtée monta de la charge: «Mais mon vieux, on déminage. D 

Le Diable et le bon Dieu continu&mt longtemps à faire bon 
menage dans les concessions, les bourgs, les rangs des u hauts D alors 
que la séparation dans la vallée, u au bord de I'eau », itait dijà 
commencée. Les sages-femmes (elles sont huit en 1879, assermentées 
par le cure) voient diminuer leur pouvoir. Elles gardent quand même 
vivante la pharmacopée populaire, mais la réservent maintenant 1 
ceux qui ne peuvent se permettre les soins du médecin, lequel vient 
d'arriver et prend beaucoup d'importance. Le curé, lui, organise les 
confréries, multiplie les neuvaines et les mois consacris, conjurant 
ainsi les forces occultes présentes. Les dogmes de I'Eglise s'app- 
rissent peu a peu, dressent autour de la population un voile de plus 
en plus opaque et le Diable s'éloigne. Le bon Dieu aussi. On prêche 
maintenant que le bon Dieu est impitoyable, justicier, qu'un enfer 
de feu attend les damnés, qu'ils ne peuvent plus être loups-garous, 
feux-follets. Par conséquent, on ne peut plus acheter leur salut. La 
peur s'installe, la peur de la mort, des morts et du péche. Pour se 
sécuriser, on accroit l'importance du curé, on lui suppose der dons, 
on lui confère une autorité presque divine à laquelle on obéit même 
si les interdits se multiplient. Tous les plaisirs deviennent suspects, 
presque coupables. Quand ces dernières années, des personnes bien 
intentionnées secouent l'édifice pour le rajeunir et l'aérer, il s'écroule 
lamentablement, tout d'un bloc. Pour les vieilles gens, c'est le d k e a  
aride et lugubre que laisse un feu de forêt. Bien sûr reviendra I'é- 
pilobe et le « saccacomi » mais, en attendant, les hommes et IM 
femmes aux tempes grises regardent attristés et s'interrogent. Est-ce 
que nous n'aurions pas fait fausse route ? 
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