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PREFACE

Avec la publication de ce livre, c'est un reve qui remorlte Ii un
peu plus de trente am que Ie R. P. Anselme voit se concretiser aujour
d'hui: celui d'ecrire pour les Chhicantins Ie reNt de ce qu'ils ont ete
depuis I'origine et de ce qu'ils sont devenus dam Ie petit pays isoU
oil ils vivent entre la mer et les montagnes du Cabot Trail. En efJet,
vers 1927J Ie jeune Chiasson, erudiant chez les Peres Capucim, com
menraiJ de compiler des notes historiques sur son village natal et de
corlsigner les souvenirs et observations que de longues absences ren
daienJ plus vifs achamn de ses retolns au Cap-Bret011. Enfin, au cours
de ces dernieres mmees, intensifiant ses contacts aupres des anciens
de son pays, arme des instruments les plus modernes d'investigaJion
directe, il pouvait penhrer plus profondement dans I'hude des tradi
tions orales de sa petite Cadie d'origine. Une collection personnelle
de plus de six cents enregistrements de chansorls, de contes, de Ugen
des et recits divers en fait fol.

Ce cheminement peut parattre long, pflTce qu'il a ete souvent con
trarie ou difJere pfIT les exigences d'un ministere et d'un enseignemetll
par ailleurs feconds. Mais Ie but que Ie P. Anselme s'hait fixe dans
sa jeunesse n'a jamais change, non plus que rest amoindrie sa passion
faite d'amoUT et de curiosite pOIn la vie des siens. Les sentiments
qui l'ont impire, au debut de sa carriere, SOTlt demeures son meilleur
soutien dans sa Tloble entreprise.

11 est en elfet assez remflTqU4lble que ce fils de Cheticamp qui
aurait bien pu, lui aussi, demeurer pecheur et ne tondre ses filets
qu'autour de sa barque, soit devenu, malgre If/s absences que lui im
posaU la regie de saint Franrois, Ie plus grand pecheur des traditions
orales et' ecNtes de Cheticamp.
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Anime du desir de faire conna2tre son coin de terre et l'origine,
l'evolution, Ie progres et l'etat actuel des hommes qui l'habitent, il
ne s'est jamais departi de son bel optimisme ni d'une confiance inebrll1J
lable en son premier dessein. Comme les anciens historiographes, i!
nous ouvre des perspectives sur tous le-s elements qui font la -vie de
son village natal - elements sociaux, economiques, religieux, tradi
tionnels et meme politiques, - malS sans toutefois s'asservir aaucune
de ces disciplines recentes qui obligent a compartimenter a l'infini
/'etude des groupes humains.

Curieux de toute la vie populaire, mais surtout des choses les plus
familieres et les plus profolldes, son cnractere de folkloriste spontane
lui interdisait les theories absolues et les techniques abusives que I'on
rencontre de plus en plus dans les sciences de l'homme. Son inge
lluite, si je puis dire, lui a permis d'ecrire un livre tres humain, un
livre de bonne foi, dont, fort heureusement, fa gouaille n'est pas
absente.

Miroir de realite-s concretes et pittoresques, cette monographie
est d'autant plus importante que IlOUS comlmssons mal les particu/a
rismes de chacun des groupes d'Acadie. A cote d'histoires generales
assez nombreuses sur les vicissitudes du peuple acadien, il est, en elfet,
tres peu de mOllOgraphies locales qui allient, aUJSi harmonieusement
que cel/e-ci, les descriptio/Is des couturnes quotidiennes et de la tradi
tion orale aux evenements et menus faits historiques. Cest pourtant
cette substa:m:e humaine qui donne a celie his/oire ..ses vraies dimen
sions et lui assure une portee qui depasse l'interet regional et les fron
tieres lIOn seu/ement du C4p-Breton, mais de I'Acadie tout entiere.

Le Pere Anselme a fait plus qu'ajouter un titre remnrquable a la
lisle lrop breve des histoires de paroisses acadimnes,. if a inscnt
Cheticamp sur la carte internationale des etudes comparees qui ont
pout objet les traditions populaires frttnfaises. C est la, a notre avis,
un tres grand mente,. et c'est aussi notre recompense d'avoir encou
rage l'auteur dans son magnifique travail.

Paques 1961.
Luc Lacourciere,

Directeur des Archives de Folklore.



INTRODUCTION

Le peuple acadien ressemble it un arbre dont la croissance a ete
vigoureuse au debut (1632-1755), et qu'une rafale (1755-1763) a
depouille de ses branches pourtant chargees de fruits prometteurs.
Arrache du sol, secoue dans ses racines, l'arbre lui-meme fut emporte
par la tourmente. Dechiquetk et eparpiUe en debris tout Ie long des
cotes de !'At/antique et du Golfe, il s'est de nouveau enracine. Et ses
nombreux rejetons par une invasion pacifique, ont repris peu it peu
Ie terrain perdu.

C'est arnsi qu'aujourd'hui de plusieurs corns de l'Acadie ancienne,
ont surgi des groupements fran~ais, pleins de vie, riches de traditions
et de foUdore de tout genre. Par leur passe heroique et pour arnsi dire
legendair~, par leur vieux parler caracteristique et savoureux, par
leurs coutumes et traditions importees de la mere patrie, ces Hots de
sUl'vivance d'un peuple disperse constituent des groupes ethniques
dignes d'interet et leur histoire suscite toujours !'admiration.

De toutes Ies regions OU !'isolement prol'onge a fideIement con
serve Ie charme d'autrefois, Cheticamp, sur Ia cote occidentale de I'ile
du Cap-Breton, vient sans contredit, en premier lieu.

({ 5i Ia question nous etnit posee, ecrit Ie Frere Antoine Bernard:
({ Ou trouver aujourd'hui Ie type Ie plus fideIement conserve de l'Aca~

dien d'autrefois ? » Nous rcpondrions sans hesiter : «Allez du cote
de Cheticamp », La., sur ces rivages qui ne verront peut-erre jamais de
chemin de fer, parmi cette population mi-terriennc mi-pecheuse, vaus
decouvrirez des tresors de foi, de charite prevenante, de delicate has
pitaJite» 1.

1. Histoue de Is. Survivance Acadieone, Montreal, 1935, p. 302.
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Autrefois, Ie public en gbu~ral connaissait mieux les communautes
acadiennes du Nouveau-Brunswick, de Ia baie Sainte-Marie et de rile
du Prince-Edouard. Cheticamp est demeure longtemps enveloppe de
ses brumes matinales, blanches et belles, mais... impenetrables. Cela
dent a sa geographic, a son histoire qui n'existe pas sous Ie regime
franc;:ais, et qui, pour longtemps, sous la domination anglaise, voulut
rester cachee, et pour cause ! Pourtant, Ie recit des evenements qui se
rattachent au passe de Cheticamp, chateau fort de Ia vie acadienne au
Cap-Breton, constitue one belle page acadienne et franc;:aise.

. os el Ii sont malheu.r~usement tro eu renset nes sur I'histoire
3:ca ienne . eur propre ' torre. En _cneral, s ne ossedent guere
plusqu une 1 ervrrglle e a Deportati n eUe-meme. C'est re .rettable,
car 'exem e el'tfi' rl nos ancetres serait bien oous
, nner une fierte de bon alai. Nous oublions trop souvent aussi que

ce sont s memes eportes e 1755 et 1758, et leurs enfants nes dans
l'exil qui ont fonde la plupart de nos beljes paroisses acadiennes
d'aujourd'hui. La tenacite dans leur desir du retour, leur courage et
leur endurance dans les epreuves de ces nouveaux ctablissements, leur
debrouillardise dans Ie denucment absolu, leur fideHte inebranlable a
leur Iangtle et a leur foi, fouraissent des pages admirables de la petite
histoire.

Nos ancctres etaient pauvres de biens materiels. Les conditions
auxquelles ils durent faire face d'abord et l'ostracisme qu'ils rencon·
trerent trop souvent par Ia suite en ont fait dans Ie temps des anal
phabetes.1pourtant, iis nou:> ont I~ue un atrimoin~turet.n:: debe

ue nou o'avons pas su apprecier 'us u'ici et qu.e nous pev ns...JlQ].JS
hater c sauver . e I'oub1t.eur verbe ranc;:ais c'tait colore bien qu'il
soit devenu arcaique aUJourd'hui. Leur vocabulaire etait d'une richesse
etonnante. Nous naus rappelons avec emotion Ie langage charic de
certains vieillards illettres ,qui avaient Ie mot propre pour tout. les
cantiques qu'ils chantaient et Ie rCile de ces cantiques dans les com
munautcs primitives acadiennes mcriteraient toute une etude. Leurs
chansons, l.eur,~contes et leurs traditions sont d'one valeur incompa
r~~le. C'est tout cela que nous avons voulu faire ressortir dans cette
monographic paroissiale de Cheticamp : l'cpopee des pionniers, leur
vie et les miseces des debuts, les developpements subsequents, econo
miques, religieux et culturels, mais aussi et autant Jes richesses de leurs
traditions franc;aises et hllmaincs.

Avec des intervaUe:; tres irrcguliers, oous avons travaillc a ce
livre depllis trente ans. Nous y avons consacrc Ies rares Ioisirs que nous
laissaie.nt Ies taches p:lC ailleurs absorbantes imposccs par notre devoir
d'etat. Les principales archives consllitees furent les registres parois.
siaux et les viem< papiers de families de Chcticamp. les registres
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de la periodc missionnaire de Carleron et de Caraquet, les Archives
Publiques du Canada., les Archives Publiques de la Nouvel1e-lkosse,
cciIes de I'archeveche de Quebec et celles de I'eveche d'Antigonish.
Enfin, nous avons passe plusieurs vacances a consulter la tradition
vivante a Chetiaunp.

Nous sommes eonsdent plus que qwconque des deticienees de ce
volume. D'abord, au point de vue des archives, i1 y a des documents
que nous n'avons pas pu trouver, d'autres que nous n'avons pu attein·
dre. Ensuite, quant au style, iI n'est certes pas eelui d'un academicien.
Natif nous-mcme de Cheticamp, nous sommes victiIne d'un systeme
scolaire pretendu bilingue ou toute notre vie nous traioons par devers
nous Ies lacunes d'un enseignement fran~ais deficient, re~u a l'ecole
primaire. Nous aVOlJS quand Jnerne la ternerite d'esperer que Ie lecteur
montrera quelque interet a ce modeste travail.

Nous tenons a exprimer ici notre gratitude envers nos Superieurs
pour leur encouragement continu ; envers la population de Cheticamp,
pour sa coUaborarion empressee; cnvers M. fphrem Boudreau
d'Ottawa, pour son aide technique; envers M. Lue Lacourciere pour
ses conseiIs et ses encouragements; entin, envers tous ceux qui de
pres ou de loin, nous ont permis de mener notre ceuvre a boone fin.





CHAPITRE I

L'ACADIE NAlSSANTE ET LA CONQUETE ANGLAlSE

L'Acadie, fondee une premiere fois en 1604 par Pierre du Gast
(sieur de Monts), Jcun de Blencourt (sieur de Poutrincourt), Louis
Hebert, Samuel de Champlain et Marc Lescarbot, connut peu de SUCCl~s

et fut minee en 1613 par Ie pirate anglais Samuel Argall.
Le veritable travail d'etablissement commen"a en 1632 avec Isaac

de Razilly qui emmena avec lui « trois cents hommes d'clite recrutes en
Touraine et en Poitou}), taus « Fran"ais, catholiques et de mceurs irre
procbables» comme l'avait exige Richelieu 1. Six misslonnaires capu
aDs faisaient partie de l'expedition. Apres la mort accidentelle de
Razilly, survenlle en 1635, Charles de Menou, sieur d'Aulnay, conti
nuera l'reuvre commencee et amenera d'autres famiUes franplses qui,
uriles aux premieres, donneront naissance au peuple acadien.

«Jugeant la fertile vallee de Port-Royal plus propre a la coloni
sation que la cote rocheuse de la Heve» ou Raz.illy avait etabli la
jeWle colonie, d'Aulnay «y transporta Ie siege du gouvernement et la
lupart des colons venus... en 1632» 2. Peu a peu, la cellule mere
"lima et des familles entieres allerent fonder Beaubassin, Grand

Pigiguit et Chipoudy, qui deviendront plus tard des paroisses flo
l.tes.
s tertes etaient fertiles. Le commerce progressait. Aussi, malgre
tes fratricides qui se livraient entre d'Aulnay et Charles de la

:ll:lllIII..._.,..~~1n ancien de 1604, malgre des incursions parfois desastreuses
des Bostonnais, la jeune colonie prospera. A la Dispersion, les Aca
diens jouissaient d'une remarquable aisance. «Chaque habitant du

1. Antoine Bernard, c.s.v., L'Acdie Vi1JanJe, Montr&.1 1945, p. 24.
2. Antoine Bernard, Ibid., p. 25.



C'est notre vouloir et bon plaisir que tous ceux qui Iiennent des terres ;
notre GouvemeOlent en Acadie et Terre·Neuve, qui sOOt devenus n05 ~

par Ie demier trail~ de pabr, et qui ant voulu rester sous notre au
ayent Ie droit de conserver leurs dites tcues et tenureS,e[ d'en jau
aucun trouble, llussi pleinement e[ aussi librement qu,e nos autrl'
peuvem poS5~der leurs terres ou heritages, et aussi qu'ils pui.ssen'""lll!lll"''''.1II1i1iiL
drc de meme, s'ils viennent a prMerer aller s'ctablir aillcurs'. lJl1! ~"

;)1 P
']l!S'51J

d'~.rd
'~Si)

'q

1. L'abbe Fran~ois Lanoue: St-Jacques L'Acbigan, p. 5.
2, Lettre lldressee a Nicholson Ie 23 juin 1713. Voir Rameau

P~re, Une colonie leoda/e, Paris e[ Montr6t.l, 1889, t. 2, p. 3'$7.

district des Mines », par exemple, « possedait, en 1755, environ 15
betes a carnes, 30 moutons et 14 pores ». «Lawrence mentionnera
specialemc:nt son desir de s'emparer des 120,000 betes Ii comes des
Acadiens» 1.

L'Acadie etait mcme trap prospere aux regards de la colonie an
glaise voisine, de Boston, qui craignait son expansion. Bien que Ie
commerce fUt regulier, quoique souvent dandestin, entre les d~ux

colonies, les autoritcs anglaises voyaieot d'un mauva1s ceil cette colo
nie fran~aise grandir tout pr~.s d'eux. Chaque occasion Ies portait done
it l'attaque. Et lnalhcureusement les OCClS!onS ne manquaient pas, les
guerres d'Europe entre la France et l'Angleterre ne laissant presque
pas de repit.

En 1654, une £lotte de Boston commandce par Sedgewick s'em
parait des places forces de I'Acadie, des forts de Saint-Jean, de Port
Royal et de La Heve et chassait du territoire acad-ien les gouverneurs
et les missionnaires. Ce n,est qu'en 1667 que I'Acadie red~vint fran
~aise par Ie traite de Breda et que Ie drapeau franc;ais flotta de nou
veau en terre acadienne. Ce o~ fut pas pour longtemps. Port-Royal
tomba de. nouveau en 1690 SOllS les coups de WiHiam Phipps et
demeura sous la domination allglaise j~:sqLl'au trni,te de Ryswick en
1697. Entin, pendant 1:t b'"Jerre de la sllccession d'Fspagnc, les Bos
tonnais reviment Ii l'attaque de In colonie franc;aise qui suecomba., et
detinitivement cette fois, en 1710.

Le traite d'Utrecht, en 1713, scella Ie sort de la peninsule de Ia
Nouvelle-ccosse actt:ellc qui devenait d€dinitivement possession an
glaise, tandis que Ie Cap-Breton, l'i!c Saint-Jean, Ie Nouveau
Brunswick et Ie reste du Canada dcmenraient eneore sous, la couronne
de France.

Par Ie traite d'Utrecht (Art. 14), it est expressement co:wenu que
les AC:ldicns de la peninstlle «amont Ia liberte pendant un an de se
retirer dans un autre lieu, ;1 leur COl1vcnance, en emportant tous leurs
biens meubles ». Trois mois apr,es la reine AllIle elle-mcme intervint
et fixa des conditions beaucoup plus favorables :

14 CH(,T1CAMP, H1ST01RE ET TRADITIONS ACADlENN.ES
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Aussitot apres ce traite, la France songea a fortifier Louisbourg
au Cap-Breton, a coloniser l'ile S"int-Jean et a attirer en ces Heux les
Acadiens de la peninsulc. Mais ces Acadiens etaient attaches a leurs
teues, « les meiUeures du monde» 1 et leurs maitres anglais, de leur
cote, mirent tout en reuvre pour empecher leur depart. lls furent meme
assez conciliaots aussi longtemps qu'ils demeurerent faibies en nom
bre et en effectifs militaires. Mais avec Ia fondatio'lil d'Halifax en 1749
et l'arrivee de renforts considerables, ils se montrerent sous leur vrai
jour, et Ie tableau ch,mgea.

Les Acadiens dairvoyants virent au-des5\lS de leur tete un del
charge d'orage. Aussi, remigration vers rile Saint-Jean, commencee
vers 1740, s'intensifia a un tel point, a partir de 1749, que les Anglais
s'en alannerent. Cornwallis fit batir des forts sur Ia route de sortie
(Ie fort Edward a Piziguid et Ie fort Lawrence a Beaubassin) et
pla~a des navires de gllerre dans Ie detroit de Northumberland pour
empccher cet exode. Malgre tout, « un grand nembre d'Acadiens par·
venaient a eviter les putrouilles et arrivaieut a 1'lle Saint>-Jean. De
1749 a 1755, il dut en arriver plus de 3,000» 2. D'autres, en nombre
plus restreint, ernigraient dans la region de Canso, au C<lp-Breton.

Les fondateurs de Cheticamp ou leurs ancetres faisaient partie de
ces emigrants, les uns de l'ile Saint-Jean, les autres de Ia regiou de
Canso.

• La deportation de 1755

Avec l'avenement d~ Charles Lawrence au paste de gouvemeuE de
la Nouvelle-Ecossc, en 1753, les menaces et les exactions ne nrent
qu'augmenter. Mais la cruante avec laqueUe fut execute Ie coup de
1755 depassa tout ce que l'imagi.11ation pouv<lit prevoir de pIns odieux.

Le 3 septembre 1755, les Acadiens a qui, par fourberie, on avait
enleve leurs fusUs et leurs barques, furent attires dans leurs eglises
par un guet-apens et faits prisonniers du roi. Tous leurs biens, si Fong
temps convoites par les Anglais, furent confisques. Puis ce fut la Dis
persion : embarquement a la bayonnette de tous ces gens, pele-mele,
sans mcme se soucier de rcunir sur les memes bateaux les membres
d'tme meme famiHe. Le 8 octobre, les bateaux partaient, charges de
famiUes demembrees, la mort et Ie desespoir dans l'ame, emportant
tout d'uD peuple qu'on avait jure de £aire disparaitre 11 jamais. Ces
cargaisons humaines furent dispersces un peu partout Ie long des

1. «Pennsylvania Gazette », 4 sept. 1755, Arch. Can. 1905, 3e partie, p. XVI.
Petite Histoire de l'lle du Prince-Edouard, dans <c l'EvangHine 1>, 13

juin 1958.
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cOtes de l'Atlantique, de Boston a la Georgie 1 ; on esperatt ~ OOYft"
a jamais dans les colonies anglo-saxonnes.

E:x:il sans fin et d'une pirie Sa!15 egale dans l'histo'ire. Jetes sur des rives
lointaines, et scpa.res les uns des auues, 00 les vit errer de ville eo ville,
SanS amis. saw demeures. sans esperance humaine, resignes, et ne deman
dant 11 1a terre qu'un tombeau (Longfel1ow).

A Beaubassin et a Port-Royal, les Acadiens avaient Haire Ie piege
de Lawrence. Au lieu de se rendre ason appel, ils prirent les bois. Le
gouverneur ordonna alors une chasse a l'homme sans merci ou Ie sort
des Acadiens qui tombaient SOllS les baIles des soldats anglais etait
peut-etre preferable au sort de cem: qui tombaient caprifs.

Avec la prise de Louisbourg, Ie 27 juiUet 1758, cette chasse a
I'bomme s'etendit a toutes les cotes et aux forets des trois provinces
du Golfe. Elle dura dix longues annces. Annees intermlnables, san·
glantes, indescriptibles, ou les Acadiens inoffensifs, tmques comme
des betes fauves, abattus Camille des chiens ou deportes sans merci
chez des populations fanatiquement hostiles, erraient corome des
spectres dans un cauchemar de larmes et de sang.

• La Deportation de 1758 et la fin du regitne franfais en Acadie

Louisbourg encore debout, les Acadiens de la region de Canso et
de Fort Dauphin (Sainte.Anne), de rile Saint-Jean et du littoral du
Nouveau-Brunswick, avec leurs freres echappes de Grand-Pre venus
les rejoindre, jouissaient d'une certaine securitc. Mais louisbourg
torobe, la chasse a l'hoIDme reprit dans toutes ces regions au furent
renouvelees toutes les horreurs de 1755 2.

Les Anglais y semerent la nUne, la desolation et la mort. «Nous
avaIlS fait beaucoup de mal et repandu la terreur des armees de sa
roajeste d1.lls toutte retendue <Iu Golfe, sans rien ajouter a sa gloire »,
ecnvait Wolfe au lendemain de sa vietoire, Ie 30 decembre 1758 3•

En effet, 1a dispersion fut tout aussi cruelle qu'?! Grand-Pre. La
brutalite fut la rneme et les separations cgalement dechirantes. La
seulc difference c'est qu'aux scenes navrantes du depart succederent
les scenes tragiques de la traversCe de l'Atlantique. Car on deporta
,es Acadicns en Europe.

1. Antoine Bernard, I. c. p. 88.
2. «Persecutions plus inhumaines encore que ne Ie lut Ie drnme de Grand

Pre », Pascal Poirier danS Voyage QJlX lies Madeleine, p. 4.
3. Rapport a Amherst, general en chef.
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Embarques sur des bateaux de misere, un bon norobre ne se ren
duent jamais a destination 1; l'ocean engloutit leurs corps et leurs
souffrances. « La plupart des... bateaux furent avaries avant de quitter
Canseau », dit H. Blanchard 2 et deux s'y perdirent. De neuf bateaux
mentionnes, «un resta trois mois au large de Plymouth avec ses 170
passagers a peine nourris et mourant de sou; un autre pousse par
line tempete, debarqua. a Boulogne 179 survivants, deux autres cou
lerent, entrainant 700 vietimes dans les Bots. L'Honorable Brook
Watson parle, en une lettre au Reverend Dr Andrew Brown, de [,300
Acadiens qui sombre.rent dans la traversee d'Amerique en Europe» 9.

Des cinq belles paroisses organisees de rile Saint-Jean, avec leurs
~g1ises, leur cure, leur population d'au de1a de 6,000 ames, il ne res
tair plus rien.

Mais iei et la, quelques-uns avaient reussi as'echapper. Des fam.i.lles
anticres avaient pris Ie bois, avaient fui. Quand la tounnente fut
passee, timidement, ces gens revinrent par petits groupes. D'autres
exiles

s'enhardirent ~ les suivre, et 1'on vir biemot... ces infortunes errer dam
les champs dboast~s, oil s'~Ievaienr nagu~re leurs maisollS, leurs villages,
leurs ~g1ises. 11 est inutile d'essayer de redire avec que1s serrements de ca:ur
ils parcoururent ces solitudes mornes qu'ils avaient vues auparavant si
anim~es. Qu'~tlIient devenus 1a pIupart de ceux qu'ils y avaient connus?
H~1as! disparus pour tOujours; Ies uns morts de misere, les autres vic·
times de desastres incoonus ; les survivants re1egues sur des pIages si loin
laines que la vie serait ecouUe avant qu'on put nen savoir '.

Le rapport de Holland en 1768 laisse voir que les Acadiens sont
tres clairsernes dans toutes ces regions. Sur rile Saint·Jean :

n y a une trenraine de familIes, dit-il; on les traite en prisonniers, sur Ie
m@me pied que cewe d'Ha1ifax. Leur pauvret~ est extreme, ils habitent de
petites cabaoes dans les bois, qui leur donnenr aussi Ie combustible. Us y
vivent de poiSSOn qu'ils pechent en er~ et du gibier qu'ils tuent: 1i~vres et
perdrix, lynx, loutres, martres, rats musques, ne refusant rien, tant la faim
les presse t.

1. D'apres un raPPOrt de 1763 conserv~ au ministere de la marine ~ Paris,
il ne parvint en France que 3.000 ~ 3,500 Acadiens, en y comprenant tous ceu:x
qui avaient pu s'y reodre des diJIerentes parties de I'Am~rique er de I'Angle
terre a la swte de la premi~e d~ponalioa ). L'abb~ H.-R. Casgrain, Une S8conae
AcaJie, cb. 13, p. 349. 1894, Quebec.

2. Histoire des AcaJiens de l'lle du P,ince-'&loUQra, par Henri Blandtard,
pp. ~32. Moncton 1927.

3. ~mlle Lauvri~re : La r,agedie a'lI11 Peuple, Paris 1922, t. 2, ch. XVI,
p.73.

41. L'ahM Casgraln: Une Seconde AcaJie, pp. 362-363.
.5. HlstoJre aes Acadkw de die du Prmce·Ea()U4fa, l Co p. 35.
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A ce moment Ie pcuple acadien est bien un arbre arrache, d&:h.i·
quete par l'ouragan, dont lcs debris sont dissemioes partout.

Est-ce la fin? Va-toil mourn? Nous savons que non. Tous ces
debris ont repds racine et ont produit une floraison aujourd'hui ma
gnifique.

Arrivons au rameau qui a produit Checicamp.



CHAPJTRE U

POSITION G£OGRAPHIQUE ET POLITIQUE
DE CHETICAMP

• Vile du Cap-Breton. Les comtes «anciens et nouveaux»

Nous savons 1'importance qu'on attachait it rile du Cap-Breton,
autrefois l' « Ue Royale », au cours des loogues 1uttes que se soot
Iivrees Fran~ais et Anglais pendant qu'ils se disputaient l'hegemonie
du Canada. Ne peut·on pas appliquer au Cap-Breton, grace surtout it
sa place forte, louisbollrg, ce que l'intendant Jacques de Meules disait
en 1685 de toute l'Acadie ;

«La siruation de ce pays.~ eSl si bien dispos~e qu'll semble qu'eUe ail ~l~

plade en eel endroit pour se rendre mallresse de toute rAm~rique septen·
trionale. » '

En 1758, Ie 27 juillet, trois ans apres la dispersion des Acadiens
de 1a bacie Franc;aise, et cinq ans avant la chute du Canada (1763), 1a
grande forteresse de louisbourg tombait aux mains de I'amical anglais
Boscawen, et toute I'ile passait detinitivement sous Ja domination an
glaise.

Dotee pendant dnq ans d'un regime militaire, I'ile du Cap-Breton
ktait, eil 1763 2 aunexee politiquement a la Nouvelle-£cosse. En 1784,
eIle devint une province distiilcte puis, en 1820 s, eIle etait de nou-

1. Relation de voyage de l'intendant Jacques de Meules fait en Acadie entre
Ie 11 oct. 1685 et Ie 6 juillet 1686; pubIi~e pu la Revue d'Histoire de /'AmI·
riqtle Pranfaise, dec. 1948, vol II, no 3, p. 432-439.

2. Holland's Desffiption of Cape Breton and Other DOfuments, Public
Archives of Nova Scotia. Publication No.2, p. 7. Halifax 1935.

3. ]. 1. MacDougaU : History of IltVerness County, 1922, p. [1·16. - n
donne les noms des gouvemeurs et des conseillers, p. 12.
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veau annexee a 1a Nouvelle-bcosse. Cette annexion a persiste jusqu'a
nos jours.

Durant Ies quatorze annees qui ont suivi 1820, toute l'ile ne forme
qu'nn comte, soit Ie cornte de Cap-Breton. En 1834-1835, ce comte
wit divise en trois circonscriptions eIectorales: Cap-Breton, Rich
mond et Juste-au-Corps. Entin en 1851, on faisait du comte de Cap
Breton les comtes actuels de Cap-Breton et de Victoria.

Et Ie comte d'Inveroess ?
C'est ell 1837 que, a Ia suggestion de sir William Young, son

premier representant a Halifax, Ie nom de Juste-au-Corps fut change
en ceIui d'Inverness 1. Natif Iui-mcme du comte de ce nom en la vieille
£cosse, c'etait pour satisfaire sa piete tiliale qu'il eff~ait de la carte
un vieux nom fran\=ais. Le corote avait tire son nom de son principal
village, Juste-au-Corps, qui fut a son tour debaptise. Cependant Ies
Acadiens continuent d'appeler Juste-au-Corps, Ie principal etabli~

ment fran\=ais sur cette cote du Cap-Breton 2 jusqu'a la fin du XIXe
siecle, mais pour les Anglais et sur les cartes geographiques modemes
iI est devenu Port-Hood.

• Le site de Cheticamp

Le comte d'Inverness s'etend du cote du golfe, depuis Point-Tupper
au sud jusqu'au cap St-Laurent au nord sur \lne distance c6tiere de
130 milles environ. Sa Iargeur moyenne est de trente milles s.

Longeons son littoral escarpe. Herisse de caps, la cote se trans
fonne \=a et Ii! en immenses coulees qui Ouvrent sur des vallees gra.
cieuses, ou de magnifiques rivieres courent vers la mer en larges
nappes d'eau. Des villages « isoles du reste du monde, entre l'Ocea.n
et l!lne barriere de rochers»' s'echelonnent tout Ie Ioog de Ia cOte.
Ce sont du sud au nord : Port Hood, Mabou, Inverness, Margaree,
St-Joseph du Moine; puis a l'entree au fameux parc national, des
hautes terres du Cap-Breton, sur Ie Cabot Trail, saluons Cheticomp.

• Le nom de Chbicamp

Le nom de Cheticamp conune tant d'autres au Canada, est tire de
la langue des Indiens Micmacs, encore nombreux au Cap-Breton.

1. Hisl. of IFnierness Count" 1. c. p. 16.
2. C.W. VernoQ, Cope Brelon, ContULt, Toronto 1903, p. 85.
3. Hisi. of InSlemess CONtlt" 1. c. p. 17.
4. Rameau de Saint·Pere, Une Colonie Feodole en Amhiqlle, (I L'kodJe »,

Paris et Montr&I, 1889, t. 2, p. 283.
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L'origine est ccrtaine, nous, ecrivail Ie Pere Pacifique, oJ.m.cap. Je Ie tiens
dcs Micmacs eux-me!Des qui ecrivenl Aotjatotjl (prononcez : Aoutchadoulch).
Ce mot signifie « raremem plein l> '.

11 do it se rapporter a la sortie du havre qui, avant Ie cteusage du
chenal, presentait a sec de vastes bancs de sable «la barre», <jue la
maree basse eIargissait encore.

Deja en 1660 une carte en latin du P. Ducreux, jesu1te, situe
1. Ochatisia ; et Coronelli, en 1689, ecrit Ocha tis 2. Parallelement, les
Franr;ais et les Acadiens ont prononce « Le Chady» 3, «Le Grand
Chady» ., Ie Chady Grand, I. de Chedagan', Chatican, disent encore
les Acadiens. Chcrican ecrivaient les peres missionnaircs Lejamtel et
autres ainsi que Mgr ).-0. Plessis Iui-mcme ; Cheticamps (sic) comme
l'ecrivait deja en 1752 Ie sieUI de la Roque 0, Chetifcamp, trouvons
nOllS dans Ie Cahier des Visites Pastorales de Mgr Denaue en 1803 7 ,

enfin «Chcticamp» ecrit dans les Registres, Ie missionnaire Antoine
Manseau, Ie 3 mai 1815 8 • Cette Qofthographe a prevalu 9.

• La Topographie

Le point ncvralgique de Cheticamp, c'est son havre! Un immense
bassin, large d'un demi-mille et long de trois, forme par une presqu'ife,
- appelee « rIle », - «qui court au nord paraIU:lemcnt a la grande
terre... L'isthme qui l'y joint» all sud «n'est qu'un banc de sable que
la mer bat des deux cotes sans jamais Ie couvrir» '0.

L'agglomeration principale Ie long du havre, du cote de la terre
ferme, constitue, avec l'eglise, l'hopital, l'ecole centrale, Ie couvent
et les magasins, Ie centre de la paroisse et s'appelle Cheticamp. Les

1. LeUre du 8 decembre 1942.
2. Ganong en note a la page 185 du livre de Nicolas Denys: Description

ana Natural History 0/ Acadia, Toronto, The Champlain Society, ch. VI, ed. 1908.
3. Nicolas Denys lui-me-me, ibid.
4. Sur une carte anonyme et sans date, un MS en 1a possession de M. Ga

nong, d. Nicolas Denys, ibid, noce.
5. Carte de 1758 d'apres Ie Cheva:lier de la Rigaudiere, reproduite par

E. Lauvricre d@s LA Tragedie d'un Pel/pie, ch. '8, p. 272, ed. nouv.
6. Recensemem du sicW' de Ia Roque, d. Archives Canadiennes T. 1905,

p. 63 et 65.
7. Archives de l'Arcbeveche de Quebec, eahier 5, p. 12.
8. ler registre paroissial de Cheticamp, p. 27.
9. «11 est assez ridicule de supposer que cc nom est dii a 14 familles aca

diennes de rUe du Prince-Edouard. etablies fa bien des anaees plus card et qui
y auraient crouve un 'chetif camp'. » P. Pacifique, o.f.m.cap. « Etudes HislOriques
el Geographiques ». Le pays des Micmacs (suiIe) p. 252. Ristigouche 1935.

10. Mgr Plessis: Journal de la Mission de 1812, publie par Le Foyer Cana
dien 1865, p. 226.
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autres agglomerations a population moins dense, sont a une distance
de delL'( ou trois mUles chacune : Petit-ntang au nord-est, la Prairie,
BeUe-Marche et Ie PIa tin it ,l,'est, Ie Plateau, Point-Cross, Ie Lac au
sud et, au nord-ouest enfin : l'Ile 1.

Deux chemins du rai traversent la paroisse d'un bout a l'autre.
L'un, plus modeste, parcourt l'arriere-paroisse, tandis que l'autIe suit
la cote pour se rcndre ;m havre, et de la, par les caps et Ie Petit-£tang
se lancer a l'assaut des hautes montagnes du Cabot Trail.

De nombrellx ruisseaux, delL'( rivieres, dont l'une, la riviere de la
Prairie, d'une splendeur incomparable, des vaHons, des collines, des
caps, des baies, d'immenses grcves, des montagnes a l'arriere-plan qui
atteignent dans certains C2S mille pieJs d'altltude, et en avant, fa mer,
toujuurs la mer a perte de vue, vuila Ie decor majestueux dans lequel
vivent les Cheticantins.

• La T oponymie des lieux-dits

Outre les noms de localites que nous venons d'enumerer, 1a popu
lation a b1asonne tous les coins et 1es replis de terrains de la paroisse
avec des noms souvent pittoresques. Les uns sont une description du
terrain l\J.i-ll1cme (la Terre rouge), d'autres ont surgi d'un fait h~"to

rique (la Cave-it-Ioup), d'autres enfin ne sont qu'une attribution d'un
cmu de terre it son proprietaire (Ie Bllttereau-a-John).

Voici la liste de ces noms popu!aires tels que nous les avons re-
cueillis en sllivant la direction nord-est:

Le Duttereau il John; 1a Terre rouge; la Pointe; Ie Collet a Origna!; Ie
Chene; Ia Prairie. Dans 1a prairie: les Bouleaux, Ies Grandes Parts, Ies
Pres rondes (sic). Les Caves; 1a Cave a Ioup; l'~taog il Eusebe; Ie Pie (de
poires douces) ; la Fceni~re; Ie Clteroin du portage; III Petite Prairie (Ie
long de la rote) ; l'Anse du bois marie; les Caveaux; Ie Cabion; Ies Caps;
lIe Quai il Braquette ; Ie Ruisseau creux ; la Digue ; Ie Petit Havre; Ia Pointe
a cochons; Ie Pont de dment; la Butte a l'ours ; Ie Redman; la Pointe awe
pais; Ie P'tit PIe ou Belle-Marche; Ia Butte a Hubert il Henri; Ie Bnile;
la Petite Source; la Source bouiliante; Ie Platm; la Petite Allee; Ie
Chemin des vieux; Ja Butte de Ia commune; Ie PIc des breufs; Ie Grand
PIe; la Butte des Constant; la BUlte a £lie; la Butte du cimetii!re; Ie
Plateau; Ia Butte a John a -Raymond; Ies Buttes; 1ft Ferme; Ie !Ruisseau
de la ferme; Ie Lac; Ie Ruisseau du Lac.

Dans les montagnes avuisinantes :

L' Abime; 1a Momain des Eeureaux; Ie Trou il Pochard; Ie Buttereau a
Pierrot; la Coul~che; 1a Rigwasb; Ie Ruisseau du m~t ; PiUlwax a Piquet;
la Sucrerie.

1. Jusqu'en 1879, 1ft paroisse actuelle de Saint-Joseph-du-Moine faisait
aussi partie de Clt~ticamp.
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Dans l'Ile :

La Digue; Ie Gros Cap ou Ie Nique-du-Corbeau; Ia Pointe eorag~e; Ie
Havre a Marcel; Ie Ruisseau de rIle; l'Anse du bois marie; Ia Source des
BoslOnnais; l'Anse au brick; Ie Ruisseau du mitan de 1'Ire; Ja Grosse Tete;
I'Eta.eg a Phirin; Ie Four a Pierre Bois; Ia Pointe; Ie Havre de la Pointe;
Je Bane; et en qW!ta.e! Ie hanc: l'Anse awe huilewe et les Bras.

• Le Climat

Cheticamp jouit d'un dimat ternpere. Le thermometre ne descend
guere SOllS zero en hiver et depasse rarement 75 degres F. en ete.
Grace a1a mer, 1a chaleur n'est jamais excessive l'ete, ni Ie froid into
Ikrable 1'hiver.

Les mois de septernbre et d'octobre sont souvent agreables, mais
novernbre amene les pluies froides du nord-est, qui font grelotter les
chevaux dans les champs, et coum les enfants entre les relais d'abri
sur Ie chemin de l'ecole.

L'ruvel' commence rarement pour de bon avant janvier avance,
alors que les glaces nous arrivent du nord, abordent nos cotes et
pilonnent nos caps et falaises. «Aujourd'hui, on n'a plus d'hiver,
disent les vieux, il n'y a plus de neige ». Tandis qu'autrefois, il y a
crente ans, la neige bouchait les chemins, s'amoncelait a hauteur des
poteaux de telegraphe. II faUait transporter Ie courrier avec des trai
neaux a chiens de Cap-Rouge a Cheticamp. Aujourd'hui, c'est bien
change! Les routes sont constamment ouvertes non seulernent a Cheti
camp, mais d'un bout a 1'autre de l'ile du Cap-Breton.

Les printemps sont tardifs, a cause des glaces qui s'attardent Ie
long des cotes, et y demeurent jusqu'a la fin avri'l parfois.

L'ete est d'une douceur incomparable. Les brises de la mer tern
perent la chaleur du jour, et lcs soirs sont toujours frais. On n'y con
nait pas les chaleurs accablantes de Montreal et d'Ottawa. II fait bon
y vivre, et 1'avemr touristique de Cheticamp promet beaucoup.

Les Jerribles «sueJes ». Ce paradis terrestre si calme, que la brise
du large caresse mollement, peut changer d'aspect en l'espace de quel
ques heures et devenir Ie theatre d'ouragans violents qui ba1aient tout
sur leur passage; ceux·d sont causes par les vents du sud-est, les
« suetes », cornme on dit la-bas.

Aguerris par une longue experience qui se transmet de generation
en generation, les gens savent voir des heures a l'avance les signes
avant·coureurs de ces tempetes. Tout de suite, si l'on est au large a
pecher, 011 appareillc et 1'on se dirige en toute hate vers la terre ferme.
A la rnaison, on attelle et 1'on va en vitesse chercher les enfants a
l'ecole. On remise tout. On entre son bois pour la nuit, on rempUt les
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seaux d'eau. On ferme les contrevents et les doubles-portes. Cbacun
entre che~ soi.

Puis, l'orage commence. On rentend grander dans 1cs montagnes
au loin. De temps en temps une mfale balaie les champs, suivie d'uoe
autre, puis d'une autre. Des planches Ii la trc/ille se jettent dans les
clotures; des seaux affoles bondissent de motte en motte en qucte
d'un abri; tout revole. Lc vacarme infernal cst dechaine pour de bon.
L'eau poudroie sur la mer blanche d'ecume, les arbres se courbent et
se lamentent, lcs maisons craquent a £aire peur. Tout Ie monde est
inquiet. Si c'est la nuit, on veille tant que dure rorage.

Dans ces regions, on a peut·etre peur du tonnerre et du feu. On a
surtout peur du «sucte », et ce n"est pas sans raison.

II arrive que des toitures de grange ou de maison sont emportees
par Ie vent, que des edifices trop vieux s'ecrasent, que des clotures,
des arbres sont renverses. C'est pourquoi on voyait autrefois des
maisons attachees par des cables d'aeier a des pieux fiches en terre.

Ces «suetes» sont-its frequents? Non. Quelques-uns chaque ete,
autant l'hiver; c'est plus qu'il n'en faut cependant pour que des de
gats souvcnt couteux, padois dramatiques en resultent.

Deja en 1812, Mgr Plessis ecrivait dans son journal de voyage:
«Les vents du sud et du sud-ouest... y exercent un empire dont il
serait difficile de se faire une idee». «Un ouragan qui est passe sur
cette cote, continue-t·il... y a renverse UDe partie des bois, de sorte
que ~'on y voit autant d'arbres couches que debout». Un siccle et
demi s'est ecouIc, mais Ie «suete» n'a rien perdu de son empire.
Qu'on s'imagine les dcgiits qu'il peut causer quand il est precede d'un
verglas qui alourdit les fils electtiques, Ies branches, enlin tout. Ainsi
en 1947, un «suete» abattit 280 poteaux de lignes electriques de
Delle-Cote a Cbeticarnp. On finissait a peine de reparer les degats,
que la semaine suivante, tine autre bourrasque en cassa encore deux
cents au meme endroit, et des vieux et des neufs.

U est rare qu'un ere se passe sans que 1'0n ait a noter des dom-
mages assez serieux, comme ceIui·ci rapporte par un journal:

Ie 14 aout un terrible ouragan s'est abattu sur Ie Cap-Breton et a cause
des deglhs considembles... Plusieucs bateaux de peche ont pris Ie large
avec leurs ancres et d'aucuns om subi des avaries... Ie baleau de M. Baptiste
LeFort s'est ecrase sur Ie quai de M. Johnny (Charles) Deveau et Ie bateau
de M. Henri (Jean) Roach s'est ecras~ sur Ie quai de la coop~rative. Tous
deux SO!1t compl~temem derailS. Deux aUl!es grands bateaux de peche se
sont abattus sur la digue.w Plusieurs auues bateaux sone Ii la derive sur la
grande mer... La n!coJ.te qui etail tres belle et qui donnait tant d'espoir
pour Ie! fermiers de Cb6ticamp a ete presque completemC!!t detruite. (Evan
geline, Ie 19 1I0ut 1949).
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Comment les maisons pcuvent-elles resister? Elles so'Ot haties en
consequence, plus fortes, souvent it l'abri et avec une toiture allongee
du cote du sud-est laissant peu de prise au vent.

Malheur a qui ne tiendmit pas compte des « suetes ». Quand
M. Toutaint vint de Trois-Rivieres en 1937 pour batir l'hopital, on
l'avait averti de la grande puissance des « suetes », en lui conseillant
de construire Ie mur est plus fort, plus impermeable. 11 en tint compte
jusqu'a un certain point, mais quand l'hopital a subi son premier
«suete », l'eau s'est mise a entrer par les fenetres et les murs, avec une
force irresistible. EUe entrait partout. On dut faire revenir M. Tau
taint pour reparer les dommages et rendre Ie mur plus etanche.

On avait eu d'ailleurs une experience un peu semblable avec l'eglise
actuelle. Son clacher, un de ces clochers conune savaient en faire les
Morin, s'klanc;ait a 181 pieds de hauteur. Etait>-il bad solide? Bien
sUr. Pour ailleurs oui, mais pas pour Cheticamp. Les «suetes» Ie
decapiterent 15 a 16 ans apres, projetant au loin sa lourde croix de
fer. On dut l'abaisser d'une quinzaine de pieds, diminuant d'autant
son elegance, et l'assujettir a l'interieur par quatre gros cables d'acier
qui passent entre la voute et Ie toit pour aller se fixer aux rours du
sud-est. Et quand passent les gornecs de « suete », ces cables se rai
dissent et battent comme des cordages.

Les noyades attribuables aux « suetes» sont plutot rares de nos
jours. Depuis longtemps nos pecheurs ant appris a ne pas sortir en
mer, ou a en revenir a la moindre menace. Mais plusieurs deuils crucIs
durent etre enregistres par la petite colome avant qu'on se rendit
compte des dangers mortels et subits des terribles « suetes ».

Ainsi Ie 22 septembre 1812, douze pecheurs de l'endroit, dont sept
peres de familles, furent surpris par la tempete et engloutis. Quatre
d'entre fllX etaient des freres : Cyprien, Jean, Simon et Lazare Leblanc,
fils de Lazare et de Modeste Chiasson. Les registres font encore men
tion d'Isaac Leblanc, de Fram;ois Radoub, homme de France, et
d']gnace Le Franc;ais, un Canadien 1. Jean etait marie depuis huit
jours. La veuve de Cyprien mit au monde un bebe quatre jours apres
la tragedie 2. Ce malheur jeta la population « dans la consternation »,
ecrivait M. Lejamtel a Mgr Plessis 3.

L'histoire relate plusieUl's pertes de gros navires sur les cotes de
Cheticamp et de nombreuses noyades. Nous Ie venons plus loin.
Disons tout de suite cependant, que ces desastres furent rarement dus
aux « suetes» mais aux vents du « nordet» qui sans etre aussi forts,
erossissent beaucoup plus la mer et la readent tres dangereuse.

1. ler Reg. par. Qlet. p. 23.
2. Ibid., 1. c. p. 23.
3. Ie 13 juin 1813, Arch. de I'Arch. de Quebec. N.--e. VI, 59.
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CHAPITRE III

FONDATION DE CH£TlCAMP

• Avant la Deportation

Avant comme durant Ie regime fran~ajs, Cheticamp n'eut pas ou
n'eut guere d'histoire. 11 n'y eut aucun etablissement permanent.

La Petite-Riviere, Ie Platin, la Fref'lere donnaient souvent asile a
des groupes de Micmacs qui y dressaient leurs teotes dans leurs ran
donnees de chasse. Cependant, 2.uron doroment n'indique qu'une com
munaute indienne y soit demeuree en permanence. Plus tard', quelques
familles vinrent s'y etablir telles les Fran~ois Chomable, les Jean
Frao~ois, mais n'y resterent pas.

Jacques Cartier lui-meme, seton un auteur I, aurait visite nos cotes
au retour de son deu,'(ieme voyage en Amerique, Ie 1er juin 1536.
«Nous arrivames, dit-il, cetut jour au cap de Lorraine, qui est en 46
degrez ~ au Su, duquel cap y a une basse terre et sembIant d'entree
de riviere : mais il n'y a hable (havre) qui vaille » 2. De que! cap
pourrait-il s'agir aCheticamp ? Peut-etre du cap de la «Source de la
Montain» d'ou il pouvait voir I'embouchure de Ia riviere de la Prairie
et les terres basses de ce qui s'appelIe aujourd'hui Petit-Etang. Encore

1. James Phinney Baxter, A.M., Litt.. D. dans ses annotations: «A Memoir
of Jacques Cartier », Dodd, Mead & Co., New York, 1906: "There is much
confusion in Cartier's account after leaving the Isle of Brion. Bourinot and
other writers suppose his "Cap de Lorraine" to bave been Cape North on the
Cape Breton shore; but this view cannot be reconciled with the account.
Hakluyt gives the latitude as forty-seven and one half degrees, wbich is more
nearly correct if Cartier's "Cap de Lorraine" was Cape Ray; but it was more
likely O1ericamp, and the latitude Cartier gives, namely, forty-six and one half
degrees is evidence of this. It is probable that be was a few miles east-noeth-east
of the northern extremity of Cape Breton Island when he look bis latitude".

2. Y oyage de Carlier, &lit. Tross. 1863, p. 46.
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en 1758, une carte de 1'ile Royale d'apr~s le chevalier de la Rigaudiere,
place lii le cap Saint-Laurent qui tire trop au nord d'ailleurs toute la
region de Cheticamp 1.

Plus tard, au XVUe siecle, un autre voyageur, faisant le tour de
ses do maines, visitera Cheticamp; c'est Nicolas Denys:

Du cap de Non au Chadye, die-i1, il y a environ quinze a seize lieues : touee
ceue coste·ill n'est que rochers, couverts de sapins, meJez de quelques petils
boulleaux : il s'y tIOuve quelques ances de sables ou a peine se peut retirer
une chaloupe : cette COSle est dangereuse 2 : Le Chadye est une graode aoce
qui a environ deux lieucs de profondeur; dans Ie fonds est une grave de
sable melee de cailloux que la mer y a faite, derriere laqueUe est un etang
d'eau sallee, & tette ance eSl bordee de rowers des deux COSlCZ : la molue
donne beaucoup daos ceue baye, ce qui y auil'e les navires, bien qu'll fly

en perde souvenl l cause du peu d'abry qu'il y a".

Pour qui connait les lieux, il n'y a aucun doute, c'est hien Cheri
camp.

11 est probable que les Bretons et les Basques biirirent quelques
cabanes temporaires a la « Pointe», ou ils venaient, disent 1es vieu..'(
de Cheticamp. faire secher leur morue durant la saison de peche.

Franquet dans son « Memoire sur la presqu'isle de Chetecan» en
1752, ecrit que les « Etablissemens de Pescheurs, se font it la d..irte
,pointe, ainsy que leurs Cabanes et leurs Chaffauts 1. Et Holland,
dans son magnifique document sur la description de l'Ue du Cap
Breton en 1768, dit qu'avallt la chute de Louisbourg et de l'empire
fran~ais en Amerique, lcs Franc;ais construisaient beaucollp d'embarca
tions ii Chcricamp, parce que la foret y foumissait lcs materiallx desi
res 5.

1. Lauvriere: LtJ TrtJgedie Jlun PeupJe, Paris 1922, 1. I, p. 289.
2. Holland's Description of Cope Breton Isltl1ld, Public Arch. of N. S. ~

Publication No.2, p. 62, dit : ..."thelre is scarce a Place, bereaboutS without the
Remains of Wrecks".

3. Nicolas Denys: «Description de I'Amerique Septentrionale, chap. Vi
Note de Ganong: This place Chady seems to be the same as our modem Cheti
camp (or Chetica.n). It appears upon an undatedl anonymous MS. map I possess
liS Le Grand Chady, suggesting the possibility that Cheti=p is a corruption ot
OIady Graod, the OIady being Micmac Indian. h occurs on the Cononelli map
of 1689 as Ocharis, evidently caken from the Creuxius map of 1660 ». Cf. Denys
"Description and Natural History of Acadia", Toronto, The Champlain Society,
1908, p. 185.

4. Archives de la Marioe, Serie 3 JJ : Cotes dfl Nord Est d'Amerique, voL
198. Voir appendice A pour ce document et la carte qui I'accompagne.

5. "Chatican or Macclesfield Harbour affords Sheller for small fishing
Craft; many of which the French built here, the Woods producing proper
Materials", Holland's Description of Cape Breton Island and other Docwnents,
compiled with An Introduction by D.C. Harvey, Archivist, Halifu, N.S. 1935,
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Il est done incontestable que Chcttcamp fut une station de peche
durant rete longternps avant de deverur un village habite.

• Apes fa deportation

Cheticamp erait encore inhabite durant l'hiver 1780-1781.
Un enseigne, S. W. Prenties du «Royal Highland Emigrants» est

envoye par Ie general Haldimaod de Quebec pour porter un message a
sir Henry Ointon des forces anglaises de New-York; soo brigantio,
Ie «St. Lawrence» echoue au sud de Port-Hood Ie 4 decembre 1780.
Il entreprend de faire Ie tOUL" du Cap-Breton par Ie nord pour trouver
quelque lieu habite. Il passe devant Cheticamp et ne trouve rien.

A Arichat, en 1860, M. Rameau de Saint-Pere rccueillait d'un vieux
caboteur acadien nomme Fougere, Ie temoignage swvant :

Quand jJ avait vingHleux ans, ven 1782, il n'y avait que deux families ~

O:J~licamp : Pierre Bois et Joseph Richard, dit Matinal. Ces familIes ~taient

anciennement a Port·Toulouse; puis, lors de 1a Revolution fran~ise', ils
se refugie.rent ~ la baie des Cba[eurs, d'ou ils vinrent au Grand-au~ticamp,

rejoindre les Jerseyais qui faisaient d~ja la pecbe Ia; puis il vint des
landry, des Aucoin, erc., etc., venant de 1'lle Saint-Jean '.

C'est en 1785 et 1786 qu'arriva Ie gros wntingeot, qui, avec de
nouvelles rccrues venues ensuite, peuplera Cheticamp, Saint-Joseph
du-Moine et Margaree.

Ces Acadicns arrivaient a Cheticamp apres de multiples peregri
nations. Quelques.uns, par exemple Joseph Boudrot, dC6cendaieot de
deportes de Grand-Pre, mais presque tous avaient ete arraches de l'ile
Sltint-Jean ou du Cap·Breton en 1758, puis jetes comme des epaves en
Europe, d'ou ils etaient revenus aux iles Saint-Pierre et Miquelon,
puis a differents eodroits du Golfe, comme a Arichat, a Remshic en
Nouvelle-Bcosse, a la baie des Chaleurs, en.fin sur l'ile Saint-Jean ou
plusieurs avaiem voulu s'instaUer a demeure.

Pour se faire une idee des peregrinations de ces Acadiens d'alors,
il suffit de lire Ie temoignage swvant recueilli de Jeanne Dugas,
epouse de Pierre Bois, par Mgr Plessis lui-meme lors de sa visite a
Cheticamp en 1812 :

p. 62. Et Sieur de la Roque disait dans son recenseroent de 17S2: les habitants
qui soot dans Ie grand havre de l'lle Scatary (a reSt du Cap-Breton) « souhaitte
roieot aller etablir Ie havre de Chetecamps ». Archives Canad. 1905, p. 65.

1. II y a ici une erreur evidente. C'est de Ia revolution amchicaine qu'il
s'agit.

2. Rameau de Saint-Pere, Une Colonie Feodale en Amerique, «L'Acaaie »,
c. 2, p. 390.
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Olose remarquable, dit Monseigneur, j'ai renconue ! ChWCllll, isle du Cap
Breton, au mois de julliet 1612, Jeanne Dugast, agee de 80 ans, veuve de
Pierre Bois, laque1le m'a die ecre nee! louisbourg, avoir ete de a ! l'Aca
die, au lieu nomme Ie Grand Pre (Honon), pui! etre revenue au Cap
Breton, puis avoir deJ;Ilcuree a file Saint-Jean, easuite it Remshic en Acadie,
puis eOCl,lre au Cap-Breton, de lil encore! Remshic, puis it l'isle SainI-Jean
pour la seconde fois, puis nne troisieme foi! a Remshic, de la a Resti
gouche, de Restigouche ! Halifax, de Ia 11 AIichal, puis aux isles de La
Madeleine, puis a Cascapedia, el de Cascapedia a Cbetican, et ne !'l!ue
jamais couchee sans souper '.

Ces peregrinations craient dues aux tracasseries et aux exactions
qu'its rencontraient un pet! partout, ainsi qu'?l leur desir de trouver
un lieu paisible Otl ils pourraicnt entin etre chez eux. Comme preuve
de cette affirmation., revoyons nos pionniers sur l'ile Saint-Jean et les
raisons de leur depart:

« ie capitaine Rolland avail divise Ie territoire en 67 lots de 20,000 acres;
Ies demandes de concession affluecent en si grand aombre qu'au mois de
mai 1767, on les adjuge au sort par lots 11 toutes sorteS de speculateurs, de
foncdonnaires, d'officiers de tecce et de mer. Toute l'ile fut aiasi en quel
ques jours adjugee 11 de! cOlicessionnaires qui pour la plupart n'habithent
pas, mais specul~rent...
« Pendant ce temps que deveoaieor les anciens possesseurs du sol dont on
se partageait ainsi les depouillcs ?...
«Pendam bien longtemps apres la dispersion, les Acadiens de l'ile fureat
vicrimes d'odieuses exploitations: on les laissait s'etablir sur une (erre quel
cooque, its defrichaient Ie sol, abatcant les arbres, briilanc la brousse, labou
rant, semant; mais, lorsqu'ils allaieDt recolter Ie fruit de leurs rudes
labeurs, surgissait un ptoprietaire anglo-saxon qui, arme de (iues inconnus,
reclamait la moisson au UD droit de ferm."lge. Si l'Acadien cedaic it se ccou
vait biemot asservi 11 la glebe; sinon, il etait expulse et souvent nxluit !
rexi!. .. Des juin 1787, une douzaine de chefs' de families acadiennes de la
Baie de FortUne... se plaignent de n'avoir jamais obteou les baux promis
en edlange des rravaux qu'ils ont faits et me!!<lcent de quitter l'ile... eo octo
bre, bon nombre de ces Acadiens emigrerent au Cap-Breton» '.

• POttrquoi Cbhiwmp (et Magre) ?

Les Acadiens rencontl'aicnt un peu partout dans les provinces du
Golfe des rna itres anglais arrogants et cupides. Riches des depouilles
de nos ancetres et ctablis sur les meilleures terres, tout pllissa,nts vis-a
vis des Acadiens tmites en parias, ils ne cherchaient qu'a les exploiter.
Nos tiers and~tres, autrefois maitres du sol, ne pouvaient s'accommoder
d'un td regime et cherchaient un coin libee ou ils n'auraienr pas a
subir ces humili:ltions.

1. Mgr Henri T~ : Visites Pastorales paT MgT /. Of-lave Plessis, hi. de
Quebec .. voyage de 1815, en note, p. 06. Quebec 1903.

2. Histoire des Af-adims de fIle du Prince-'&iouard, pp. 39-40.
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Cheticamp et Magre repondaient a leurs reves. Us n'y trouveraient
pas d'Anglais ct Us y vivraient tranquilles.

Par ailleurs, Ie lieutenant-gouverneur du Cap·Breton, Mag. J. F. W.
Desbanes, dans la crainte de les voir fortifier les iles Saint-Pierre et
Miquelon et de Iii concurrencer Ie commerce anglais, cherchait a les
at~irer par des offres de conce!Sions de terres, bien plus, de vivres,
pour quelques annees 1. Entin, il y avait aussi Ies Jersiais, commer
I;ants de poisson, qui les sollicitaient. Deja en 1774, ceux-ci avaient
amene de Jersey a Canseau 20 familIes acadiennes pour Ia peche 2.

Ces Jersiais possedaient un etablissement de peche d'ete a Cbeticamp
depuis 1770 3 , quand nos ancetres y arriverent. Vne bonne partie de
rile de Chhicamp etdt deja enregistree en leur nom et ils posse·
daient des quais considerables a la «Pointe». Cette presence des
Jersiais assurait aux pionniers un debouche facile pour leur poisson
et une source assuree d'approvisionnement.

• Les Fonda/eurs

Nous avons vu que Pierre Bois et Joseph Richard, dit lVIatinal,
etaient deja rendus a Cheticamp en 1782. Ce dernier dut repartir tres
tot, car il n'y a aucune trace de lui aChetlcamp ill aucune descendance
de Richard, si ce n'est par les sreurs de Joseph.

En 1785, arriverent des familIes apparencees a ces deux pionniers
et qui avec eux avaient fui d'Arichat vers Ia baie des Chaleurs, en
1780', a l'occasion. de la revolution americaine; Regis Bois, 20 ans,
fils de Pierre; Maximilien Gaudet marie a Genevieve Bois et Ray;
mond Poirier epoux de Marie Bois. Genevieve et Marie etaient Ies
tilIes de Pierre Bois. 11 y eur Augustin Deveau (Justin), JlliIrie a Rose
Richard, la seeur de Joseph Richard. La meme annee arriverent An
selme Aucoin, 21 ans, marie a Rose Chiasson, tille de Paul; Louis
Gaudet, 16 ans, certainement parent avec Maximilien; ennn, Simon
Doucet, 18 ans, et peut-etre quelques autres.

En 1786, un autre contingent vient les rejoindre : Paul Chiasson,
59 ans, et Louise Boudrot, son epouse, qui retoumeront a l'ile Saint
Jean quelques annees plus tard pour ne plus reverur j Basile Chiasson,
3] ans, fils de Paul, et son epouse Adelaide Arseneaux j Jean Chiasson,

1. ~mile Lauvri~e, I.e. T. 2, p. 454.
2. Ibid.
3. Arcb. Publ. du CmJada: Treasury Out·Lelters, Various, America 1763·

1778, T. 28/1 F.175, p. 163. ou les Jersiais. venanr d'etablir un poste de peroe
11 Cbeticamp, demandent en 1770, un bureau de douanes.

4. Dates conrn'llees aux Acres du Registre de Carleton. Pierre Bois el
Joseph Richard etaient du groupe de la b:lie des Cbaleurs. mais semblent ~rre

parris les premiers pour Cheticamp.
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46 aus, Frere de Pau.l, et son epouse Isabelle Bondcot ; Joseph Gaudet,
epoux de Marie-Ann,;; Richardet r~re de MaximiHen Gaudet; Pierre
Aucoin, 53 aos, m::rie a FNicite Leblanc en premihes noces et en
secondes a Marie Doucet. 11 etait Ie pt-re d'Anselme Aucoin, venu
l'annee precedente. 11 y eut Joseph Baudrot, 23 ans, et son epouse
Anne Chiasson; Lazare Leblanc, 33 aas, et son epouse Modeste
Chiasson; Joseph Aucoin, 38 ans, et son epouse; £tienne Chiasson,
22 ans, et son l'POllSC Monique Gatldet; Joseph Deveau, 21 ans;
Joseph Aucoin, 38 ans, ct son epouse Marie Hebert. Ces derniers
amenaicnt avec eux Cyriac Roche, 2 ans, ne en Nouve11e-:rcosse de
parents nes en Irlande '. Fran«;ois Cormier marie a Anne Hache et
Joseph Cormier marie a Suzanne Leblanc arrivcrent au Grand-£tang
avec !'un on l'autre de ces contingents.

Quelques autres recrues vincent s'ajoutcr en 1788, tels Joseph
Leblanc, 23 ans, et probJ.blement Gregoire Maillet, 57 aos, et son
epouse Anne Leblanc.

VoiEt ceux qui furent les pionniers, les fonda.teurs de Cheticamp.

• N oUl'elles recrues

Pendant qua.rante ans cependant, des recrues continuecent d'afHuer,
soit qu'ils fussent des parents, des amis, des connaissances, laisses dans
quelque coin du Golfe, qui un beau jour se decidaient de venie les
rejoindre, soit qu'ils fussent d'autres Acadiens fatigues des exactions
dont its etaiellt l'objet comme dans !'He du Prince-Edouard et aux
Iles-de-ia-Madeleine. Ainsi une lettre de l'abbe Cecil, rure de Rustico
nous apprend

(l qu'en l'aonee 1822 et 1823, trente-sbl: famiJIes de Rustico s'eD altereDt a
Cbeticamp, Grand EtaDg et au Lac Bras-d'Or, au Cap-Breton '.

En 1792, Jean Bourgeois arrivait a Cheticamp. II etait ne en
France et il avait 19 a05. Il epousa AngeliC/ue Poirier en premieres
noces et en secondes Rosa1ie Maillet. 11 est l'ancetre de tous les
Bourgeoi~ de Cheticamp. Vcrs 1820, un autre Jean Bourgeois viendca
des iles de la Madeleine, mais i1 n'aura pour enfants que des .filles.

Quelques Chiasson, tcls Paul, Basile et leurs enfants, etaient retour
nes dans l'ile Saint-Jean. Paul y mOUNt. Peu aprcs 1800, Basile revint
a Cheticamp avec 1In fort contingent de Chiasson: Thowas, Charles,
David, Germain, Polycaepe, Laurence, firmin, John et (petit) Basile.
lis s'iustallcrent dans l'ile.

1. Holland's Description of Cape-Breton and Other Documents, compile
par l'archiviste D.C. Harvey. Halifax, 1935, p. 158.

2. Henri Blanchard, Rmtico, 1938, p. 45.
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La famille de Je-an-Marc Romard, vint de Tracadie 1 avant 1809;
les Lapierre vincent de bonne heure des iles de Ja Madeleine; les
Larade, les Hache, et les Broussard plus tard, venaient de Magre :
Jeall Camus, fils de Jean Camus et de Marie Fleuri, venait de Plaisance
sur la baie Saint-Georges, Terre-Neuve. II epouse en 1820 Marie
Deveau de Cheticarnp ou Jui-mtme demeure depuis deux ans. Jean
Shumph, Ie premier de ce nom a Cheticamp, qui epouse Anastasie
Angelique Romard Ie 7 aout 1820, etait Ie fils de feu Christian Shumph
et de feu Morlique Goie de 130 ville de Quebec 2.

A cette meme epoque, de 1800 a 1815, Les Acadiens re~reot un certain ren
fort d'immigraots frao~is, qui arrivercnt parmi eux dans de singulieres
circonstances.
les Anglais ayaot eu l'occasioo 1I diverses reprises de capturer des prison
niers de guerre soit aux Antilles, soit sur des prises navales, ces prisonniers
s'echappereOl a diverses reprises, et ces fugicih parvinrent a gagner queJ
qu'un des villages habites par des Acadiens '.

II semble qu'iJ n'y eut pas que des prisonniers de guerre. Nombre
de marins fran pis ne demandaient pJS mieux que de fuir les condi
tions inhuffi3ines qui leur etaient faites sur les navires de guerre et
autres.

«C'est ainsi que, en 1306, cinq marins fran~ais, Servant ct Nazaire
Lefort... et leur frere Ftan~ois 4, ainsi que Louis LuiMe et Pierre
ChapdebJne}) avaic:1t deserte une fLegate pour se refugier sur nos
cotes... })~. Is debarquerent au Cap Nord ct de ill marcherent jusqu'il
Ch6ticamp. Sans d()~ltc dans 130 peur de s'attirer des difficultes, les
Cheticantins s'opposerent it ce qu'ils s'etablissent parmi em:. Ces refu
gies profitel'ent de la premiere occasion pour se rendre aux iles de la
Madeleine. Fran~ois Lefort, Louis Luidee et Pierre Chapdeleine revin
rent a Chcticamp et devinrent les ancetres de tous les Chcticantins
portant leurs noms.

Quelques "atres Fran~ais s'ajouteront a la liste de temps en temps,
comme Frant;ois Levert, natif de Sarneg, paroisse de france 6, les
D'Or, Fran~ois Radoub et £tleIU1e Rambeau '.

1. En N.-E.
2. Pour plus de details sur les lieux d'origiDe des pionniers de Cheticamp

(comprenam alors Saiot·Joseph du Moine) e( de Margaree, voir Appendice B.
3. Rameau de SaiOl-Pere : Une Colanie Feodllle... 1. c. T. 2, p. 261.
4. les parents de ces trois Lefort veoaieot de l'ile Saint-Jeao. Fran~ois au

mows etait ne 11 Saint-Malo en France. luidee ~tait oe eo Bretagne, de parenlS
franl;llis. Voir Registres PliroissiallX de Chezicllmp, Vol. I, Holltmd's Description
of Cape-Breton Island ill1d Other Documents, I. c. p. 158.

5. Augustin Hache dans t'"EvangeJine, 12 fev-rier 1903, p. 1.
6. Reg. de Cheticamp.
7. Radoub se noya en 1812. les Rambeau ont ~migre au Cap Nord. Deux

noms disparus a Cbeticamp.
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Quelques Jersiais au service des Robin, embrasseront Ia religion
catholique, epQUSeront des Acadiennes et s'etabliront dcfinitivement
it Cheticamp. 11 y eut Louis Breuillat' marie en premieres ooces a
Marie Mius et en secondes aAnastasie Leblanc; Jacques Avy, de Saint
Elier, He de Jersey, marie il Gertrude Poirier. 11 y en eut probablement
d'autres, mais Ie plus celebre d'entre eux, par sa personnalite et par
sa descendance fut Jean lelievre, marie it Marie-AogeIique Deveau,
fil1e d'Augustin Deveau.

Au nom de Jean Lelievre, Ies Registres paroissi;!ux accolent 1'epi
thete sllivante: «negociam de cette paroisse». En effet, apres une
longue fonnation aux coruptoirs des Robin, iI ouvrit pour son compte
un petit commerce it la «Pc>i!1te-a-Cochons» ou il avait elu domicile.
Jean Lelievre semble avoir devine l'avenir important du havre de
Chericamp. Loin de se cacher dans les bois, il se fit acquereur de
presque tout Ie littoral sud-est du havre. Son magasin fut Ie premier
au havre (Pointe-a-Cochons) et aussi Ie premier a Chrucamp en
dehors des Jersiais.

Avec 1cs aonees, quelques Irlandais soot venus s'adjoindre au
groupe. En plus de Cyriac Roche ou Roach, ne de parents irJandais
et adoptc a1'age de deux ans p3r Joseph Aucoin, il y eut James Butler,
George Flinn et les OdIe qui venaient de Waterford, en Irlaode. Les
Harris aussi etaieot Irlandais. James Buder aurait quitte sa mere en
Iarmes pour s'enfuir d'Irl:lnde a1'age de 12 aos, raconte-t-on. Il aurait
fait 1a traversee de I'Atlantique en cachette sur un batiment. Chose
certaioe, c'est que, immunise contre la picote qu'il avait deja contrac
tee, il est reste celebre pour son devouement aux solns de la famil1e
d'Amable Chiasson, victime de cette maladle.

• Etroite parente

Entre eux, comme dans tous ces groupements acadiens d'alors,
regnait une parente S1 etroite que les manages causaient des embete
ments aux missionn.aires et necessitaient des dispenses peu faciles it
obteoir dans ces regions ou les communications etaient occasionnel1es
et forcement lentes. C'est ce que Ies premiers missicnnaires Bailly,
Lejamtel et Allain, laissent entendre souvent dans leurs demandes de
pouvoirs a Monseigneur l'eveque de Quebec:

1. II n'est pas certain qu'iJ rut Jersiais, II y avait des Briard en 1767 au
passage de Ia Pointe Bras-d'Or (1. Reg. Car. 50) ai.!lsi que des Mius. D'ailleurs,
ie nom de Breuillat, Breuillard, Bria.rd, ou Brillant, s'est eleim a Cheticarnp
avec Anastasie BreuHlard, €?euse de Timomee Chiasson, decedee en 1925, Ger
main Chiasson affirme qu'i[ veoait des nes Saint-Pierre et MiqueloD.
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Etant pre!qlle tous parents, ecrit L'abbe Lejamlel, les jeunes gens ont beau
coup de peine a se marier sans etre lies d'un empechement au-dessus d.e mes
pouvoirs... Us soot obliges d'altcndre des annees entieres a1in de recourir
au superieur, ce qui souvent ne se peut faire sans prejudice et spirituel el
temporel'.

11 n'est pas rare que Ie frere et la seem se marient avec 1a s<fur et
Ie frere d'une autre famille. 11 arrive meme que Ie pere devenu veuf
epouse h mere de sa bru, cn~ant des enchevetrements genealogiques
assez difficiles a demeler.

Ces liens etroits de parente contribuaient a faire de ce petit groupe
isole une sorte de grande fa mille qui n'avait d'autre lien avec Ie reste
du monde que Ie rare missionnaire, les durs Jersiais et leurs vaillantes
goelettes.

• Accroissement rapide

Cheticamp n'abritait que deux families acadiennes en 1782; en
1790, il en comptait vingt-six 2.

En 1803, void les details fournis aMgr Denaut, evcque de Quebec,
par {'abbe Champion, missionnaire de Cheticamp :

Cheticamp: 185 ames, dont 101 communiants
Magre : 168 ames, dont 81 communillllts
Iles-de-l.a-Madeleine: 351 ames, dont III commuoiants.

Le recenscment de l'abbe Lejamtel en 1809, a la fin d'aout, don
nait 48 familles catholiques a Cheticamp et 37 a Magre, avec 226
habitants a Cheticamp et 200 a Magre J. Et en 1820, Cheticamp et
Magre ensemble comptcront une population de 784 catholiques '.

La population de Magre atteindra 1,000 ames, puis restera station
naire, tandis que Cheticamp continuera de grandir.

A l'automne de 1879, une partie de ChCticamp, Ie Grand-Etang,
se constituera en paroisse autonome sous Ie vocable de Saint-Joseph
du-Moine. Meme apres cette amputation, la population de Cheti!:amp
atteindra 2,500 ames, pour rester stationnaire a son tour malgre sa
tres forte natalite. L'emigration y regne a !'etat endemique, conune
une plaie toujours ouverte, d'ou s'echappent toutes les puissances
d'expansion. Mn1gre tout, depuis nne trenraine d'annees, grace aux

1. Lettre a Mgr Plessis, 30 juillet 1799, A.t:ch. de l' A.t:chev~che de Que.
N.-E. VI, 28. L'abbe Counaud un peu plus tard devra reprendre plusieurs ma
riages qu'il avail celebres de fa~on invalide pour raison de parente.

2. Lettre du P. Jooes Ie 5 oct. 1790.
3. Lettre de M. Lej:urHel contenant ce recensemenr, Ie 3 sept. 1809.

A. Que. VI-53. Voir appendice C.
4. Reg. de Que. UF. 322.
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cooperatives, aux pensions de vieiHesse et aux; allocations familiales,
la vie est devenue mains difilcile, la paroisse grandit et la population
augmente.

Cheticamp compte aujourd'hui 3,000 ames.

• Emigj'(ltion

Commc nous l'avons Vtl, i1 semble y avoir eu durant les premieres
annees, une pcriode pendant laquelle hi population de Cheticamp a
subi de legcres fluctuations. De nouvelles familIes continuaieot d'arri
vcr. Par contre, quelques hmilles, venues a Cheticamp, repartaient
pour d'autres localites acadienncs soit des ilcs de la Madeleine, soit
de rile dll Prince-.1domrd, suit meme de Terre·Ncuve. Puis, la popu·
lation fini t par se st:lbilisl'r.

Mais, a 1a fin du si<':cle dernier un COLUant d'cmigration, qui n'a
cesse de s'accentutr depuis, se produisit dans la region. Vcrs 1890,
des feuilIes publicitairr.s furent apportccs aCheticamp on oe sait trop
comment. Elles faisaient miroiter des co~ditions de vie rnerveilleuses
dans la region du Lac S::int-Jean, Quebec, parriculierement a Val
Jalbert pIes de Roberval 00 commen<;aient a s'ouvrir sans doute les
fab,riqucs de pate de bois. Sept ou huit families se laisscrent prendre
au mirage et partirent pour Roberva1 1 •

Vers 1895, plusieurs homnJ~s et jeunes gens partaient l'automne
pour les chantiers de BangoI, aux ftats-Dnis. Plusieurs y sont restes,
s'y sont maries ou y ont fait venir leur famille.

Puis commen<;a l'emigration vcrs· les regions minicres de Reserve,
New Waterford, North Sydney. David a «Bichoure» Chiasson, deja
rendu la, revenait a Chetic:imp (bercher de la main-d'ceuvre pour les
mines de charbon. Les gens y allaicnt d'abord pour rete puis redes
cendaient l'alltomnc. Mais peu it peu des farnilles entieres et en
grand nombrc y ant emigre. Les millices d'Acadiens qui composent Ie
groupe fran~ais actuel de !"~ew \X'at~rford, Sydney et des localites
avoisinantes, "iennent un peu de Margaree, de Saint-Joseph-du-Moine,
mais surtout de ChctiGunp. Dans les commencements, ils y etaicnt
traites en parias par l'e[cment anglais. Et iei, une figure merite d'etre
mise ell relief et d'etre rappelee a b reconnaissance des Acadicns, Ie
Pere Ronald McDonald, ClUe de Glace-Bay, qui se fit leur dCfenseur
et fut toujours pour eux un bienfaiteur et un ami.

Puis ce fut l'emigration vers les l~tats-Unis jusque vers 1930, puis

1. 11 y eut Ie gros Polite Chiasson el son fils, William a Joachim
Mius, Henri 11 FidlHe Poirier, FEedecie 11 Petit Philippe Lelievre, la veuve
Cecile Hache, Fid~te el Joseph a Kooock Chiasson et leurs families. Seuls les
fils de Konoel< Chiasson y sont cestes. Les autres ,'en aIlhenl a Shawinigan,
Quebec, puis reviocent a Cheticamp.
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vers Montreal et enfin, de 110S jonrs vers l'Ontario, ou l'on compte a
l'heure actuelle des Acadiens en si grand nombre et des centaines
venus de Cheticamp.

• Premiers etablissements

Comme Ie havre acmel de Cheticamp etait ferme par un platier de
sable qui Ie rendait impraticable, nos pionniers n'eurent pas l'idee de
s'y installer. D'ailleurs, les Jersiais etaient deja etablis a l'autre bout
de l'ile, a « la Pointe ». C'est en face d'eux, sur la terre ferme, « au
Bane », COmIlle on dit, que nos gens s'instalIerent. Les premiers arei·
vb-em tard a l'automne, probablement en octobre, et durent se baw
a la hate.

L'hiver fut duro Ii mourut trois personnes. On les enterra tout
proche, sur la pointe du Bane, ou l'on dressa une croix: de la, Ie
nom de Pointe-a,·la-Croix et Point-Cross. Ces fosses etaient encore
visihles en 1930. Mais aujourd'hu~ il n'y a plus de croix et Ie champ
a ete laboure.

Un grand nombre choisirent Ie « Platin» actue!.

n &emble que les babitaDLS auraienr dil s'etablir sur les bords de cc beau
bassin qu'est Ie havre, euie Mgr Plessis a sa visiee pastOrale en 1812. Point
du rour. Si vous en e:x:ceplez trois ou qualre, IOUS les autres, au nombre
de plus de quarame, ont e((~ se cantonner dans une affreuse vallee, borncc
d'un cOle par des montagnes eotierernent couvertes de bois, et de l'aulre
par un cflreau qui les cloigne du bavre de pres d'une lieue '.

Pourquoi ce choix ? Pour les memes raisons qui motiverent l'eta
hlissement de plusieurs d'entre eux au Petit.Etang et meme « au
C&ene », des les tout debuts, bien que Monseigneur n'en parle pas.
D'abord, nos peres sentaient Ie besoin de s'eloigner des cotes qui
avaient ete tant de fois pour eux une porte ouverte a leurs ennemis
rapaces : les Anglais 2. Plus il y aurait de distance entre eux et la mer
plus Us seraient a l'abri de leurs coups de main qui leur rappelaient
des souvenirs encore bien cuisants. Puis ils choisissaient les plaines,
plus faciles a deboiser; et tout pres s'etendaient des prairies OU pou
valent paitre leurs animaux et ou l'on coupait Ie fain 11 engranger.

Pour cette raison la Prairie fut divi~e en p'arts egales, et chose
remarquable, beaucoup de gens possedent encore aujourd'hui des parts
dans ce domaine. Le bois tout pres etait meilleur et plus facile d'acces..
Enfin et surtout, on s'etablissait Ie long des cours d'eau pour des

1. Journal (Ie Mgr O'JlWe Plessis en 1812, 1. c. p, 226.
2, Encore au debut de notre si.ede, quelques vieilles femmcs de Cheticamp

avaient uoe peur foUe des Anglais au point de ne jamais sortir seules de chez
elles, V. g. Anaslasic BreuilJat (veuve Timolbee Chiasson).

4
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raisons d'oedee domestique : la Riviere du Platin, Ie ruisseau du Petit
ftang et la Riviere de la Pra.irie.

• La Chl1Tte de 1790

Instruits par I'expenence, nos pionniees voulueent eviter ici ce
qui, dans rile Saint-Jean, avait fait leur rnalheue et celuil de leurs
compatriotes apees In dispersion. lIs resolurent de se peocurer les
titres qui leur assureraient la reelle possession de leur teere et qui ne
laisseraient planer sur eux 'ombee d'aucun oiseau de proie, de con
cessionnaires inconnus qui, fondant sur eux a l'improviste, empo
checaient leurs revenus ou expulseeaient de leurs teeees les ouvriers
tcop peu metiants qui les avaient fecondees de leurs sueurs et de leurs
larmes.

Aussi, des 1790, obtiennen toils du Gouvernement de Sydney, une
Charte datee du 27 septenlbee qui accorde a quatorze d'entre eux 1

7,000 arpents de terre 2.

Sur Ie graphique qui accompagne cette charte, plus de la moitie
sud-ouest de I'He de Chccicamp (1,000 arpents) appartient a Philip
Robin & Cie. A la Pointe, ceae compagnie possede deja tcois grands
quais et de bons edifices. L'autre bout de l'ile appartient encore a la
Couronne.

D'apres ce m~me gtaphi,que, aous voyons qu'en 1790 il Y avait
deja huit maisons au Petit-etang, huit a la tete dtl Banc au sud-est,
treize au Placin, et en haut de la nvieee du Platin deja un moulin a
farine, propciete de Pierre Aucoin et de ]oseph Boudreau.

Et peu apeu, oous voyoas les Cheticantins se faire acquereurs avec
titre legal des autres terees de la Couronne.

Loesque en 1809, M. Lejamtel fit Ie releve de la population de
ces lieux pour en envoyer Ie recensement a Monseigneur Plessis de

1. Depuis ce temps, on les appelle les «( 14 vieux» et on les v&1~re co=e
les fondateurs de O1eticamp. Void leurs noms: Pierre Bois, Pierre Aucoin,
Joseph Boudreau, Joseph Gaudet, Paul Chiasson, Basile O1iasson, J05epb
Deveau, Gregoire Maillet, Jean O1iasson, Lazare Leblanc, Raymond Poirier,
Anselme Aucoin, Joseph Aucoin el Justin Deveau.

2. Le terrain concede par celte Otarte comprenait toute la Pointe-a-la
Croix, COlllmel1canl a un mille a peu p~s au sud-ouest du Bane. Obliquant vers
l'est, Ia ligne s'ctend sur 1,442 pieds de longueur, puis court au sud-est pendant
deux petits mil!les (9,372 pieds) qui la conduisent dans les montagnes. Elle se
didge ensuite vel'S Ie nord-est SUE une distance de cJnq mil1es et pour prend.ce
la direction nord-ouest sur une distance d'un mille et demi jusqu'a J.a mer;
enfin, elle s'avance jusqu'au milieu du havre, puis elle COnlourne Ie eeste du
havre, ]a Pointe-a-Cochons et Ie Redman qui dcmeurent propdete de ]a
Couronne. POll!' Ie texte complet de la cnarte, voir appendice D.
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Quebec, il Y avait cinq families d'etablies au Grand-~rang, vingt.trois
au Placin, neui au Petit.~tang et six families acadiennes et trois
families anglaises sur l'ile de Cheticamp 1.

La Charte de 1790 et plusieurs concessions subsequentes n'attri·
buaient pas son lot a chacun, mais laissaient Ie partage a l'entente
du groupe concerne. La meilleLlre partie de ees terres fut partagee
tout de suite, tandis que d'autres sections ne Ie iurent que plus tard.
Nous avons vu, precieusement conserves dans les faroilles, d'anciens
papiers dument signes par « les vieux », qui etablissaient quelques-uos
de ces partages. Voici quelques exemples :

En 1818, quinze des anciens se partagent «Ie platin de la petite
riviere », au Petit.}:tang sans doute. Voici ees noms avec l'orthographe
defeetueuse de ce vieux document: Joseph Deveaux, Gustain DeVau.'X,
aosel auquin, manavoir chiasson, Pierre auquin, Joseph Le Belane,
Joseph GOOes, Remon Poirier, Joseph auquin, Joseph Boudrot, Joseph
a Pole, Syriaque Roche, etienne chiasson, Regis Bois. Le document
sigmale que « les par la outez tire au sor» (Ies parts-Iii. ont ete tirees
au sort), puis «Joseph Deveaux et Joseph Godes ont la cave a Lou ».

En 1825, c'est Ie partage du Bane entre huit vieux de Cheticamp ;

Cbetica.mpJ 29 Daul 1825

pa.rtag~ment du Band et des
grave entre les huil veuix Habitant Ma.rqub. chaquin
sa parts

1 au oordes pour Ie band La par de Joseph godes
2 ensuite la par de Pierre auquio
3 eDSUile la par guslaio Deveau
4 ensuite la par Anselm auquin
5 en.sulte la par joseph Boudrol
6 ensuile la par pierre Boi
7 eosuite la par Remon poirier
8 ensuite la par joseph auquin moodou

pour les grave 1 au Norvois joseph godes
2 eDSUile la par joseph BoudrOI
3 ensuite la par juslain Deveaux
4 ensuile la par Anselm auquin
5 ensuile la par pierre auquin
6 ensuile la par Remon poirier
7 eosuite la par pierre Bois
8 ensuite la par joseph auquin Mondou

(verso)
Reserve du Band sur la Cme du Norvois de 30 pas
pour Ie chemin el pour ausez fe Boudrier

1. Voir Appeodice C.
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Cbaeun sine.rat sa part com&emem par eeux qui
peuve sinez Cewe qui ne peuve pas Ies tuteur si-
ueron pour ewe

justain x Deveau
josepb x Boudrot

tuter Regis x Bois
roter Simon x auquin
tuter Maccimilien x godes

joseph x auQuin
Remon x poirier

(Doc. Am&Jee W Aucoin :\ Callxte)

Dans les debuts, il semble que la decision des anciens dfunent
signee ou avec leur marque apposee ellt force de lo~ aupres de la
population. Mais, avec les annees, Ies jeunes generations n'acceptaient
pas aussi fadlement Ies decisions de ces vieillards et critiquaient les
decisions anterieures. C'est ce que semblent indiquer certains auttes
documents de ces memes vieux. Ainsi, ce1.L\':-ci du 8 d6cembre 1819 :

<l Accors entre Ies huit veuix habitant pour Ies sucreri cbaquin
q: gardent ses vieis Sucreris a perpetues et Ies ieune pranderoot
«des Sucreri ou qui en trouverat et garderont les sucreri june
«a quand que Ie Maitre ai besoin De la terre a perperoe sans
« sautez pour coupez du bois par malice

Pierre auquoin marque x
Augustm Deveau marque x
Remon Poirier marque x
Joseph Boumot marque x
Regis Bois marque x
AseJroe auquoin marque x
Joseph Godes marque x
Josepb auquoin marque x
Mac:cimilien godes lIl8.!lIue x

(au verso de ce document)
prez pardut

«pour Ies prez pardu Ies huis veuix Habitant ant fait lacor de
«Ies l&ez pour prez et volon Ies lessez encor pour prez et les
<l sinon pour encor pour prez et les par aussi de vergne aussi
«pour prez

«Sinez par Ies buix veuix habitan
«cewe qui ne peuve poin sinez mais Ies roter smeran pour eux

«Joseph x auQuin justain x dtveau
«Remon x Poirier joseph x Boudrat

regis x Bois
Simon x auquin

tuter Maccimilien x godes
Pe~er x auquln
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Ce partllge impr&is des terres donna lieu par la suite a beaU'Coup
de difficultes et a plusieurs chicanes. Les missionnaues auront a s'en
plaindte plusieurs fois. Meme, cette question engendra une mesen
tente au sein de la population au point que M. l'abbi: Blanchet en
ecrivit a Mgr MacEachern qui en fit part a Mgr de Quebec :

"A number of misunderstanding exist in his mission in consequence of lheir
haviog not run each lot at lhe fust settling of it by lhe Acadians settlers.
Many of the old Inhabitants are dead, wd the rising generation do not
like lhe divisions made by lheir fathers" '.

1. lettre d'A.r.l.chat OU 11 avalt rencontr~ M. Blwchet, dat~e du 10 oct. 18:l3.





CHAPITRB IV

LA VIE '£CONOMIQUE

1. - VIB MATERIELLE DES DEBUTS

M. RaIneau de Saint-Pere a eerit que les Acacliens, qui au retour
de l'exil s'etablirenc dans les lles du Golfe, possedaient un meilleur
mobilier et semblaient plus fortunes que les aucres]. Nous sommes
persuade que c'eta·it Ie cas des pionniers de Cheticamp.

Certes, les Acadiens n'etaienc pas riches. Comment l'auraienc-ils
ece apres ttente ans d'exil et de peregrinations sans fin ? «Pierre qui
roule n'amasse pas mousse », die Ie proverbe. Mais la presence d'un
magasin jersiais a Cheticamp au tout debut, leurs goelettes dans Ies
queUes certains d'entte eux voguaient d'un hord a l'autte du Golfe,
meme jusqu'a Quebec, meme jusqu'aux Antilles., leur debrouillardise,
procurerent aux Cheticancins sinon Ie confort, du moins une certaine
aisance dont bien des foyers meme canadiens-fran\ais emient prives
a l'epoque.

Pour s'en convaincre, iI suffit d'ouvrir les livres de compte des
Robin. Des 1788, dans I'espace de crois mois seulemenc, nous voyons
AnseIme Aucoin s'y procurer tanc de choses, que c'est a se demander
s'i1 n'achetaic pas pour COtlS les membres d'equipage de sa goelette.
Meme pour l'epoque, c'ecaienc des achats importants. Pour nous en
former une idee, relevons les principaux articles de ces trois moo, en
respeetanc l'orthographe du Registre, dans la mesure on l'incelligence
du texee ne nollS obIigcra pas a corriger :

2 pots de Fer
1 Poelle

1. U"e Colonie Peodalo, «L'A~adje ,}, T, U, p. 203.
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1 Ell {baros} de Lard, 1 EU de farine
1 paire d'ecarde ~ cown
.{ Y. Sarge, 2 B. O:talloc
des aiguilles, une paire de Focce
1 Baissine d'etain, % douZII de couteaux & Fourchettes
1 Faux, du tabac, 1 moucnoir de soie
1 paice de soulier de femme 5 V. de toile, 1 Vecce.
Du roban, du til, du calfe, d the
Un mogue [petite tassel, 2 ances de Pot
2 fourches de Fer
1 Jjgne, des croeques {hame!;ons}
de Ia Sarge, de Ia cotonnade, 1 hache
1 pair de soulieli"
1 douzn de pierces 11 fusil
1 DU de facine fine, un morceau de soie
30 ,Ib de St Doux [saindoux} etc. etc.
[et cela va de soi, de temps en temps :]
1 btlle de vin, 1 gal. de cum.

La somme se montait a 38£, 14" 55, tandis que 1'« AVOIR»
sur la page de droite, donnait pour les memes dates 44£, 14" ¥<i. Ce
qui laissait a l'automne un solde de 5£, 19" 7%, 5igne: Jean Lure,
des Robin & Co., Ie 25 sept. 1788.

5i ron compulse d'autres pages on constate qu'il ne manquait
nen des chases usuelles : Lisons plutat : «1 pere de botte, du fil a
voile, des crocs, du beurre, des couvertes, des boutons, des claus,
du cordage, des lanteroes p~ur chandelle, des chandelles, des papiers
d'epingles, des jupons, couteau..'( it tranche, des peignes, des mouchoirs,
des lignes aEchampaux, des lampes de fer blanc, des pouHes doubles,
des rets a barnn, des fenetres, etc.» et souvent du rum par 2 et meme
par 5 gallons.

Les anciens n'etaient donc point prives des chases necessaires a
la vie. Quand leur premier missionnaire, M. Champion, mourut, il
legua ses meubles et son argent aux pauvres. Mais taus demandent
a M. Lejamtel d'employer cette somme pour les eglises... «n'y en
ayant aucun parmi eux de reduirs it, la mendicite» 1. Si bien qu'un
autre missiQnnaire, M. Manseau, pourra ecrire en 1814 : «A Chetican,
tout Ie monde est au large pour la fortune» 2. Aussi res missionnaires
des debuts n'ont qu'a se feliciter de la generosite des Cheticantins a
leur egard : « Us sont fort g.enereux envers les pretres qui les desser·
vent », dit Lejarntel s. «Tout est gratis ici, nourriture et vetement,
dit a son tour M. Manseau, il n'y a pas moyen de depenser un sou;
chose qui m'accommode assez bien», ajoute-t.il i.

1. Lettre de M. Lejll.lDtel A Mgr de Quebec Ie 3 sepc. 1809.
2. uttre de M. Manseau ~ Mgc de Quebec le 7 janv. 1814.
3. Ibid.
4. Ibid.
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Les vi.eux etaicnt debrouillards. Des leur arrivee, Pierre Aucoin et
Joseph Boudrot s'~taient construit un moulin a facine en haut de Ia
riviere du Platin. lIs avaient bien choisi l'ernplacement, puisque ce
moulin, apres avoir change de mains plusieurs fois, subi des transfor
mations et servi a d'autres fins, a fonetionne jusqu'en 1949 1

• I1 Y
avait les forgerons ct les menuisiers. Si les premiers avaient moins a.
£aire alors, par contre les seconds fabriquaient tout, de la charm!) en
bois, en passant par l'arsenal de la ferrne et Ie mobilier de la maison,
jusqu'aux chaloupes eIegantes et aux goelettes, orgueilleuses de leurs
randonnees au long cours.

Le cout de la garde-robe etait modeste. Les femmes filaient et tri
cotaient la laine, broyaient et tissaient Ie lin, et faisaient l'etoffe du
pays. C'etait economique en melle temps que tres resistant.

Sans doute, eut·on a subir bien des privations quand meme. Mais,
la charite qui regrutit entre les membres de cette communaute naissante
y apportait une ample compensation. Ces pionoiers, si etroitement
associes par les liens du sang, les liens de l'epreuve commune dans
Ie passe et d'un sort commun dans l'avenir, formaient, nous l'avons
dit, une seule famiUe.

Ce sont ces memes liens de charite fraternell~ fortifies par la foi,
qui les rendaient si empresses a s'entr'aider dans Ie besoin du moment,
que ce fUt POUl" construire une grange, monter un pignon, lancer une
go.elette ou creuser un puits, ensevelir les morts et creuser les tombes.

Les femmes, qui etaieot l'ame de cette charite et de cette union,
donnaient l'exemple. Ainsi, quand les hommes etaient a la p&he et
les femmes a la grave 2, elles s'entendaient pour que l'une d'elles a
tour de role prepare Ie diner commun. Elles accouraient porter secours
en cas de besoin, faisaient office de sage·femme et de medecin, recueil
laient sous leur toit les orphelins d'une parente, d'une voisine, ravie
trop vite a l'affection des siens.

Arretons-nous avec emotion et pieti filiale devant ces femmes
fortes, nos meres. Que nos peres, vieux loups de mer, bravent l'ocean
et les tempHes, aiment Ie risque des entreprises nouvelles, rien d'eton
rul.Ot pourvu que leurs epouses les accompagnent ! Ronneur a celles
ci ! Elles etaient la force de leurs epoux, l'ange des foyers nouveaux
et la lampe du sanctuaire, gardant allumee au creur des hommes et
des enfants, la foi inspiratrice d'energie et de courage.

1. Ce moulin est iodiqu~ ainsi que ses propri~taires sur Ie croquis qui
accompagoe la O1arte de 1790.

2. Terrain cai110uteux ou s'~tendaient les immenses vigneaux ou treillis
sur poteaux pour y ~tendre 1a morue a seeber.
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• Premibes demeures

Le premier souci de chO-que famille nouvellement arnvee etait de
se batir. L'entreprise etait facile, car Ie bois etait proche et abondant.

Camme il n'y avait pas de « moulin it scie» ,ni de forge, comme
I'argent etait rare et qu'on evitait Ie plus possible d'acheter au maga
sin des Robin pourtant assez bien garui, on fabriquait tout soi-meme
et en bois. Les princip<1ux instruments dont on disposait alors etaient
Ie godendard, I'egoine, fa hache, la hacbe it equarrir, Ie couteau adeux
maoches et Ie canif. lis elaient rares ceux qui se payaient Ie luxe
d'acheter des dous, si ce n'est les claus abardeaux. lIs se servaient de
gournables, chevilles de chene, pour toutes les constructions, meme
parfois, pour attacher les perches ou liees de clotures. Jusqu'aux gonds
de porte qui etaient en bois !

Les premieres demeures furent wties en bois equarri a Ia hache,
pieces sur f'ieces. II restait encore de ces maisons a la fin du dernier
siecle.

Entrons dans une de ces demeures primitives.
La maison n'est pas linie a l'intcrieur. Le plancher lui·meme est

en bois equarri, parfois meme en petit bois rond ou rollons.
Le mobilier est tres rustique, bien entendu. Vne table a manger

en madriers. Pas de chaises, mais des bancs COmIDe sieges. Au mur
Ie dorsoue 1 pour la vaisselle.

Les lits sont en boh, saus forme de simples couchettes, mais avec
une partieularite remarquable. H n'y avait ni chambrcs ni cloisons.
Les lits en faisa-ient fouetion. Aussi, au.x lits memes etaient clouees
des planches, pour en f<lire carome une armoire fermee, une DOlte du
plafond au plancher, appelees sacs Ii housse. Vne seule ouverture aces
lits, sans porte, fermee par des rideaux.

Dans un coin, Ie bane des seaux d'eau, avec la 1Ilogue au tasse
commune pendue a un dou.

Dans un autre coin, Ie balai, et que! balai ! De fabrication domes
rique lui aussi et parfois fort simple, comme Ie balai de branches liees
en fagot et attachees a un manche ; parfois plus retherche, Ie halai Ii
til/eul, encore en usage daDs les granges.

Suspendu au mur, l'indispeosable mOl.lsquet et !a corne de poudre.
Sur Ie bal1c d'Ull cht'issis des coches O'U Ie soleil marquait les

heures.
Au plafond, au bord du mur, une ouverture et au mur une echelle

fixe pour y manter. En haut, c'ctait Ie grenier ou 1'0n remisait tout,
la laine, Ie linge, res faillois et ou souvent couchaient les gars sur des
pailIasses par terre.

1. Dressoir, etag~re pour meure la valsseUe.
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De bonne heure, on revetit a elins las pans exterieurs des ,naisons.
Les toitures furent toujours couvertes de birdeaux, et de bardeaux faits
SUI place a la main. Voici comment on les fabriquait : ils etaient tou
jours en sapin. On sciait Ie sapin en grosses biiches. Puis, avec un
couteau special sur lequel on frappait a coups de hache, on fendait ces
buches en morceaux de l'epaisseur du bardeau. Ensuite, au moyen
d'un chevalet expre.s, on finissait Ie bardeau a la main avec un couteau
a deux manches. Le bardeau wit solide, durable et de premiere qua·
lite.

II y eut quelques fours dehors, mais ils ne connurent jamais une
grande vogue; probablement a cause du manque de farine et du peu
de pain blanc qu'on utilisait. On se servait de gros poeIes carres
appeles lruies comme ceux des ecoles de campagnes. Ordinairement,
on cuisait Ie pain sur Ie poele dans un grand chaudron appele «big
pan ». Le chaudron etait entoure de gros tisons jusqu'au bord et
quand les tisons s'eteignaient, Ie pain etait cuit, el du sapre bon pain!
disaient lel; vieux. Le plus souvent, a defaut de pain, c'est des lorleaux
ou galettes de sarrazin qu'on cuisait. La methode etait tres elemen~

taire : sur Ie pocIe un cercle de tonneau etait depose a plat qu'on
emplissait de pate, - incapable ainsi de deborder, - et on euisait
lentement. Mange chaud, c'etait succulent.

• Le Feu

Aujourd'hui, avec tous les moyens qui existent pour faire jaillir
la Hamme de l'allumette ou du briquet, il est diflicile de s'imaginer
Ies difficultes qu'eprouvaient nos ancetres a ce sujet.

Les allumettes ne furent inventees qu'en 1831 par Ies Fran~ais et
mises sur Ie marche beaucoup plus tard 1. Jusque-Ia, nos ancetres,
comme partout aiIleurs, devaient faire usage de Ia pierre a feu
ou pierre a fusil, un silex qui, lorsqu'on Ie frappe avec une autre
pierre ou Ie dos d'un canif, produit des etincelles, des bluettes.

Mais des bluettes ne suffisent pas pour mettre Ie feu a des brins
de bois, pas meme ades brindilles. Partout, on se servait de l'aroadou
appele tonde, substance spongieuse et sechee provenant de champi
gnons de chene ou d'autres arbres. On cwit qu'a Cheticamp cette
substance provenait de Ia partie Iigneuse de vieux merisiers pow-ris
et bien seches. Et c'etait prime.

Cependant, Ie moyen Ie plus facile pour avoir du feu a volonte
c'~tait de ne pas laisser Ie pocle ou l'atre s'eteindre. Et si par malheur

1. Fake du feu, par Pillcide Labelle dans La Revue Modeme. oa. 1950,
p. 19,
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rela arrivait, on courait chez Ie voisin chercher de la braise pour
rallwner la flamme dans son foyer.

• Mode d'eclairage

On s'ec1airait a la chandelle Ie soir et a la lumiere de la maf01me
l'hiver. Les chandelles se fabriquaient avec du suif de mouton. Le
fanal etait un objet de luxe. PoW' s'edairer dehors Ia nuit, on se set'

vait de flambeaux: des baguettes de noisetiers en.flammees d'un bout
et qu'on agitMt pour Ies tenir allwnees. Plus tanI, viendra Ie fanal
a chandelle, puis Ia lampe a becquillon qui utilise l'huile de morue,
puis La lampe a petrole, et en.fin recemment, en 1937, l'eIectricite..

• UEal/.

Tous Ies pio-nniers s'etablissaient pres des rivieres ou des ruisseaux.
leur bon sens pratique les faisait agir ainsi. lis voulaieot avoir la,
tout proche, de l'cau en abondance et capable de suffire aux nombreux
besoins domestiques.

Longtemps encore, les nouvelles demeures se construiront Ie long
des ruisseaux ou a proximite des sources. Mais peu a peu, on com
mencera a creuser des puits. Souvent, trois ou quatre familles utilise
ront Ie meme puits, qu'elles auront creuse eo commun. Cependant, il
n'y a pas si Iongt0mps, on voyait encore des familIes transpo-rter en
voiture l'eau dans des ponchons ou a pied a Ia courge sur des distances
d'un quart de mille et plus. Passe encore en ete ! Mais en hiver,
quand tout gelait ! QueUe misere !

Peu a peu, des puits furent creuses en no-mbre suffisant, jusqu'a
cinquantc et soixante pieds de profondeur a certains endroits. Il n'y
avait pas de foreuse mecanique dans ce temps-ll. Ii fallait creusee un
trou assez large pour se rendre a Ia profandeur voulue et continuer
d'y travailler. A cette profondeur, c'etait dangereux. Un cboulis et
c'eut ete fini des tliavail1eurs! Aussi, on prevenait taut danger eo
boisant Ie puits au ftl!' et a mesure qu'on descendair. Quand l'eau emit
trouvee, on ma<;onn.ut Ie ptdts. C'etait un travail d'experts. Meme
rendu au fond, Ie trou mesurait une largeur de dix a quinze pieds.
Alors, ie lUa~on choisissait ses roches, avec lesquelles il formait un
cerde solide deux pieds et demi a peu pres d'ouverture, au milieu
du puits dans Ie fond. Puis, il montait Ie cerde de pierres, en l'&lar
gissant un peu et gradueliemcnt, de relie sorte que ces pierces etaient
solidement priscs rune sur l'autre et ne risquaient pas de tomber.
On ne sc servait jamais au rarement de morrier. L'espace entre ces
roches et les pawis du trou etaient remplis par la terre et les roches
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qu'on avait sorties en crl'lusant. Arrive a Ia surface, on pontait 1'00
verture sur laquelle on batissait la cage avec Ie tourillon pour manter
l'eau. Autour du puits, on disposait de l'ecorce de bouleau en forme
de bardeaux pour que l'eau de pluie ou autre s'ecoule hors du puits.
Tout cela etait couvert de terre et de tourbe, permettanc au puits de
dominer sur un leger promontoire.

Aujourd'hui, Ia pIupart des familIes possedent soit Ia pompe a
main sur Ie puits ou dans Ia maison, soit une pompe electrique avec
reservoir a pression qui amene I'eau aux robinets. Cette derniere
installation permet de jouir de toutes Ies cornmodites modernes, comme
la salle de bain, Ie reservoir a eau chaude, Ia Iessiveuse eIectrique au
Ie boyau d'arrosage.

• fA Lessive

En depit de difficuItes nombreuses, nos meres acawennes gardaient
Ie soud de Ia proprete. ie lavage fut toujours 11 I'honneur.

Dans Ies debuts et pour Iongtemps, on ignora Ia lessiveuse meca
nique et Ie savon dernier ui.

On Iavait Ie Iinge au battoir Ie long des rivieres au des ruisseaux.
Puis on se servit de bailles, cuves en bois, Ie plus souvent un quart
a farine au un petit ponchon sele 11 Ia hauteur vOI!IIue, dont deux
douelles (douves) depassaient Ies autres et faisaient fonction de poi
gnres, grace au trou qui y etait pratique.

Les premieres planches a laver furent en bois lisse. Plus tard,
vinrent Ies planches en verre ondule, puis Ie coulo-ir et enfin au jour
d'hui Ia Iessiveusc eIecrrique.

• Le Savon

Le savon erait de fabrication domestique. II y avait Ie lessi au
potasse de ceadre; i1 y avait deux sortes de savon proprement dit : Ie
savon du dimanche, Ie savon de scmaine.

On fabriqualt Ie lessi scIon Ia bonne vieille methode, d'ailleurs
fort simple: une quantite de cendre de bois franc dans un quart, sur
laquelle on versait de l'eau; puis on Iaissait tremper. Quelques jours
seuIement, et I'eau devenait rouge, forte au point de Ibriiler, entin Ie
mei11eur lessi imaginable.

On installait Ie quart de lessi sur une charpente en bois. A Ia
partie inferieure du quart on per~ait un petit trou qu'on bouchait
avec une cheville mobile de bois. A cette cheville pendait un sac rem
pli de paille qui servait de iiltre. Pour se servir, on n'avait qu'a tirer
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la cheville et laisser couler Ie less; dans Ie baquet d'eau en doses plus
ou moins fortes selon les besoins.

Le savon de dimanche se fabriquait ainsi : Dans un grand chaa
dron en fer, on faisait bouillir de la graisse d'arumaux avec du lessi.
Cela se faisait dehors, et ordinairement par les femmes. C'est elles
qui savaient maintenir a point l'intensitc du feu, mais surtout, qui
savaient, comme pour Ie sucre a la creme d'aujourd'hui, surveiller
l'epaississement progressif du liquide et farreter juste 11 temps. Re~ire

du feu et verse dans les r,ecipients mains profonds, Ie liquide durcis
sait et devenait du beau savoll gris, presque blanc, qu'on n'avait qu'a
couper en morceaux.

Le savon de semaine exigeait Ie meme procede de fabrication. La
matiere composante etait differente. Au lieu de la graisse d'animaux,
on utilisait des foies pourris de morue, tOUjOUIS avec du lessi. La sen
teur, pendant que Ie liquide chauffait et que les gros bouillons dan
saient dessus, n'avait rien d'agreable. Raison de Ie fabriquer dehors.
Ce savon, de qualite infCrieure au precedent, conservait une couleur
jaune. On l'appelait Ie savon de drache (dche).

Pendant Iongterops, il n'y eut que ces savons en usage, pour les
visages comme pour les planchers. Aujourd'lhui, alors qu'on se sen du
savon parfume dans toutes les families, et du savon «Comfort» pour
les usages plus grossiers, tres peu de families fabriquent encore Ie
savon de graisse et Ie savon de rache.

• Peinlure et Chaux

Pour ces Cheticantins pauvres, il n'etait guere question d'acheter
de la peinture. 11 y avait d'autres necessites plus urgentes. Leur inge
niosite, animce par leur desir du beau sut y suppleer un peu.

Ils reussirent a se fabriquer une peinture rouge foncee avec de Ia
terre grasse de ruisseau; its en peinttlI'aient ensuite leurs edifices. 11
ne semble pas que cette p~inture ait eu grand succes, cependant. Mais
tel ne fut pas Ie cas de 1.1 chaux.

Les montagnes, tout pres, contiennent en quantite de Ia pierre a
chaux et de la pi~rre apJatre. De bonne heure, les Cheticantins sucent
s'en servir pour chamner (chauler) I'interieur des maisons et l'exte
rieur de leurs ediiices. Pour Ie crepi, on mClait du poil de vache au
platre.

Void comment on fabriquait La chaux et Ie mortier. Ell bas de chez
Den a Lubin Chiasson, il y avait Ie trou-a-chaux. !Dans ce troll, on
disposait du boi$ et de b pierre a chaux en plusieurs rangs super
posees: deux pieds de bois et un pied de roches par rang. Puis on
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mettait Ie feu la-dedans. Cela donnait Ia chaux vive. Mouillee d'eau,
elle devenait la chaux eteinte, prete aservir.

Le lait de chaux, c'es~-a-dire la chaux delayee dans une plus grande
proportion d'eau, servait a blanchir les murs interieurs et exterieurs.

Detrempee a point et mClangce avec du sable, la chaux donnait Ie
mortier qui servait de cimeot. Dans Ia construction de l'eglise du
buttereau et de Ia belle eglise actuelle, on n'a utilise que du mortier,
fait ainsi sur place, pour eimenter les pierres. Ce mortier rient bon
et n'a jamais demande de reparation. Aujourd'hui cependant, on n'en
fait plus. 11 est remplace par Ie ciment.

• Usage du lin

On a cuIrive Ie lin pendant un siecle a Cheticamp. On en faisait
un usage tres vane aussi. On s'en servait comme iiI a coudre, comme
iiceIle, corrune corde et meme comme cordage pour res goelettes. Pour
confectiooner ccs cordes et ces cordages, on tordait Ie lin a Ia main..

On tissait des chemises, des coifies, des draps, des essuie-malns et
jusqu'aux voiles des grandes goelettes.

• Le « butin »

Cba1zge de butin ! Raml1sse ton butin ! veut dire : change d'habit,
de vetements, ramasse ton Iinge. Voila .Ie sens qu'on a garde au mot
butin, Ie sens d'habit, de vetements, de linge.

• Les souliers

Pendaot Ues 10ogtemps, on n'a porte que des souliers de peau et
des caristeaux. Et il n'y a pas si 10ngtemps, 00 en portait encore, mcme
Ies femmes et Ies jeunes iilles. Aujourd'hui, hormis pour Ies enfants
peut-etre, ce genre de chaussure est completement disparu.

Preparer, tailler et coudl'e des souliers de peau, c'etait tout un art.
La peau de I'animal etant levee, on I'etendait sur un plancher, Ie poi!
dessous; on l'ecirait ie pIllS possible et on Ia clouait ainsi tout Ie tour
pour Ia faire secher. Dne fois sechee, Ia peau etait grattee au couteau
des deux cotes pour en enlever et Ie gras et Ie pail. On pouvait en
voyer faire tanner ailleurs des peaux entieres, mais iei on les tannait
a Ia main, par morceaux.

Pour tailler un soulier, on faisait poser Ie pied sur uo morceau de
peau. On decoupait autour a deu.'C pouces du pied, juste assez pour que
Ie morceau reieve fasse Ia hauteur du soulier. Sur Ies orteils et Ie
devant du pied, on posait une langue de cuir a laquelle on cousait Ia
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peau relevee en rond et pHssee. On avait un beau pied, comme avec
les mocaj"j"im d'aujourd'hui. Quant au talon, il comportait une cou
ture verticale et une autre horaontale, celle-ci au bas du soulier. L'art
consistait a prendre la mesure juste et a executer une couture regu
licre et etancbc. Comme Ie beau estrelatif ! En effet, si 1'on peut dire,
il Y avah de beaux souliers de peau !

Ces souliers de peau, pour l'exterieur, l'ete, Ie printemps et I'au
tomne, et pour I'interieu.r des maisons, etaient confortables comme
des pantoufles. L'hiver c'etait moins commode a cause de Ia neige.
Mais on savait y relOedier. Au lieu de souliers, c'est des hausses qu'on
confeetionnait. C'etait une espece de botte en peaux qui montait jus
qu'en dessus de la chevi11e ou jusqu'en haut du mollet. On n'utiIisait
pas de lacet, mais on faisait un pH en arriere du mollet et on atta·
chait Ie haut avec une ficelle.

II existait une autre sorte de cbau.ssures, plus simples de fabrication
et plus originales d'apparence : les caris/aux, On Ievait toute ronde Ia
peau d'un pied de bete a comes, du genou aux sotilles. Ensuirn, Ie
bas etant causu, cela se pOl-tait tel quel, Ie poil dehors. Ainsi chauss6,
on allair a l'ecole, a l'eglise; meme Ie servant de messe portait des
caristaux.

L'ete, coaune partout ai11eurs, les enfants allaient nu-pieds.
D'ailleurs, ce n'etait pas un sacrifice. Qui a'a connu, au printemps,
cette hate des enfants a se debarrasser de leurs chaussures et dans S'Cs
courses, sentir avec ses pieds I'berbe fraiche, la terre nouvellement
labouree, Ie foin des carres, l'eau des ruisseaux !

On ne se chaussait que pour alIer a l'eglise, Mcrne a l'&ole, tous
les enfants etaient nu·pieds. Aujourd'hui que les conditions econo
miques sont changees, aiJcune ecole ne les tolererait. Les petits gars
doivent Ie regretter...

Un bon jour, vinrent les cordonniers qui confeetionnaient des
chaussures en cuir, appelees souliers franfais. II y eut Laurent The
riaul.t, surnomrne «Cap-Sable» parce qll'il venait de cet endroit. 11
epousa nne fiHe de Cheticamp, fmelie Deveau, fille de Charles a
Marie-Luce. n y eut Angus MacGi1Iis, surnomme «Pied Gele ». Puis,
des gens de Cheticamp apprirent Ie mcrier. Ainsi, Eusebe a Thomas
Aucoin, Dominique Poirier la « Furie », Irenee a Christophe Aucoin
devinrent d'excellents cordonniers.

Probablement que les personnes plus fortunees n'avaient pas atten
du la venue de ces cordonniers pour se procurer des souliers de cuir,
soit chez les Robin qui devaient en avoir, soit a Halifax ou ailleurs.
Mais la population en general commenc,:a timidement a porter des
souliers franc;:ais. Les premiers qui l'oserent furent acUlscs de farau
aerie. Peu a peu, la vanitc l'emporta et Ie port des souliers fran¢s
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se generalisa. Mais comnl0 on les menageait! Pour Iongtemps, 00

o'en mit que pour albr a I'eglise, et encore! on faisait Ie trajet en
soulier de peau jusqu'a une bouillee de bois a proximite de 1'eglise,
ou 1'on changeait de chaussures. Le meme geste s'accomplissait all
retour. Les jeunes filles surtout agissaienr ainsi, car les autres gar
daieot rour simplement leurs souliers de peau.

• Autre linge

On achetair parfois de la flanelle pour faire des jupes, des corps,
mais Ie plus souvent, tout Ie butin etait de fabricarion domestique.

On brochait et on broche 1 encore les bas, les mltaines, Ies chan·
dails, les calottes (tuques), les foulards, les chiUes, les sous-vetemenrs
et les manig(fUx 2.

Au metier, on rissait l'etoffe du pays avec laquelle on confection
nait les culottes, les capots, les robes ou les jupes. Les gens ne por
taient que ccla. « Cette simplicite est si grande et si severe », ecrivait
Mgr Plessis a sa visite en 1812, qu'un «gaI~on qui oserait porter un
habit bourgeois », trouverait difficilement a se marier s. Mais I'habit
bourgeois, les robes d'autrcs tissus ont peoerre peu a peu et les
derniers habits d'etoffe sont disparus depuis trente ans.

Au metier, on rissait les couvertures de laine, des couvertures et
des tapis de breillom (guenilles). Avee des breillons encore on risSatt
a la main des tapis solides, les tapis abreillom.

Les hommes portaient la barbe et les cheveux longs a l'ancienne
mode bretonne jusqu'a la fin du steele demier. Le dimanche, iis por
taient des manchettes en laine de couleur avec frange en dente/Ie.

Les femmes portaient les cheveux longs naturellement et tresses
sur Ie chignon un peu it la mode de I'Empire. Il ne fut jamais ques
tion de bijou..x ni de fard avant les tout derniers temps.

Dans les premiers temps, les femmes portaieot Ie mantelet ou
corps et la jupe. Les robes ne sont venues que plus tard. On ignorait
Il'usage des chapeaux. Pour sortir, I'ece, les femmes et les jeunes filles
portaieot la coiffe, de belles coiffcs blanches avec une dentelle plissee
tout Ie tour. <~ Tenons belles» ! disent Ies vieilles qui ont connu cette
epoque. L'hiver, eUes portaient des chales de laine.

Aujourd'hui, les hommes et les femmes soot habilles sans luxe
extravagaot mais avec les costumes les plus modemes, doot la mode
leur arrive chaque saison dans les catalogues cornmerciaux.

1. A Qll!ticamp, les gens disent « brocher» pour triemer.
2. Un aoneau en !aloe protegeant la main, COOlee Ies mOrsuees des lignes

de pi!che.
3. Son jOlICtlal. L Co p. 29.

5
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• La T einture

Ii n'y avait pas beal!coup de varietes <.Ie telnture sur Ie marche. Nos
meres ingenieuses avaient rcussi a obtenir une multitude de couleurs
de differentes substances veg.etales.

De l'ecorce de vergne en seve avec de l'indigo, eUes obtenaient Ie
nair; de la mousse de merisier, un beau jaune; l'ccorce de plaine
donnait une couleur bleu-gris, mais durcissait la laine. Avec de l'urine
de quelqu'un qili avait mange des patates fraiches, melee a de l'indigo
et au corvar (crevard de mouton appde aussi poison a brebis), on
obtenait Ie bleu indigo.

• Le Tabac

Chaquc hmille cultivait Ie tabac pour la consommation domesti
que. Ce tabac en feuilles, hache et legcrement hwnecte de melasse,
avait un arome unique de fort bon gout.

La blague a tabac <.Ie peau de loup-marin au d'orignal accompa
gnait la pipe de pHitre dans les poches de tout Chcticantin adulte.

Les femmes, en grand nombre, fumaient aussi. Comment expliquer
cette habitude chez des gens pourtant austeres? Voki la raison:
fumer etait considere conune un remede souverain contre Ie mal de
dents. C'est ainsi que meme les femmes en contractaient l'habitude.

Il y eut quelques priseurs au commencement. On produisait Ie
tabac a priser par un melange de bon tabac avec du the des bois.

Ii y a longtemps qu'on ne connait plus la tabatiere a prise, que
la pipe de pla'~re a disparn, la blague en peau aussi. Les hommes con
tinuent de fumer la pipe et les jeunes gens la cigarette. Quelques
dames et demoiselles fument aussi la cigarette, sans meme avoir,
comme excuse, Ie mal de dents.

2. - VOYAGBS BT MOYBNS DB TRANSPORT

A la fin du XVIIle sieele, les chevaux etaient encore rares en
Amerique. Il semble que Cheticamp en ait ete prive pendant une
vingtaine d':mnees.

Les baufs etaient les seules betes de so-rome. D'ailleurs, en ce
temps-Ia, on mettait autant d'orgueil dans une belle paire de bceufs
qu'aujourd'hur dans nne automobile luxueuse.

Avee les bceufs, on bbourait, on hersait, on charriait Ie bois
d'hiver.
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L'hiver, la vOOture en usage emit Ie gros tmineau, pas ferre, avec
leque1 on sortait Ie bois des montagnes.

L'ete, on se secvait de brancards pour transporter Ie fain, Ie poisson
au la farme. Ces brancards n'avaient pas de roues. On attelait Ie breuf
dans les menoires et l'autre bout du brancard trainait sur Ie sol. Simon
Leblanc, fils de Lazare, possroa la premiere charrette a roues de Cheri
camp. Ces premieres charrettes ne valaient guere mieux que les bran
cards. Avec des essieux en bois, de grosses roues non ferrees, de grosses
jantes, d'immenses boutons (moyeux), on les entendait grincer et gemir
a des milles. Aussi, un bidon de rache (fOOe de marne) accompagnait
sans faute toute charrette pour la graisser a tout bout de cbamp.

Les femmes, meme les jeunes £Illes, acceptaieot de conduire ces
attelages. Surtout l'ete, quand les honunes etaient a la peche. Elles
etaient plus regardmztes que les hommes, disons-Ie, plus vanitewes.
Nasi, les filles a Elie a Andre Poirier du Petit-Etang, allaient au
havre en charrette abreuf. Comroe Ie breuf etait sale, en chemin, elles
passaient dans Ie «ruisseau a Mederic», et la, avec un balai a tilleul,
lavaient copieusement leur breuf avant de se rendre au havre. Et aux
yeux de bien des gens, c'etait encore de Ia farauderie.

Naturellement, on n'attelait pas les breufs pour se faire transporter
soi-meme. A mains d'etre impotent, on aimait mieux marcher. C'etait
mains fatigant. D'ailleurs, partir du Cap-Rouge au du Grand-£tang,
'une distance de six a sept milles, pour se rendre a pied, au havre de
Ch€ricamp, n'effarouchait personne. Suzanne Aucoin, epowe de Jos
Ryan, ne marcha-t-elle pas de Margaree a Cheticarop avec un hebe
dans les bras (Louise) pour Ie faire baptiser ! Elle ne fut pas la seule.

Puis, on se procura dec; chevau..'(. Mais, c'€tait du luxe. Conune on
les menageait ! D'abord, ils ne rempla~aient pas les breufs. Tout au
plus, aurait-on attele un cheval en tete de deux brews, comme tete
de file. On avait peur de les faire suer. Le printemps, on les deferrait
et ils passaient l'ete au paturage. Puis, on s'en secvait pour la selle.
L'homme et la femme venaient a la messe sur la meme monture. Les
se1les etaient de toile. Les petits gars allaient a poil (sans selle).

iEnsuite, vincent les cabarouets (prononce caboroit a Chericamp).
Le premier cabarouet fut achete par Ie gros Lazare Leblanc. Ces pre
mieres voitures n'avaient rien de l'apparence delicate et de la legerete
des cabarouet:5 modernes. Pourtant, les premiers proprietaires y met
taiept de l'orgueil et en prenaient grand soia. Un voisin, ayaot em"
prunte ce cabarouet pour aller chercher un quart de farine au havre,
fut ave.rti d'y faire attention. 11 s'en revint assis dans Ie cabarouet
rulturellement, mais Ie quart de farme sur ses genoux. Le vieux
Damouk (Damien Aucoin) venait a la messe, lui sur son cheval et
sa femme dans Ie cabarouet.
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• Voyages apied

Jusqu'en 1940 a peu pres, tous les dimanches, une cinquantaine
de cabarouets ct meme plus, l'ete, autant de carrioles l'hiver, ani
vaient a l'eglise charges du pere, de la mere et de nombreux enfants
en bas age. Les chemins .egorgeaient de monde a pied. On marchait
encore trois ou quaue mil1es sans difficulte. L'aller et surtout Ie retour
etait l'occasion de deviscr cn chernin avec les amis et !la parente; pour
Ics jeunes gens d'entrcprendre timidement des approches avec celles
qu'ils revaicnt d'epouscr, de creer des liens d'arnitie, de declarer publi
quement des amours. Car aucun jeune homme n'aurait ose marcher
avec une jeune nile si eUe n'eut ete soo amie ou s'il n'eut voulu
cnueprendre de la frequenter. C'etait re0l comme one declaration
d'amour.

Avec I'apparition des automobiles, ces joyeux retours de la messe
avec du monde aplein chernin, ont disparu. Personne ne marche plus.
Charon possede sa propre voiture ou paoie sa place dans la voiture
d'un auUe.

• BicycletJes

La date de la premiere venue a Cheticamp d'une bieyclette re
monte a l'annee 1889. C'etait l'une de ces bieyclettes du temps, avec
une roue de six piecis de hauteur en avant et une roue beaucoup plus
petite en arricre. 11 y avait des marches pour monter dessus. C'et:a.it
un Joseph a .Elic Mius, de Margaree, qui I'avait achetee aux Etats-Unis.
Quand il vint a Cheticamp avec sa becane, les gens en avaient eu une
tiere peur ! Ils croyaient que c'etait Ie diable !

• Automobiles

La premiere automobile a faire son appantlOn a Checicamp fut
ccUe du 'Dr Lows Fiset en 1908. ElIe eta1t aetionnee par un moteur
a I'bulle. Il y en eut quelque~unes mues a la vapeur.

Les chevaux en avaient une peur terrible. Il faut avouer qu'elles
faisaient un bruit d'enfer. Certaines personnes meme en avaient
peur L.. On mconte cette histoire : Quand I'eveque Morrison, d'Anti
gonish, vmt a Chaicamp en 1911, pour Ia premiere fois en auto
mobile, il etait accomp:1gne de quelques preu-es. En chemin, ils aper
~oivent venant it leur renconue un petit gart;on et sa mere en caba
rouet. Le cheval, arrete, mais epeurc it mort, trepignait en cherchant
a vrrttr de bordo COlllme on faisait alors, les prctres descendent pour
ailer prendre Ie cheval par la bride et Ie faile passer. Us trouvent 1a
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mere et l'enfant aussi effrayes que Ie cheval. Et Ie petit gars de dire :
«Passez d'abord rna mere, moi, je tiendrai Ie cheval!»

Aujourd'hui, apeu pres chaque famille possede son automobile, et
n'allez pas it Cheticamp pour voir de vieilles bagnoles.

• Avions

Vers 1920, deux aeroplanes survoLereot Checicamp. C'&tair fa
premiere fois qu'on eo voyait. Depuis lors, des hydravions se sont
souvent poses dans la baie pour y desceodte soit un mooecin de
Sydney, soit un patron de la Mine de plitre, soit un ingenieur ou
un entrepreneur en construction.

3. - MOYENS DB SUBSISTANCB

Endurcis par de continuelles epreuves, ballottes d'une plage a
l'autre par les vents d'un sectarisme politique et religieux, ces Aca
wens gardaient encore la nostalgie de la vie paisible et calme des fer
miers de Grand-Prc ou de l'Ue Saine-Jean. La tourmente Ies avait
arraches brutalemeot de leurs terres. Elle avait dun~ longtemps mais
n'avait pas totalement &touffe Ie gout de la terre, dans Ie cceur des
anciens surtout. Cependant, ces vieux avaient vieilli et les jeunes
n'avaient pas connu d'autres moyens de subsistance que la chasse
dans les bois et la peche sur la grande mer.

A.-La Terre

La Charte de 1790 obligeait les 14 wncessionnaires a eu1tiver
chacun cinquante arpents SOllS peine de confiscation de leur terre. Il y
eut de louables efforts. Beaucoup d'entre eux se mirent resolument
au travail, detricherent leurs terres et se tailh~rent de vrais domaines
agricoles. Apres des debuts difficiles, plusieurs connurent bientOr une
prosperite relative. Vne paire de lxeufs d'attelage, cinq ou six che
vaux, autant de vaches a lait, un bon troupeau de moutons, des
volailles, des cochons, tout cela, avec les produits de la terre, prenait
figure d'abondance pour ces Acadieos habitues a la misere depuis
si longtemps.

Ces terres toutes neuves etaient riches d'humus et les recoltes,
grains et legumes, poussaient drus. Seul Ie ble fut un &bee. Les vieux
croyaient que rair salin rouillait les moissons 1. Aussi, apres des
essais, rcpetes plusieurs annees de suite, on dut en abandonner la

1. Cette cereale etait allaquee par une maladie alors IDconnue.
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culture. Les deux moulins a £arine construits des I'arrivee c~eat
de moudre pour devenir l'un une saene, l'autte un moulin It eCllTdes 1.

La farine devint un objet de luxe dont on dut se priver. Pendant
longtemps dans cette region, la galette de sarrasin (pain nolr) tint
lieu de pain blanc. Sculs les Jersiais et quelques families plus for
tunces faisaient usage de pain blanc. Les Robin importaient bien un
peu de farine, mais Ie prix etait prohibitif pow: la plupart des Cheri
cantins. On parle d'un automne oil ils en avaient fait venir quatre
barils. Les Jersiais eux-memes en prirent un. P'rit Simon Leblanc prit
Ie dcuxieme. Charles Deveau et Amable Aucoin acheterent Ie ttoisieme
a deux familles. Le quatrieme baril dut ette retourne au priotemps
faute d'acbeteur.

Plus tard, on recommenc;a a manger du pain blanc, a faire usage
de la £arine, mais avec queUe parcUnonie ! On ne defonC;ait pas un
baril. C'eut etC l'exposer a une consommacion trop rapide. On perc;ait
un trou de tariere. On y mettait un bouchon. On ne s'ea servait
qu'aux grandes fetes et encore, tres modefl~ment. Mcm,e en 1850,
c'etait la ration. Quand il y avait autre chose, comme de Ia viande,
on se privait de pain. «:gpargnez Ie pain !) etait Ia rengaine qui
suivait Ie bcncdicite de chaque repas.

Les conditions etaieot propices It l'elevage. Les terres et les prai
ries etaient vastes. Surtout, il y avait les montagnes tout proche, qui,
meme si chacun y ctait proprieta:ire d'une terre a bois, demeuraient
une «terre communale» pour les bestiaux. Chaque printemps, on y
envoyait tous Ies animaux dont on n'avait pas besoin sur la terre.
L'automne, on Ies rangeait beaux et gras, prets pour l'abattage et Ia
viande d'hiver ou pour l'expedirion par goelette -dans les ports des
Maritimes ou des Anrilles. Ce regime de terre communale existe en
core. Comme autrefois, pour Ie reconruUtre, on marque Ie betaii a
l'oreille. Chaque proprietaire possede sa marque propre enregistree
chez Ie juge de pal".

Les instruments ar~toires etaient primitils comme ccux du temps.
Lcs charrues a deux mancherons avec soc en acier n'existaient pas.
Les selJles connues et utilisces etaient celies que ,fabriquaient Paul
Leblanc, Isidore Leblanc et Apollinaire Poirier: tout en bois, eUes
n'avaient qu'un mancheron. Les hUses, egalement tout en bois, soot
encore en usage. Les pelles, meme Ies fourcbes, de fabrication domes
rique, etaient en bois, Ie plus souvent.

II y avait de vastes crablieres avec des sucreries prosperes.
L'avoine etait fauchce a la faudIle et liee en bottes. On battait Ie

grain au Beau puis 011 Ie vannait a la main. On cultivait et broyait

1. Moulin a alCder la laine.
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Ie lin comme dans Ie Quebec. On ecrasait l'orge au pilon. On ne Ia
vannait pas. Dne fois ecrasee, on Ia trempait dans l'eau; la balle
flottait et s'enlevait facitement.

La culture de I'orge, du lin, - comme les erabliere£ - est dis
paroe depuis longtemps de Cheticamp.

D'ailleurs, a Cheticamp, comme dans tous les nouveaux centres
aca.diens d'apres la dispersion, rile du Prince-ndouard exceptee, la
culture du sol comptera malheureusement de moins en moins d'adep
tes. A Cheticamp, eile finira par ne fournir que les legumes neces
saires a la famille, du foin et de l'avoine pour garder un cheval et
une vache ou deux_ Et aujourd'hui, les terres abandonnces ne se
comptent plus.

B. - La Chasse

La chasse aujourd'hui est devenue, a Cheticamp comme ailleurs,
un excellent sport. Autrefois, elle etait une industrie. Dans les debuts
surtout, elle fut un moyen de subsistance, un moyen de se le/lir la
vie au corps.

II y eut deux genres de chasse, bien diffecents run de l'autre mais
egalement importants: la chasse aux loups marins et la chasse a
l'orignal.

• La chasse aux loups marins

La chasse aux loups marins fut toujours passionnante malgre les
difficultes qu'elJe soulevait et les drames qu'elle occasionnait.

La chasse avait lieu Ie printemps. Elle durait un mois ou deu."
sWvant la temperature et la duree des glaces sur les cotes.

A Cheticamp, comme partout ailleurs dans Ie Golfe, Ia glace prend
dans les baies, Ies havres, et legerement sur les cotes, mais eIle ne
prend pas sur la grande mer. Seulement, Ie Golfe se remplit des
glaces flottantes venant du nord. Quand poussees par les vents du
nord ciles frappent les cotes en janvier ou fevrier, elles y restent jus·
qu'au debut de maio Entre· temps, elles se deplacent au gre des vents.
Les sud·est les eloignent parfols a perte de vue, puis les nord-est les
ramenent pilonner lcs cotes avec violence, balayant les grcves, char
royant des rochers, s'amoncelant en montagnes avec des craquements
terribles. Ce va-et-vient des glaccs commence ordinairement vers la fin
de mars. C'est alors que commen~ait la chasse aux loups marins.

Tous les printemps, vers Ie 25 mars, des qu'un passage s'ouvrait
vers Ie Golfe, une dizaine de goclettes de Cheticamp etaient pretes
a pardr. Mais comme les goelettes etaient encore dans Ie havre et que
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Ie havre crait gelc, it faUait seier un chemin aux goClettes sur un mille
de longueur. Tous les equipages s'y employaicnt. On sciait la glace
en morceaux qu'on glissait sous la glace ferme. Ce travail allait bon
train. Tout Ie monde crait a la joie. La so1£ de l'aventure, l'appel des
glaces, donnait a tout ce monde une vigueur nouvelle.

Munie de provisions pou.£ plus d'un mois, de vetements de re
change en ras de chutes dans l'~u, de biito'ns pour la chasse, chaque
gOIH'ette allait de son cote a la recherche du loup marin. On aBait
loin, jusqu'aux iles de la Madeleine meme, quamd les ouvertllres a
travers les glaces Ie permettaient.

On s'arretait Iii ou sc trouvait Ie loup marin. Dans les premiers
temps, it etait en abondance. De la goelette, avec la longue-vue, on
les decouvrait par bandes sur de grandes etendues de glace. Des
goelettes, on descendait les chaloupes avec lesquelles on se fauiilait
vel'S les troupcaux de loups marins. 1\ la fin, on montait les chaloupes
sur 1a glace, et de la, a pied, armes de gros gourdins, les hommes
cernaient Ie trOllpeau pour res empecher de s'en£uir dans reau. Comme
ces betes ne S011t pas dangcreuscs et n'om a peu pres aucun moyen
de defense et comme elles .oe sam pas rapides en dehors de l'eau, Ie
carnage etait facile. II suffis.1.it de les assommer a coups de baton sur
Ie nez. Quand un tro\.lpeau ctait cerne assez vite, tres peu reu.ssissaient
a fuir. Et des troupcaux en comptaient parfois quatre et cinq cents a
Ia £ois. Cette attaque-surprise constituait une occupation palpitante
d'interct, a cause du grand nombrc de loups marins en jeu. Apres la
tuerie, il fallait habiUer Ie roup marin: enlever les peaux et depecer
les cadavres. On approchait la goelette, qu'on chargeait de toute cette
manne. Pt!is, on partait a la recherche d'autres troupeaux. Ainsi se
passaient les six OU sept semaines : recherche, chasse et depe~age.

Le dimanche, on ne cha~ait jamais, meme s'il y avait un troupeau
a. la paTtee de la main. Tout au plus se sera1t-on permis de cerner les
troupeaux, de les rendre plus compacts, de les conduire Ie plus proche
possible de la goelettc, de les garder toute la nuit pour la ruerie du
le.odemain. Mais souvent, se voyant cernes, incapables de s'enfuir,
les loups marins usaient du stratagcme suivant : ils s'entassaient les
uns par-dessus les autres, s'apilottaient en tas sur les points faibles
de la glace qui ced:lit. I.e lendemain, plus un seul loup marin n'etait
,en vuc...

A leur retour, les goclcttes venaient toutes accoster a l'Anse-aux
Huileux dans l'lIe, OU ron fondait la graisse. De la, Ie nom de
« L'Anse-aux-Huileu.::.,: ».

Cette gl'aisse servait iI plusicurs fins domestiques. On en fabriquait
du savan surtout. Avec l'huile, on garnissait les larnpes, 00. assouplis
sait Fes peaux, chaussures et harnais. Les peaux elles-memes servaient
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a fabnquer des chaussures, des couvertures, des casques, des mimioes.
On en gardait pour son usage et on vendait Ie reste.

D'autres Cheticantins faisaieot !a chasse cotiere. C'etait la chasse
au gibier isole ou en petits groupes de dnq, six ou au plus, d'une
douzaine. II en venait rorement davantage sur les cotes. Alors on se
servait encore de batons mais surtout de fusil. Car les etendues de
glace etaient moins larges, les trous d'eau plus proches et les 10ups
marins pouvaient facilement se sauver. Cette chasse aus9i etait tres
passionnante.

II faut etre bon tireur pour tuer un loup marin au fusil. II faut Ie
frapper a la tete. Les autres parties so'Ot trop grasses; les balles n'y
font nen. Dans l'eau, Ie Ioup marin est tres diffici1e a tuer. S'il voit
la flamme du fusil, il plonge si vite que la balle ne peut l'atteindre
a la tete. Avec leurs vieux mousquets charges a la poudre, - c'etaient
les fusils d'alors -, des tireurs sont restes fameux pour leur adresse,
comme Jules a Jean Desveaux par exemple. Les chasseurs, par petits
groupes de trois ou quatre, s'eloignaient parfois jusqu'a cinq ou six
milles des cotes, soit en chaloupe a la pagaie, so'it a pied et sans trainer
de chaloupe avec eux. C'etait aussi dangereux que la chasse en goelette
au loin, peut-etre meme davantage.

• Dangers. Tragedies

Les goelettes et les chaloupes qu'on utilisait pour la chasse aux
loups marins etaient specialement construites a cette nn. Le fond de
ces embarcations etait plat. Le grand danger mex glaces c'etait de se
faire coince!' entre les glaces et de voir les goelettes de 30 et 40 ton~

neaux ecraser comme un reuf. Avec ces fonds plats, quand les saignees
d'eau se retrecissaient et que les glaces se touchaient, les goelettes, au
lieu d'etre ecrasees, se soulevaient et se tenaient en equilibre sur la
glace.

II y eut quand meme des drames.
Ainsi, Jules a Jean Desveaux, une annee, s'etait rendu jusqu'a

1'1le-aux-Oiseaux, pres des iles de la Madeleine. Les glaces pincerent
sa goelette de fac;on qu'elle ne put se soulever. Elle fut ecrasee en
miettes. L'equipage dut s'en revenlr a pied sur les glaces en trainant
une chaloupe et juste la nourriture indispensable. Cela leur prit
plusieurs joms naturellement. II faisait un froid terrible. La nuit, ils
ne dormaient que dix minutes chaeun pour ne pas geler et mourir.

Les vents et les courants parfois charnaient les glaces tres loin et
les goelettes qui ctaient prises etaient entrainees. Lubin a Jerome
Aucoin ct Clement a Monock Hache furent pris ainsi avec leur goe
lette. Le vent les poussa, ainsi prisonniers entrc les glaces, d'abord
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jusqu'au Cap-Nord, puis Ie vent changea et les glaces aussi. Us tra
vttserent tout Ie Golfe jusqu'a proximite de Miramichi sur res cOtes
du Nouveau-Brunswick. La, ils se deprirent et purent avec misere
regagner Chcticamp.

Marcellin a ffeannot Deveau fut pris de rneme. Les glaces Ie char
rierent par trois fois au Cap-Nord. De la, sa goelette etait repoussee
vers Ies iIes de Ia Madelcine, puis ramenee vers Ie Cap-Breton. En
passant devant Cheticamp, l' equipage pouvait apercevoir Ia nuit Ia
Iumiere des maisons. Mais i1 erait prisonnier des giaces.

Des chasseurs de la chasse c6tiere se nrent pl'endre aussi.
Le cinq avril 1842, cillq hommes de Cheticamp, Luc Chiasson,

Leonard (Konock) Chiasson, Fidele Chiasson, Norbert Aucoin et
Janvier-Benoit Aucoin, rcvenaient de la chasse qui Ics avait conduits
a six milles des cotes. En voulant sauter d'un gIll\=on a un autre pour
atteindre la cote, car Ies glaces s'etaient eloignees, trois d'entre eux,
FideIe Chiasson, Norhert Aucoin et Janvier-Benoit Aucoin tomberent
a l'eau et se noyerent 1.

Lc pere de Norbert, Hubert Aucoin marie a Marie a Regis Bois,
avait deja ete victime d'une mort plus horrible encore. Hubert Aucoin
etait probablement Ie capitaine de 1a goelette. Lui et ses cornpagnons
ctaicnt parris pour les glaces comme les autres. Mais, ils ne revinrent
pas. Pc£sonne ne les avait vus. II est facile d'imaginer l'inquierude
mortelle des familles pendant des mois et meme des annees. Leur
navire anit dG etre defait par les glaces. Tout l'equipage se perdit.
Hubert Aucoin avait du s'accrocher a un glac;on qui fit terre sur I'ile
Saint-Paul au Cap Nord. Un navire, quelques annees plus tard, trouva
ses os, avec cette inscription sur unc pierre: «Hubert Aucoin, fils
d'Ansetme Aucoin, mort de faim et de soif. 5i vous trouvez mon corps,
vous l'coterrerez ».

Terrninons par une autre avcnrure arrivee a Hyacinthe Chiasson,
Placide Boudreau et Hippolyte Lefort. Le recit fut recueilli d'Hyacin
the Chiasson lui-meme alors qu'il vivait encore et raconte iei par MIle
Josephine Aucoin:

Cetait Ie 27 janvier 1874. De bon matin, j'etais pard avec deux camarades
pour ]a chasse aux loups marlos SU.l" les glaces ~ fouest de rUe. Nous etioos
munis chacun d'un fort biiton et d'une corde de sauvetage. Le temps chait
froid et sec, les glaces solides, et DOUS nous etioos rois en marche joyeuse
ment et sans aUCUDe appn~necsiom. Nous avions dei~ fait six ou sept roilles
vecs Ie large, mais pas de loups marins.
...pas Ie moindre loup marin, inutile de cODtinuer cos recherches. En reve
nant, DOUS sentions que les glaces derlvaient un peu vers Ie large, mais.
comme Ie vent cominuait du nord-ouest, cous ne DOUS iotIuierioDs pas et

nous marchioos 11 bonne allure. Tout a coup, nous nous troUVODS en face

I. 2e Re,g. par, de Chk
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d'uoe immense etendue d'eau ! Nous erions sur des glaces mouvanles I 1m
pouihle de uouver Ie moindre passage jusqu'a lerre, ferme dOllt nOlls eUOll$
lloignes de plus d'un mille. Il elait environ huit heures du Boir et nous
songions a l'inquierude de nos families. Seul l'echo de nos voix rep&e dans
les montagnes repondait Ii nos cris de detresse. Vers minuit, un vent violent
s'eleva, accompagne de neige. Ap.res maintes recherches, un amas de gros
gla~ns nous Oliril un abri contre Ie venl, mais non COnlre Ie froid. ~s
l'aurore, malgre 1a lempete, nous elions en martDe vers resl. Ap.res une
course d'environ sept milles, now nous trouvions en face du Cap Rouge.
Esperant qu'on nous apercevrait de la COle, nous avions mis nos gilelS au
bout de nos bitOlls en guise de signaux. On les vit en dIet, mais Ie vent
emit encore uop violent pour risquec des embarcations a travers les glaces
BOtlanles.

Transis de froid, tcempes jusqu'aux genoux et tirailles pac la faim, il
nous fallul revenir cetle fois vers l'ouest, car les glaces lilaient rapidemenl
au nord, vers Ie Golfe Saint-Laurent. La nuit descendit de nouveau, nous
foctant a arreter notre marche. One deuxielIle fois, les renfoDcements entre
les blocs de glace DOUS servirent de liro Nous essayions de DOllS r&bauffer,
presses les uns comre les autres, landis que la-bas, dans Ie lointain, lenle
ment, sonnait Ia cloche de notre eglise'.

Des que Ie jour pamt, 0tI reprit la roarche, les jambes lourdes, l'esLOmac
creux, michant l'ecorce de nos batons pour tramper notre faim. Vers midi,
les glaces solides etaient a environ cioquante brasses de Ia terre. Mais Ie
champ de glaces finlssait a. Devant nous, il n'y avait que des gla~ns recou
verts de Deige fondanle qui Bottaient ici el la. C'c!tait Ie moment de tenter
I'impossible, gagoer la lerre avant d'acriver au Cap Saint-Laurem. Nos
cordes liees ensemble, DOUS voila nous tra1nant a la tile d'un gla\;on A l'autre,
craignant de les voir s'enfoncer ou chavirer sous notre poids. Pensez, mes
enfants, avee queUe emOtion et queUe joie nous nous retrouvames sur la
terre ferme. Mais ou etions-nous ? U-bas au loin, une cabane d'oll s'echappe
un peu de fumee. Nous etions sauvh ! Encore un effort et nous voita chez
un brave pecheur ecossais. Vile, iJ a compds nOIre simation; pas de lit a
nous olirir, mais une bonne brassee de paille pres du poele qui ronBe n0US
para!l aussi confonable que Ie plus moelleux lit de plume. Du the brUlant
bu a petites gorgees et une petite quantite de nourriture nous redonnhent
un peu de chaleur.

Le lendemain, reposes, nous elions en route pour Ie village Ie plus
rapproche, ou nous trouvUmes des Acadiens, et de la, en quatre jours, par
mpes. nOlU veniODs surprendre nos families qui nous comptaient dejA au
nombre des mons.

Oh ! mes enfants, j'ai plus de qualre-vingls ans, mais chaque fois que
souffle Ie grand venl du sud-est, je revis par la pensee ces heures lerribles
ou, perdus sur la grande plaine mOUVaDIe, nous entendions sonner Ie glas
des trepasses·.

L Cetait Ie glas qu'on sonna.it pour eux. On les croyait morts.
2. Ils etaient au Low land, au delA de la Grande-Anse.
3. Ce C(~dl des I~vres m@mes d'Hyacimhe Chiasson, eerit par MIle Jos~

pbine Aucoin, eleve de 16 ans, du Couvent de O1elicamp, a pam dans «( Les Ami
ties Catboliques Franfaises)} du 16 juillet 1939, pp. 106-107, avec mendon 17
sur 20.
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La chasse aux Ioups marins dura au dela d'UD siecle. EUe cessa au
debut du siccle actuel parce que Ie gibier etait devenu trap rare.

• La cbasse Ii l'origl1r11

Un autre moyen de sl1bsistance pOll,r plusieurs familles de Cheri
camp fut Ia chasse a l'ongnal. Apres Ia Dispersion, Ies Acadiens
avaient du se cacher dans les bois et vivre de Ia chasse. lIs continue
root longtemps encore, meme apres s'etre installes a demeure a Cheri
camp a chasser autaot par gout, par esprit d'avenrure que par neces
site au meme Lttilitc. Cette chasse n'existait plus depuis cinquante au
soixante aus que les vieillards vivaient encore de son souvenir et en
agr~nentaient Ia conversation des veiUees.

Elle se faisait I'automne et aussi I'hiver. On s'y preparait plusieurs
jours a l'avance. On fourbissait son vieux mousquet; on chargeait sa
corne de poudre; on remplissait des sacs de provisions. L'hivet' on
preparait soigneusement ses r~quettes et Ies traineaux a cbiens.

Les chiens etaieot aussi passionnes de cette chasse que les hommes.
Ils connaissaieot les preparatifs. La derniere nuit, Us oe dormaient pas
et Ie matin, au petit jour, ils reveillaient les chasseurs par un au deux
jappements, pllis ne tenaient plus en place jusqu'au depart.

L'orignal etait en abondance a cette epoque-la. II se tenait loin
des lieux habites, cepenm..nt. II fallait aIler Ie trouver loin dans les
montagnes : a rest de la «Montagne a Jerome », aussi aux «Habita
tions neuves ». Mais la, on etait sUr d'en trouver a souhait.

A certains endroits, des cabanes baties a cet eHet servaieot d'abri et
de remises pour les provisions, les munitions, Ia viande et les peaux
du gibier qu'on tuait. Le plus souveot, il n'y avait pas de cahane.
On se batissait un abri de braochages et 1'on se rechauffait a Ia fiamme
d'un feu qu'on entretenait dehors.

Le groupe se composait habituellement de cinq au six chasseurs.
L'un d'eux demeurait a Ia cabane pour faire la popote, taodis que
les autres s'en allaient chasser.

L'hiver, il etait asscz facile d'abattre l'orignal si ron pouvait trou
ver sa retraite. L'orignal, eomroe Ie chevreuil, ne voyage pas l'hiver
quand il y a de h neige. II se trace une route, un seatier qu'il tient
bien bath!, qui passe a travers les petits bois blancs (bouleaux et
autres) J, dont il se nourrit. Dans ces abatis, un orignal peut etre seW. :
parfois il y en aura trois, quatre et meme six. S'i~ y a beaucoup de
neige, rien ne les fera sortir de ces abatis... Les chasseurs n'avaient
qu'a tancer Ies chiens sur eux, a se poster au bon endroit et ales
ab:\ttre au passage.

1. Sapm-trainard - aussi (~he1l4ve qu'on dit a O1~ti~p).
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L'automne, Ia chasse &t:ait plus clifficile, plus passionnante aussi et

parfois dangereuse. Conrulissant bien Ies habitudes de 1'0rignaI, Ies
chasseurs allaient Ie surprendre dans son habitat ordin.ccire, Ies savanes
ou Ie long des ruisseaux marecageux. Les conditioILS ne permettaient
pas toujours de l'approcher, meme quand on l'avait repere. C'est alors
que Ies chiens entraient en jeu. lIs partaient a l'attaque avec une ardeur
furibonde. L'orignal se defendait des pattes et de Ia tete. Des chiens
etaient blesses parfois, mais continuaient l'attaque. Harce1e, I'orignal
finissait par deguerpir. C'est ce que voulaient Ies chasseurs, qui, en
prevision, s'ctaient postes aux bons endroits pour l'attendre et l'abat
tee au passage. Cette chasse de l'automne demandait beaucoup plus
d'babilete de Ia part du chasseur. L'orignal n'etait plus dans un
abattis ou il tourne en rond et repasse toujours a Ia meme place. II
fallait l'aueindre d'un coup de mousquet, parfois entre Ies arbres,
padois a une distance imprevue. II fallait aussi I'abattre du premier
coup, sans quoi, il devenait dangereux et s'en prenait au chasseur qui
l'avait blesse. Or, Ie mousquet n'etait pas un fusil moderne a repkti
tion. Heureusement, Ies chiens etaient Ia qui continuaient a harceler
l'animal et permettaient au chasseur de recharger son arme.

Souvent, au lieu de trouver I'animal, les chiens sentaient sa piste et
sur un signe des chasseurs partaient a Ia poursuite du gibier. Un bon
chien pouvait tenir sur la piste des heures et meme une journee de
temps sans interruption. Les chasseurs n'avaient qu'a. suivre. Quand
Ies pistes devenalent visiblement fraiches, Ies chasseurs Ia~aient Ies
cmens a la poursuite de l'orignal. Les chiens, une fois qu'ils l'avaient
trouve, Ie tenaient en respect, I'empechaient de s'enfuir et aboyaient
pour avertir et diriger les hommes.

Independamment du succes du chasseur, Ie fruit de Ia cbasse etait
partage cgalement entre tous les membres de requipe. On revenait au
bout de quelques semaines, avec des reserves de V'iande pour des mols
et des peaux en quantite.

C. - La Mer

Le Grand Derangement a bouleverse de fond en comble Ies habi
tudes de vivre des Acadiens. Les conditions impossibles, d'e 1755 a. la
fin du XVIIle siecle, ont fait d'eux des pelerins de la mer. Incapables
d'obtenir des tenes au s'etahlir pendant tout ce temps, ils ont vecu
de Ia peche et de Ia chasse. C'est Ie cas de Ie dire iei : on ne peut
servir deux maitres. Les Cheticant'ins negligeront leurs tenes parce
qu'ils serviront la mer. Tous Ies jeunes avaient ete berces par la mer,
et la mer plus que Ia terre ferme etait devenue leur dornaine. Les pere
grinations sans Ii,n pour s'etablir de nouveau en Acadie, leur stage
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aux iles Saint-Pierre et Miqueloo ou ils o'avaient vccu que de peche,
leur avait donne Ie gout de la mer, et ce gout ne se perd plus.

Plusieurs d'entre eux emient arrives a Cheticamp dans de bonnes
goclettes qu'ils s'ctaient biities aux iles Saint-Pierre et Miquelon ou a
Aricltat. D'autres furent construites 11 Cheticamp mfune et quelies belles
goelettes polir l'epoquc ! II y eut meme des bfHisseurs renommes de
goelettes de 30, 50 et meme 99 tonneaux. Les noms de Jean Bourgeois,
Joseph aCyriac Roach, Paul Leblanc, £douard Cormier, Ies Boudreau
et d'autres sont restes celebres. On se rappelle encore quelques-unes
de ces goelettes fameuses: la Dolphinee, la Messagere, la Three
Brothers, Ie Quick, Ie Matagon, I'Helene, la Saint-Vincent, la. Sea
Flower.

L'endroit ideal pour construire ces goelettes etait la «Pointe-~·

Cochons », langue de tene entouree d'eau. Mais bien des goelettes
etaient construites dans les champs, pres des maisons et parfois assez
loin de b mer. On les tminait a la mer avec des breufs. Doe corvee
s'organisait, une halerie, et les voisins, Ies amis venaient avec leur paire
de breufs. Michel Maillet ayah bati une grande goelette au Petit
£tang a un mille de la mer. Soixante-quinze paires de breufs atteles
par les comes, la halerenl a Ia mer. La ceremonie emit solennelle et
les remoins nombreux. Avant Ie depart, Michel monta sur Ie devant
de la goelette et dit: « N'arretez pas pour un breuf. Je puis encore
payer un breuf ! » Ces goelettes etaient Ia gloire de leurs proprietaires
et de leurs capitaines.

On n'a jamais discontinue completement de batir des goelettes ou
des bateaux apeche. II y a toujours eu a Cheticamp des experts dans
ce genre de construction. Encore aujourd'hui, on bltit de grands cha
Ioriers de cinquante-cinq pieds de longueur.

• Longues randonrdes

On ne se fait pas uoe idee de la hardlesse sur mer de ces Acadiens.
A. cette epoque, nos ancetres, a la voile et a l'aviron, naviguaient d'uoe
rive a l'autre du golfe Saint-Laurent. Saint-Pierre et Miquelon, Terre
Neuve, rile d'Anticosti, Quebec, Halifax et mcme Ies Antilles ctaient
des endroits bien connus pour beaucoup d'entre eux. I1s y transportaient
morue et bestiaux. Us en rapportaient les denrees comme Ia melasse,
les fruits, Ia farine, Ie rhum, les vetements et Ies ustensiles qu'oa ne
pouvait fabriquer a Chcticamp. Ces Acadiens n'avaicnt pas froid aux
yeux. Gabriel aStanislas Buudreau pour £aire son premier voyage aux
Bermudes, comme capitainc du Soitll·Vincent, engage un pilote a
Halifax. Au retour, il passe l'hiver a HaLifax pour etudier fa marine.
Puis l'ete suivant, iF part pour Ies Bermudes sans pilote certe fois. II
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fait souvent Ie point qu'il note sur une planche. Durant Ie trajet, il
rencontre d'autres bateaux. On echange ses observations sur Ies notes
prises. 11 y a tine difference notable. Le capitaine Boudreau maintient
qu'il a raison et continue. Un soir, U dit : «Si je ne me trompe pas
j'l!rriverons avant minuit ». II monte au mat et, comme de fait, il
aper~oit Ies lwnieres des Bermudes. «Lighto !» dit-il.

Tous n'etaient pas aussi heureux.
Le vieux Michel Maillet, un debut d'ete, sur Ie point de partir avec

une charge de bestiaux pour Saint-Pierre et MiqueIon, tombe malade.
Son fils Theophile insiste pour partir quand meme, se disant capable
de trouver Saint-Pierre. Michel les laissa partir. I1s ne revinrent que
tard dans l'automne, apres avoir gabarre tout rete sans pouvoir trou
ver Saint-Pierre. Toutes les betes avaient peri.

Ces navigateurs etaient depou.cvus des instruments de navigation
Jes plus elementaires. A la voile et a la mme, sans carte marine, ils
n'avaient que leur compas, leur sens d'orientation, leur experience,
leur hardiesse et leur debrouillardise. Ainsi, ne connaissant pas encore
ou n'ayant pas en main Ie loch pour mesurer la vitesse de leur goelette,
ils ucilisaient Ie moyen suivant : un homme jetait a l'eau, au nez du
navire, un copeau qu'il suivait sur Ie pont en marchant par en arriere.
La montre en main, il caleulait la vitesse d'apres Ie nombre de pas a
la minute.

Toutes les goclettes, meme ceIles qui faisaient occasionnellement
de ces voyages au long cours, servaient surtout a la p&he. Mais,
meme pour la peche, les grands voyages ne leur faisaient pas peur.
lIs partaient pour· des semaines et des mois du cote d'Arichat, au nord
de l'ile Saint-Jean, dans Ie voisinage des iles de la Madeleine, surtout
au corps mort ainsi appete parce que, vu de certains points, sa confi
guration ressemble a un mort dans son suaire. lIs se rendaient jus
qu'a Natashquan et a la Pointe-aux-Esquimaux SUr la Cote·Nord du
Quebec.

Tous les printemps, au mois de mai ou juin, deux ou trois bati
ments de Cheticamp partaient pour l'Anticosti chercher la boette ou
appat pour la peche a Ia mome. D'autres s'y rendaient pour y pecher
a la mome. Le hareng et Ie capelan y abondaient. Le capelan
s'echouait a la cote et la morue Ie suivait de pres. Les pecheurs la
prenaient a une brasse d'eau, surtout sur un fond appele «la houle
de I'Anticoste ». Le soir, les goelettes entraient dans «Fox Bay»,
abri naturel a quin:z.e milles de la Pointe·de-l'Est.

Quelques-uns, tels Ie gros Lazare Leblanc, Alex Leblanc, Pla.cide
a Simon Leblanc faisaient secher leur propre morue et allaient la
vendre eux-memes a Halifax ou ailleurs.

II ne faudrait pas croire que tous les gens de Checicamp eta.ient
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organises sur un tcl pied. Non. Ce fut toujours l'exception, croyons
nous.

La majorite des pechew-s de Cheticamp se livraient a Ia peche
c6tiere, avec de petites embarcations it deux ou trois hommes. Sans
etre aussi avcntllreusc, cette peche n'en etait pas moins rude. Partir it
deux heures de la nuit, p:lrfois a la voile, souvent it I'aviron (il n'y
avait pas de moteurs it cette epoque) et ramer jusque sur Ie banc-vert
au Ie nrou a Couillard, des fonds de morue a cinq ou six milles des
cOtes! «Rame et rame donc ! disaient les vieux. J'avions les mains
pleines d'ampoules ! »

Plus tard, vcrs 1906, apparaltront les premiers moteurs it essence.
Ils prendront du temps it ;;e faire accepter. Pendant longtemps encore,
les pecheurs vogueront it la voile et a la rame, regardant avec une
certaine suspicion cctte nouveaute. D'ailleurs, lies premiers moteurs
etaient si souvent en panne... Mais peu apeu, Ie lil10teur transforrna la
peche et transforma la vie du pecheur. Aujourd'hui, grace aux moyens
mecanises, Ia peche est devenue une occupation agreable, et qui plus
est, lucrativc.

• Drames de /(1 mer.

n y eut des naufrages, des pertes de navires et des pertes de vie.
Dans les debuts de la colonie, avant qu'on se rendit compte des

terribles «suetes)} \ avant qu'on eilt appris a les prevoir et a s'en
garer, il y eut de cruels desastres.

M. Lejamtel avait faiHi peJrdre la vie en mer en 1799. « J'ai fait
resolution de ne jamais m'y embarquer dans l'automne it moins que ce
ne fUt pour sauver rna vie menacee par ailleurs », ecrit-il a l'evfque de
Quebec 2.

En 1801, il Yavait eu six noyes aMagre dont cinq peres de families,
surpris par une tempete en mer 3.

En 1810, au printemps, « trois batiments de Chetican furent brio
ses et perdus, mais les equipages se sauverent », eccit Mgr Plessis dans
son journal de voyage.

Le 22 septembre 1812, trois autres biitiments «s'etant mis en mer
la veille, ont ete accueiUis d'un coup de veot terrible et i1s ont tous
peri au nombre de douze. Il y avait sept peres de families de l'en
droit» ..

L Les vents du sud-est,
2. Lelrre du U aOllt 1813.
3. Lelne de M. Champion a Mgr de Canath, 10 juin 1802, en oote a Ja 6.0.

Arch. de l'Arcb. de Qu~. N.-E. VII-<i.
4. Leltre de M. LejamteI It l'cveque de QuEbec, 13 juin 1813.
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La mer, si attirantc pour les marins, tout au long de l'histoire
exigera sa rant;on, fera des victimes. Bien d'autres encore perirent
engloutis dans les tempetes. La derniere eut lieu en 1926. A taus les
ans, au mois d'aout au au commencement de septembre, il y a toujours
une tempete pa-rticulicrement terrible qui s'abat sur les Maritimes et
fait souvent des victimes. Cette tel11pete annueUe est connue sous Ie
nom de « tempete du roois d'aout» au « AL,gust gale ».

Ch&ticamp fut souvent eprouve par ceue tempete. Quelques-unes
surtout frapperent cruellement.

Celle de 1873 est restec tristement celebre. Plusieurs biitiments
etaient a1a peche loin dans Ie Golfe. La mer comment;a agrossir, eUe
devint terrible. Mais, pas de vent: donc, impossible d'aIler se mettte
a l'abri. Tout 11 coup, l'oL!ragan frappa. One temp2te effroyablc qui
frappa de l'est, puis du nord-est, puis du Slid, puis de l'ouest, puis du
nord-est! fpouvantable ! Les vagucs prirent les pwportions de mono
tagnes qui vellaient se jeter sur les bateaux. Plusieurs goClcttes se
perdirent. Au moins quatre bat1ments de Cheticamp subirent l'orage;
run de ces batiments periL

One goe1ette de Cheticamp, l'Helene, dont l'equipage se composait
d'~lie 11 LuOn Aucoin, Ie capitaine, les trois freres Fidele, David et
Firmin Ii Konock (Leunard) Chiasson, John McFarlane et un autre,
fut surprise an large, en plein golfe, entre l'Anticosti et les iles de 1a
Madeleine. Elle se sauva, etant 11 la cape durant toute la tempete.

Trois autres bateaux se trouvaient au nord de l'ile Saint-Jean.
Calixte a Charles Boudreau etait proprietaire et capitaine de l'un

de ces navires. Son equipage se composait de Jerome Aucoin et de
son fils Lubin, Charles Aucoin, William a Isidore Deveau, Philippe 11
Olivier Luhroe, Constant a Charles a Jean Deveau, ce dernier remar
quable pour son S:lng-froid. Surpris par cette tempcte dechainee,
Calixte se mit 11 louvuyer pour gagner un abri 11 Souris, quinze
milles au sud de la Pointe-de-1'Est sur !'ile Saint-Jean. Le navire ris
quait d'etre projete par Ie vent et les vagues sur ceete Pointe-de-l'Est
qu'on cherchait 11 doubler. En effet, ce fut si menat;ant que Calixte,
pris de peur, n'y tint plus et voulut revirer. Cellt ete se vouer a une
mort encore plus certaine. Alors, Constant Deveau s'imposa et prit la
barre. Le batiment, couche sous ses voiles, passa la Pointe. Aventure
perilleuse, mais reussie de justesse. Its et:.tient sauves. A Souris, ils
purent laisser passer 1'oragc a l'abri.

Le Matagon, biltiment commande par Vietor Aucoin, subit tout
i'ouragan en m~r. Les membres de l'equip1\ge croyaiel1t couler a tout
moment. Le vent et la mer agitaient Ie bateau commc une coquille.
Le bateau et les hOlTImes etaient a la mera de l'orage sans aucune
maitrise possible. Apres 1a tempete, il ne restait rien sur Ie poPt, roeme

6
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Ie bastingage avait ,ete emporte. L'equipage avait prie, erie vers Ie ciel
et a genoux avait fait des promesses de messes et de prieres. lIs attri·
bucrent leur sall1,t aun miracle.

Le Fairy Queen se perdit. i'equipage se composait de WHliam
Bourgeois, capitaine, fils unique de Laurent Bourgeois, puis de Nee
taire a Pierre Aucoin, de David a Timothee Chiasson, de Den a Mick
Chiasson et enfin de CaJixte a Fulgence Bourgeois. Tous celibataires
encore jeunes, excepte Nettaire Aucoin qui etait marie depuis six mois.
Un autre grand biitiment n'etait pas loin et les membres de son equi.
page avaient vu perir Ie Fairy Quem. 11s avaient pu s'en approcher
memeassez pour voir que Ie capiraine s'l.~tait attache a la roue. A
chaque bourrasque, ils les perdaient de vue. Puis, ils ne vireot plus
nen.

Laurent Bourgeois, Ie pere de William, desole de cette epreuve,
disait au Pere Girroir : «Au moins si on avait la consolation de dire
qu'il a eu Ie prctre ! » - « Pauvre Laurent! lui <lit [e Pere Girroir,
une mort comme celie-la, c'est 1a plus belle confession!»

En 1926, une autre de ces tempetes vint jeter Ie deuil dans Cheri
camp. Deux bariments de cet endroit s'etaient rendus pecher pres de
I'He de S:lble. C'est 13. que la tempcte du mois d'uout vint les frapper
a l'impfoviste. L'une de ces goelettes, ayant a son bord Luc a Charles
Chiasson, Charles it Theophile Chiasson, Ie gros Polite Chiasson, fut
,terriblement secouce pour deu..x ou trois jours. L'equipage s'attendait a
sombrer d'un moment a l'autre. En attendant, tous, mais surtout Luc
Chiasson, priaient et tras:aient des s:ignes de croix sur les vagues im·
menses et furibondes qui couraient vers eux POl11' les englourir. Eux
aussi nrent des promesses et ils attribucrent leur salut a un miracle.
La teOlpete avait degarni la goelette de toutes ses voiles ct agrcs.

L'autre embarcation avait a son bard Stanislas Mius, Cyrille P.
Chiasson, son frere Joseph, et Amedee J. Chiasson, tous quatre de
Cheticamp et maries, excepte Amedee. Moins chanceux que les pre
cedents, ils se perdircnt. On n'a jamais plus entendu parler d'eu..x.
Avant la tempete, ils avaient ete vus pres de l'ile de Sable. Sans doute
que l'ouragan les fit deriver sur les immenses banes de sable qui en
toment cette lie et dans lesquels ils furent enIises.

D'autres ne revinrenc jamais, s'etant perdus on ne sait au. Le gros
Lazare Leblanc, tard a l'automne 1854, sur Ie point de partir pour
Saint-Pierre et Miquelon avec llne charge de bestiaux, decide tout a
coup de rester, sans trop savoir pourquoi. II prie son gcndre Jean a
Laurent Chiasson de Ie remplacer camme capitaine. Parmi les mem
bres de l'equipage, figuraient aussi Xavier Chiasson, frere de Jean,
probablement Marcelliu a Thomas Aucoin, un McKeagny, frere du
Pere McKeagny, Michel a Angus MacFarlane qui avait fait ses adieux
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a sa tante, Mme William a Nanette Aucoin, en disant : «Je ne re
viendrai pas >). On n'entendit plus parler d'eux. «lis ne sont pas
encore revenus}}, me disait, un siecle apres, Ie narrateur de ce reat.

Que de noyades individuelles aussi, dues a. des accidents! Gabriel
Aucoin, en virant Ia voile du beaupre, tombe a I'eau a. la Pointe
Enragee. Il cale comme une roche et ne revient pas a. la surface. II
Iaissait son epouse et dnq enfants. Sylvain Aucoin et Nouchon a
Marcel Odo se noient a·l'entree du havre quand leur chaloupe chavire,
En janvier 1948, c'est Paula. Mius qui se noie dans Ia baie en tra
versant en chaloupe. Lui et son compagnon se cramponnerent a. Ia
chalaupe renversee, mais l'eau glacee eut raison de Paul Mius avant
farrivee des sauveteurs. John.Jos Aucoin, son compagnon, reussit a
tenir et fut sauve. Tous deux revenaient du phare de la Pointe de rile.

On parle d'un homme tombe a l'eau dans une tempete, qu'on ne
put retrouver et qu'on ne revit plus. Un autre qui dans un cas sem
blable, fut compte comme perdu et qui Ie lendemain arrivait a. Ia cOte
a Ia nage. Dans une tempete subite, un homme fut abandonne dans
son dare sur sa ligne dormante sur Ia grande mer. La goeIette dont
il faisait partie n'avait pu venit Ie prendre, entrainee qu'elle fut par
Ia tempete. Lubin a. Jerome Aucoin, au risque de sa vie, partit du
havre et s'en fut Ie chercher. Le rescape avait eu tellement peur que
;amais plus de sa vie il ne fut sur Ia mer.

Finissons par Ie root d'un autre drame qui illustre l'angoisse terri
ble par Iaquelle passaient paciois ces pecheurs et leurs families.

Un jour de tempete effroyable ou Ie vent balayait Ia mer, Fidele a.
Konock (Leonard) Chiasson revenait de Ia cote d'Halifax dans une
goeiette dont il etait Ie capitaine. II suivait Ia ratite de terre, c'est-a.-dire
proche de Ia terre Ie Ioro.g des caps pour eviter de subir Ie «suete}}
dans toute sa force. La mer etait terrible. Soulevee par Ia vague et le
vent, Ia goelette prenatt des embardees a. faire fremir ies plus braves
Ioups de mer dont se Gomposait l'equipage.

Conscient de sa responsabilite comme capitaine, Fidele se tenait a.
la barre. Les vagues couvraient Ie pont et balayaient tout ce qui sy
trouvait. «Gare a vous ! cria Fidele Chiasson aux six hommes de
l'equipage, tenez-vous bien. On ne revient pas sur ses pas dans une
tourmente pareille !)} II achevait a. peine qu'un cri de detresse tra
versait Ia goelette : «Un homme a l'eau ! William a l'eau !)} FidCle
s'accrocha a. Ia barre desesperement. 11 dut devenir blemc, bleme comme
un linceul... Cerait son frere. « Fais ton aete de contrition!» lui cria
toil, en tfaJ;ant dans l'a:ir un grand signe de croix.

La goelette, penchce a toucher l'eau de ses ecoutilles, filait comme
Ia tempete. On vit William se debattre; on entendit quelques cris
d'appeI; puis, on Ie perdit de vue. Nul membre de l'equipage ne de-
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manda de viter de bordo Ce n'etait pas Hkhete ! Vieux marins expe
rimentes, 11s savaient tous que «dans une tourmente pareille, on ne
revient pas sur ses pas ».

«0 BOIS, que vous savez de lugubres histoires !
Floes profonds redoutcs des m~res 11. genom: !
Vous vous les raconlt'Z ~n momaDl les mar~es,

El c'est ce qui vous fail ces voix dbespcr~es

Que vous avcz Ie soir qUlll1d vous venez vers nous I »
Oc~ano Nox, Vielor IruGO.

Sons Ie gouvernement de sir Robert Borden en 1912, on accotda
un bateau de sauvetage a Cheticamp. On insmBa une vigie it l'Anse
du Bois Marie, une autre dans rIle et tout navire en detresse etait
signale par telephone a l'equipage du bateau de sauvetage. Ce service
dW'a jusqu'a la guerre de 1914. 11 teprit en 1921 et dura de nouveau
jusqu'a la guerre de 1939. 11 faut adrnettre que ce bateau n'eut guete
de travail et ptatiqnement personne Ii secourir. Aussi les membres de
l'equipage etaient gras et Oil les appelait « les patesseux ».

4. - D£V.ELOPPEMENTS ECONOMIQUES

Meme si les Chedcantins se !ivrent a [a culture, a relevage ou a
la chasse, leur vie economique s'idendfie avant tout avec la peche et
Ie commerce du poisson. Quelques antIes initiatives, comme la caisse
populaire, les magasins, les mines ou la confection des tapis, meritent
aussi d'ette signalees.

A. - La Peche

• Les Robin Ii la Pointe

EtabJie a Cheticarnp vers 1770" la compagnic des Robin y a
monopolise la peche pe?:ldant pres d'un siec!e. Avant l'arrivee des
pionniers acadicns, eUe n'entretenait iei qu'un poste de peche d'ete ct,
tous les hivers, eile transportait son personnel et ses effectifs aArichat.
Mais, vtl Ie marche qu'eHe assurait au poisson, eUe dut influencer forte
ment nos ancetrcs a venit's' etablir iei.

Cette cOlupagnie etait originaire des iies Jersey et Guerncsey, dans
la Manche. Ces lies prctaie:lt allegeance a 1a COutOnne britannique,
mais leurs habitants padaieHt fra!1~ais. Par ailleurs, les Robin et leur
personn.c1, bien que de lal1gue f.ran~aise, etaient protestants ou hugue>
nots. Leur bngue favonsait donc ]es relarions avec les Acadiens ; leur

1. Arch. Publ. du Canada. Treasury Out-letters. Various. America 1763
1778. T. 28/1, p. 163 f.L7~.
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alUgeance et s..'lns doute leur protestantisme rcndaient faciles leurs
rapports avec les autoritbi anglaises. Aussi demeurerent-ils pendant
plus d'un siecle Ie plus puissant monopole de peche de l'est du
Canada.

Cette maison, eonnue d'abord sous la raison sociale de Philippe
Robin et Cie, puis Charles Robin et Cie, puis Charles Robin, Collas
et Cie, entin Robin, Jones and Whitman & Cie, ainsi que les membres
de son personnel, fut partout designee d'apres son lieu d'origine : les
Jersiais. On continue de les appeler ainsi, meme si Jones and Whitman
n'ont rien de JersiOlis.

Les « Jersiais» s'etaient etablis a « la PoInte» au sud-ouest de
l'Ile, autour d'un immense amphitheatre naturel, appele « cove », qui
eonstituait un havre facile d'acees et a l'abri des vents du large et du
nord-est. Malheureusement, ee havre etait sans defense contre les coups
de balai formidables des terribles « suetes ».

Des 1790, les Jersiais y possedaient deja un grand quai. De gran
des goelettes, probablement des «bricks» anglais et nombre de petites
embarcations ont aeeoste ce quai. Le grand magasin des Jersiais etait
d'autant plus achalande qu'il etait, a part Ie petit magasin de Jean
Lelievre it la Pointe-a-Cochons, I'unique m.uson d'approvisionnement
du lieu pour les Cheticantins. «La Pointe» devint immediatement
un centre grouillant d'activite. II y avait les graves 1 avec d'immenses
vigneaux ou treillis sur poteaux pour y etendre la morue a seeher. II
y avait Ie grand chafaud et Ie petit chaftmd 2 pour remiser la morne
sckhee. Les barques de peehe qui sillonnaient cette baie, s'emtrecho
quaient Ie long du quai ou dansaient sur leur ancre. Les peeheurs
affaires, tranehant leur poisson, charroyant leurs agres, chantaient un
refrain, ou, Ie travail tini, se laissaient aller a d'aimables taquineries,
la goturille ou Ie couillonnage. Les engages, surtout des femmes et des
enfanrs, s'agitaient autour des vigneaux pour etendre, retourner et
recourner encore Ie poisson atin de Ie faire seeher au soleil, pour en
suite Ie piler dans les chafauds. Et maitres de tout \a : les J ersiais.

Mais peu a peu, cette apparenee de prosperite tit place a la dure
realite. La p&he tua l'agriculture et avee l'agriculture on vit agoniser
et roourie dans Ie cceur des Chericantins les derniers vestiges de leur
independance economique. D'ailleurs, les terees arables de Cheticamp
sont fort limitees et n'ont rien de la riehesse des terees de la bale
Sainte-Marie ou de l'ile du Prince-£douard. De leur cote, les Jersiais
favorisaient la peche, leur grande souree de protit. La vie des Cheti
cantins s'organisa peu a peu en fonction de la peehe. Et comme res

1. Terrain caillouteux. TratJllitler Ill(X graves, voir appendice F.
2. Eotrepllts.
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Jersi.1is etaient leurs seuls intermediaires dans Ie domaine de Ia ven~

et des achats, les Chedcantins furent bient6t 11 leur merei. Tenus dans
l'ignorance, iocapables de se dCfendre, ils connurent un dur esdava.ge
cconomique et la misere.

Ces Jersiais, a deEaut de concurrents, payaient Ie poisson Ie prix
qu'ils voulaient. Meme en tenant compte des prix du marche- d'alors,
il est certain que les Jersiais ont exploite nos pecheun an.ssi Iongtemps
qu'ils ont pu.

On arriva a un point ou tres peu de pecheurs avaient leur propre
embarcation. Tout, barque et agres de peche, appartenmt aux Jersiais
aqui les pecheurs paya:ent l'allocation, un dixieme de leur p&he. A
la Toussaint, toutes ces embarcations devaient etre remisees pour l'bi
ver. Aujourd'hui, on continue la peche jusqu'eo janvier avance.

Le sort de ceux qui travaillaient a la solde des Jecsiais n'etait pas
plus enviable. Les conditions de travail etaient terribles. On trimait
depuis cinq heures du matin jusqu'aux heures avancees de la ouit.
On accordait une demi-heure pour Ie dejeuner et une heure pour Ie
diner. On s'en allait souper quand Ie travail etait tennine apres Ie
coucher du soleil. Assez souvent il faltait revenir apres souper s'il
restait encore du poisson 11 trancher, et poursuivre Ia tache jusqu'a dix
ou onze heures de 1a nuit. Et a quel salaue ! Les ouvt1ers de metier
comme les trancheurs et lcs SalellYS de poisson recevaient un dollar
par jour. Les autres recevaient de douze a quinze dollars par mois,
ou vingt-cinq sous par jour plus leur diner. Et cela a la fin du der
nier siecle ! alors que Ies conditions s'etaient ameIiorees. Qu'etait-ce
donc vers 1820 ou 1830 ?

Ceux dont Ie salairc comprenait Ie repas n'avaient aucune chance
de se dedommager sur Ja nourriture. Ils etaient soumis a une striae
ration. Chacun, au commencement de la semaine, recevait sept livres
de biscuits, trois livres de viaooe et pas de la mellieure qualite, une
chopine de melasse, une demi.chopine de pois. Pas de pain. Ceux qui
osaient en demander se faisaient tancer : ({ T'en auras pas ! Si t'es pas
content, va-fen dans les montains ! » 1 Dans la cuisine commune, on
faisait cuire la viande de tous dans Ie meme chaudroo. Pour reconnai
tre son propre morceau, cLacun Ie marquait grossicrement en lui atta
chant un dou, un bout de merlin ou de broche. Des Ie jeudi, la ration
etait epuisee. II ne restait plus qu'a payer sa nourriture ou a crever
de faim.

Un autre aspect du systeme bien propre a teoir ces gens en esda
vage, c'est que les Jersiais ne payaient jamais en argent. 'fout ce qu'un
homme, employe ou pecheur, pouvait gagner lui frait credite. Toute

1. Paroles du capitaine Breuillard.
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l'aonee, on devait acheter au magasin des Jersiais. Et Dieu sait si 1'0n
evitait Ies foBes depenses ! L'automne, Ies Jersiais donoaieot 11 chacun
son etat de compte. Le plus souvent on reussissait tout juste apayer les
depenses precedentes et il fallait recommencer a acheter a credit pour
l'hiver. Ce regime durait encore apres Ia premiere Grande guerre. II
a meme donne lieu aune chanson de protestation composee cootre les
Jersiais et qui montre que Jes Acadiens n'etaieot pas dupes :

1

Quand vous prenez du poill5Oo
lIs soot doux comme des moutons.
Quand vous allez ~ leur boutlque
Ils soot rudes comme des lions.
ILl vous r'gardoot pas en face.
Ils vous viroot les taloos.

2
L'e.utomne ~tant venu,
II faut peser la morue.
ILl s'en voot avec leur balance
Leur balance et lolU'll faux poids.
n' e.llont de grave en grave
Ramasser ce qu'oo leur doit.

,
L'auromne s'eo ll1Ioot en Jersais
Eo se moquant des Fran~s.

Habitants du pays
Vous n'avez pas d'esprit
Les J ersals vous Ie disent
Que vous en avez point.

"Le prinlemps i1s arrivent
Avec leur biscuit pourri.
Ils I'veodoot livre it livre
Pour en faire plus de profit.

• Les Lawrence au havre

Au milieu du siecle dernier, Sam Lawrence, qui possedait un com
merce a Margaree, etablit une autre exploitatioo de pecheries et un
magasin au havre de Cheticamp. 00 aurait pu esperer qu'uoe saine
concurrence entre lui et les Jersiais aurait ameliore Ie sort des Cheti·
cantins. II n'eo fut rieo. Le nouveau venu oe fit que rivaliser avec les
Robin pour exploiter la population. Les vieillards se rappelleot encore
les escroqueries du vieux Walter Lawrence, frere de Sam et devenu
l'unique proprietaire de la maison Lawrence, aCheticamp.

Les Jersiais et les Lawrence tenaient les Cheticantins a la gorge.
Si Ies proprietaires de grandes goelettes pouvaient alIer vendre leur
poisson sur d'autres marches et conserver ainsi une certaine iodepeo
dance, la majorite, les petits pecheurs des cotes, devaient Ie vendre
aux Jersiais ou aux Lawrence. Et malheur a qui aurait ose vendre son
poisson a d'autres ! A ces gens qui dependaient a ce point de leurs
maitres pour vivre, il eo aurait coute cher. Aussi, que de fois n'a+on
pas vu des goHettes marchandes venir a Cheticamp et offrir Ie prix
double pour Ie poisson, mais s'en retourner a lege, parce que les pi
cheurs n'etaient pas libres de traiter avec elles.

En 1903, les Robi';1 transportaient leu.r; commerce de la Pointe au



76 CHETICAMP, HISTOlRB llT TRADITIONS ACADIENNllS

havre, ou la concurrence de nombrcux commerces et d'organisations
cooperatives solides a fiui par les rendre plus traitables.

• Matthews atld Scott

A la mort de Walter lawrence en 1906, Charles (a Nanette)
Aucoin, un Cheticantin, devint proprietaire de l'entreprise des Law
rence, qu'il vendit ensuite en 1911, a Ia compagnie Matthews and
Scott '. Ces derniers se montrerent beaucoup plus humains que les
]ersiais et les Lawrence- dans leur commerce et leurs relations avec Ies
gens. lis furent les premiers a payer eo argent, pacait-iI.

Le vieux magasin des Lawrence a brule en 1927 2
• Mais Ies Mat

thews and Scott etaient demenages depuis plusieurs annees dans celui
de Sandey Aucoin qu'ils avaieot loue.

• Le Creusage du havre (1874)

Une entreprise transforma la physionornie de Cheticamp et fut a
I'origine d'un developpement economique croissant. Ce fut Ie creusage
du havre acroel obtenu par Ie Pere Girroir, CUIe de la paroisse.

La gouZe du havre, comme disent les gens, etait fennee par un
bane de sable, Ie plat;e, recouvert seulement de quelques pieds d'eau.
La navigation y etalt -impraticable. C'est pourquoi les comptoirs des
]ersiais et Ie centre des a/faires s'instaW~rent d'abord a ia Pointe ou
I'acces des quais ewt facile. Mais, comme Ie notait deja Nicolas Denys,
ce havre de Ia Pointe etait peu sur et sans abri suffisant. Eolin pour
I'eosemble des Cheticantins, la Pointe itait trop loin et a desamain,
tandis que Ie havre aetuel est central et ofire un abri contre tous les
vents. Les Lawrence y avalen t installe leur commerce et beaucoup de
pecheurs faisaient afiaires avec eux. Consequemment, Ie havre aetuel
commen-;ait doucement a se peupler.

Mals Ie grand probleme demeurait toujours I'entree. Les petites
embarcations, comme les dOTes (les doris), pouvaient franchir facile
ment cc banc de sable, mais non les grandes goHettes. Ces dernie.res
devaieot rester en dehors au aller a la Pointe. L'automne, on echouait
ces grandes goelcttes sur Ie platie. Le vent du nord et La grosse mer
les traversaicnt peu apeu daos la baie actuelle ou on lcs rernis<ut pour
I'hivcr. Toures les embarcations de peche et autres dcchargeaient leur
CacgalSCL dans les doris eo dehors du bane de sable. Celles qui trans-

1. De Queensport. Nouvelle-Ecosse.
2. Ce magasin etait situe en haut de l'etablissemem acme1 de 1a cooperadv..

d'es Peclleries, du COle nord-ouest du chemin.
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portaient Ie poisson sur Ie marche exterieur chargeaient de Ia mcme
fa~on. Si c'etalt des arumaux on les faisair nager jusqu'uux goelettes
pour les hisser a bordo Les embarcations moyennes, pour entrer et
sortir a lege, etaicut tirees a ia cordelle sur Ie banc de sable. Dans
une barque ou a l'eau, ies plus jeunes de l'equipage allaient planter
I'ancre au bout du cable en avanr. Puis, de l'embarcation, on tirait sur
Ie cable pour passer en glissant sur Ie fond de sable. Cette mao~uvre

emit longue et penible.
Le besoin de faire creuscr un chenal a l'entree de la baie se faisait

de plus en plus sentir. Le Pere Girroir Ie comprit. II entreprit des
demarches nupres du gouverncment federal et Ie chenal fut creuse en
1874. Soigneusement entretenu depuis, il constitue un beau passage
de deux cents pieds de largeur ct de vingt-quatre de profondeur. De
puis cette date, Ie havre n'a cesse de prendre de l'expansion. En 1888,
Ie gouverneroent federal y faisait construire un quai et Ie Pere Fiset
Ie sien. Entin en 1890, I.e gouvernement erigeait des phares pour y
.guider Ies bateaux.

On a vu dans Ie havre jusqu'a vingt grandes go€lettes de trente
cinq a soixante tonneaux appartenant a des Cheticantins. Que de fois,
entre 1890 et 1910, on a pu admirer dans Ie havre des Bottes de goe
Iettes americaines, des bostonnaises, a l'abri des tempetes mena~antes.

Cheticamp a ete honore de la visite de mwires-hopitaux, tel Ie Ville
d'¥s, de France. Entin, pendant Ia derniere exploitation de Ia mine
de platre de 1936 a 1939, de gros transatlantiques de 9,000 tonnes
entraient dans notre havre sans difficulte et faisaient I'orgueil des
Cheticantins.

D'un autre cOte, Ia Pointe vit son importance deeroitre de jour
en jour. Les Jersiais y vendirent au Pere Fiset leurs proprietes, dont il
ne reste plus rien d'ailleurs. Un quai bati et entretenu par Ie gouver
nement sert encore a quelques pecheurs. Aujourd'hui, Ia Pointe, oil
seules subsistent quelques minables cabanes de pecheurs, prend l'as
peet d'une terre de desolation.

• Les homarderies

Tandis que Ie poisson, comme Ia morne et Ie muquereau, ne de
mande rien d'aurre que d'etre debite, lave et mis it geler ou a secher
pour etre lance sur Ie marche, Ie homard exige des operations beau
coup plus dispendieuses. Pour ce commerce, ii faut posseder une
homarderie avec installation de grandes bouilloues a contr61e ther
mique et toutes les machineries techniques pour enlever Ia carapace
et mettre la chair dans les boites de conserve. Aussi est-ce tardivement
qu'on a vu s'installer des homarderies a Cheticamp.
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Une premiere homarderie fut batie a Chebcamp en 1876 par un
certain MacFayden de Pictou. Elle fut construite au havre, au bout de
Ia digue. L'emplacement est aujourd'hui recouvert par Ia mer. Mac
Fayden l'exploita pendant deux ou trois ans seulcment, puis fit faillire.
Sam Lawrence se porta acquereur de i'etablissement mais apres huit
ans d'exploitation, il dut abandonner. AUjourd'hui, la mer submerge
tout cet emplacement.

C'est encore un erranger qui construisit la deuxieme homarderie,
En 1898, H.·L. Foran, de Portland (Maine), ouvrit a l'anse du Bois
Marie, entre Ie havre et Ie Perit.:Etang, une bOIllilrderie qui fonetionna
jusqu'en 1921.

Vers 1900, deux Chcticantins lancerent cbacun la leur. Vun, Char·
les (a Felix) Chiasson, achE;ta ceIle que M. W. F. Dawson venait de
construire sur la dune du Cap-Rouge, ala Bloc, mais la vendit presque
aussitot a H. L. Foran, L'autre, Fulgence (3. Christophe) Aucoin,
construisit la sienne a la Cave a Loups et rexploita jusqu'a sa mort
en 1918.

Le Pere Fiset, a la Pointe, acheta en 1896 et exploita jusqu'a 1909
la homarderie des Robin. En 1910, Charlie (3. William) Aucoin en
construisit une sur la Vigue, au bavre. Peu apres, il la transporta en
bas de son magasin ou elle subit Ies aleas de tout son commerce, pour
finalement etre achetce par Ia compagnie Leslie. En li9,:JJ2, Georges
Lebrull, gerant des Robin, en construisit Wle sur Ia dune de « la
Ferme ». Cinq ans plus tard, il faisait faillite et fermait ses portes. En
1917, Levis et Conrad Fiset qui possedaient deja Ia homaroerie du Pere
Fiset a la Pointe, en biitirent une autre dans Ie fond du Cap-Rouge, au
ruisseau des Afaurice. Huit ans plus tard, eUe fermait ses portes. Enfin,
en 1947, lIes Robin en ouvrent un.e sur leur quai, qui fonctionne encore,
Mais les deux homarderics les plus importantes, dont nous parlerons
plus loin, furent baties sous l'egide de la cooperation.

LB MOUVllMENT COOPERATIF

• Premiere cooperative de vente de poisson de l'Amerique:
la « petite factorie de la Pointe» 1,

En 1915, Ie quai de Is Pointe mit encore grouiliant d'activire. II
resonnait sous les pas de nombreux pccheurs, Mais a cette epoque, Chb
ticamp ctait bien pauvre. On chanrait alors : « Cheticamp, petit Cheti·
camp, t'as toujours 'te pa.uvre et tu l's'ras ben tout Ie temps!» Les

1. A Cb~licamp, Ie! homaroeries prennent Ie nom de faCtories. De Ia Ie
nom donn~ awe deux premieres 8OCi~[es coop~ralives de Cb~ticamp: la petite
faerorie de la Pointe, et plus Join, la petite filCtQ.i4;. dll hilvrc.



pecheurs mft.llgeaient de Ia misere. Le poissoo se vendait a vii prix,
quels que fussent Ies eOlUS du marche exterieur. Les peeheurs eo grand
nombre n'arrivaient pas abol!1der leur budget quelle que fut la quan
tite de poisson p&he durant l'ete.

C'est alors qu'uo groupe de pecheurs de ChCticamp, clairvoyants
et hard is malgre leur peu d'instruction, poserent les bases reeHes 
Ies premieres - de leur liberation economique. Bien avant que ne fUt
lance Ie mouvement cooperatif d'Antigonish, de pauvres pecheurs
acadiens de Chericamp s'organiserent eux-memes et fonderent en 1915
la premIere cooperative de vente des Maritimes et la premiere coope
rative de vente de poisson dans toutes les Ameriques, croyons-nous.
L'idee de la forrnule cooperative flottait deja dans l'air, cependaot,
puisqu'en 1907 vingt-huit mineurs de Sydney-Mines, a l'autre bout du
Cap-Breton, avaient ouvert un magasin cooperatif dont Ie succes gnn
dissant devait faue Ie sujet de conversation dans tous les centres de
l'ile.

Les fondateurs de « la petite Factorie de la Pointe» furent Severin
(a Hippolyte) Lefort, Placide (u Eusebe) Lefort, .Emilien (a Ser
vant) Lefort, son fils Pat, Marcellin Doucet et son tils .Elie. L'anima
teur, l'ame du mouvement fut Severin Lefort. Plus card, d'autres se
joignirent a eux : John (a Eustache) Cormier, Polite (a Jean) Deveau,
et Paddey (a Eustache) Cormier. Ce dernier fut comme Ie prophere
et I'apotre du mouvernent cooperatif nalssant dans notre region. Ii en
avait predit I'ampleur et la portee pour I'avenir. II en padait a tout
propos et avec tant de chaleur que pour bien des gens iI faisait .figure
de visionnaire. Le nombre des actionnaires alla grandissant et un jour
presque tous les pecheurs de la Pointe, une vingtaine, firent partie
de la «petite Faetorie ».

La forrnule etait fort simple; mettre en commun Ies efforts, Ie
travail, les depenses qu'exigeait la preparation du poisson; organiser
eux-memes la vente de leur poisson sur Ie rnarche exterieur et par
cager les recettes nettes entre les actionnaires au pro rata de leur
peche. Cett:e formule appliquee avec conviction et tenacite vint a bout
de tous les obstacles : obstructions et chantage des commer"ants inte.
resses, di:fficu1tes a expedier Ie poisson, rires SOlIS cape des uos et paro
les desobligeantes des autres.

Les debuts furent des plus modestes. On se servait du quai et du
hangar du gouvernement. Lcs pecheurs mettaieut eux-memes leur
homard en conserve. Au debut, un grand chaudron tenait lieu de
bouilloire et c'est a la main, au moyen d'un tisonnier, qu'on soudait les
bootes. On expediait Ie poisson par bateau aHalifax, a Charlottetown
et a Port Elgin.

Comme les affaires s';lnnon~aient bonnes, tout de suite on acheta
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proche des quais, uoe petite maison qui servit de hangar et de bureau ~

la maison de Philippe (a Odilon) Deveau. Puis, on bacit uoe petite
homarderie, puis une plus grande de cincluante pieds par quatte-vingts,
puis un grand hangar pour la moroe.

Cette cooperative a fonctionne pendant vingt-cinq ans pour Ie pl~
grand bien de ses actionnaires. 5i elle a ferme ses portes, en 1940, ce
ne fut pas a cause d'une mauvaise regie interne, ni par Ia demission
de ses membres. C'est que la: cooperation, dont eUe avait jete la pre
miere semence a Cheticamp, s'etendait alors a tout Ie Cap-Breton,
sous l'impulsion du mouvement d'Antigonish. Grace aux transports
mecanises, la peche et Ies usines de poisson se centralisaient de plus
eo plus au havre, et les pecheurs y possedaieot desormais leur grande
cooperative de pecherie', Les merobres de la «petite factorie» o'ont
dissous leur cooperative que pour entrer dans une cooperative de plus
grande envergure.

Les succes de la «petite Factorie» de la Pointe avaient fait taire
les rieurs et donne du courage aux autres pecheurs de Cheticamp.

• 1.A « petite Pactorie» du havre

En 1933, quelques pecheurs du havre deciderent de reprendre pour
leur compte l'heureuse experience des pecheurs de la Pointe. Les plus
hardis, comme Lazare Boudreau, Pat Maillet, Jeffrey Lefort, fioireat
par obtenir une trentaine d'adhesions et Ie projet devint une rea1ite.
La premiere assemblce des futurs actionnaires eut lieu en octobre et
la fondation immediate fut Mcidee. Charlie (a Caoiche) Mius fut
elu president et Pat Maillet, secretaire-gerant. Loin de s'etermser en
considerations theoriques, des cette premiere asseroblee, on Mcida de
se constituer eo corporation, de prendre Ie nom de « Checicamp Fisher
men Co-operative Ltd », et de batir immediatement une homarderie.
Chaque membre fOllrnissait sa part de travail et de materiaux soit en
nature soit eo argent. Commencee en novembre de Ia meme annee
cette homarderie etait presque achevee aNoel. Elle etait en operation
des Ie printemps 1934, alors qU'01l c01lstruisait uo quai 1. Pendant l'ete,
la nouvelle cooperative fonctionna a plein rendement 2.

1. Cetle bomarderie et ce quai furent constnlits sur les lots de Pat Maillet,
Luc (Hyacinthe) OJiasson el Johnny (it Eusebe) OJias50n OU se trouveDl encore
actuellemeot les edifices de Is cooperative des pecberies.

2. Void 1es noms de ceux qui fureot 1es premiers membres de 1a «Petite
Factorie du havre» :

Pal Maillel, Lazare Boudreau, Jeffrey Lefort, Jos Poirier (it Fulgence) qui
eo fut Iongtemps Ie president; Simon Bourgeois, Timotbee OJiasson. Daniel
(P'til Den) OJ4IsSOl\ Joseph (1 Cacoune) Deveau, David (1 Sambo) OLiasson,
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Pat Maillet, Ie sccretairc-gerant, s'occupa de fa.ire expedier Ie
homard sur Ie marche exterieur et d'en avoir Ie meilleur prix. Au nom
de la cooperative, il achetait allSS'i, au prix du gro\S, Ie materiel de
peche pour les pccheurs.

En 1935, ces pecheurs, non contents de se procurer leur materiel
de peche au prix du gros, decidcnt de se servir de la meme formule
pour tous leurs achats. Us fondent done (au Petit-£tang), Ie premier
magasin cooperatif que Ie secretaire-gerant dirige. En 1938, comme
un autre magasin cooperatif s'eta·it ouvert au havre, les p&heurs declo
dent de veo.dre leur petit magasin au secreta.ire-gerant lui-meme.

Naturellement, des (£uvres semblables ne peuvent vraiment reussir
que par Ie dcvouement de quelques-uns de leurs membres. Ainsi, Ie
secretaire-gerant, malgre sa responsabilite et son travail, n'accepta pas
un sou de remuneration Ia premiere annee, ne r~ut que cinquante
dollars Ill. deuxieme et cent, la troisieme.

• La Caisse populaire

L'idee de Ia cooperation etait dans l'air. Le roouvement d'Anti·
gonish etait lance depuis 1930 : Cerdes d'£tude Associes regionaux,
conferences annuelles a l'Universite meme d'Antigonish au Ies regions
envoyaient des delegues. La premiere caisse populaire du Cap-Breton
fut fondee a Reserve-Mines en 1933 et celle de Cheticamp en 1936.

Conune toutes les ceuvres solides et durables, elle debuta 'bien
modestement, dans Ia rniscre meme. C'etait durant Ia crise. Les depOts
fie se chiffraient point en cent dollars, ni meme en dollars, mais en
pauvres dix sous. Le dimanche, Joseph Chiasson, qui faisait fonction
de gerant benevole, s'installait dans la salle paroissiale ou sous la
sacristie pour y recevoir les dcposants avant et apres Ies messes. Les
fondateurs en furent Alexandre Boudreau, alors agronome, Joseph
(3. Theophile) Chiasson, Arsene (a Hippolyte) Roach, Jeffrey (3.
Paddey) Lefort, Leo (a WHliam) Cormier, et Ie Dr Wilfrid Poirier.

Apres l'achat du magasin cooperatif, on y transporta Ie bureau de
Ia Caisse. En 1949, Ia Caisse populaire de Chet1camp achetait son
propre edifice, engageait un gerant a plein temps et en 1956, on dut
ajouter Ies services d'une demoiselle comme commis 1.

Joseph (li Edouard) Camus du Cap-Rouge, Joseph (1\ Am~d~e) Carow du
Cap·Rouge, Joseph a Hube,n Poirier, Charles (li Mesmin) Roach, Charles (li
Caniche) Mius, Joseflh (a Eloi) Roach a Victor, Elie (a Eloi) Roach a Victor,
William (1\ Marcellin) Roach, Baptiste (l Jovite) Lefort, Luc (li Hyacinthe)
Chiasson, John S. Mius, Am~~e (li Paddey) Aucoin.

1. Gerant acruel, no=e Ie ler fevrier 1959 : Edmond (a Sandey 1\ Lazare)
Auroin.
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En 1957, Ie chi/Ire d'affaires atteignait $683,000 et Ie nombre de
merubres s'e!evait it 1,022.

• «Cheticamp Co-operative Ltd» ou magasin cooper-atif

N'oublions p3S qu'a l'epoque de ces fondations, !a crise battait son
plein. Mais a Cheticamp, il s'est rrouve un groupe d'hommes pour y
faire face et prendre leurs affaires en mains. La Caisse populaire venait
donc a peine d'etre fonMe, quand on apprit que Ie magasin de Leo
Bellefontaine, ferme depuis quelques annees, emit en vente pour les
taxes. La compagnie Imperial Oil d'Haluax qui avait la propriete en
mains offrait Ie tout pour quaere cents dollars. Alexandre Boudreau
negocie Ie contrat et verse un premier paiement. Les directeurs de la
Caisse populaire veu1ent en faire un magasin cooperatif. Deux jours
plus tard, un commNc;ant mis au courant ofIre une forte somme pour
Ie magasin. La montee du mouvement cooperatif commenc;ait a donner
de serieuses craintes aux commerces monopolisants. NatureUement,
Ies organisa teurs repoussent ceae offre. 11s vendent des parts, paieot
Ie magasin, et commandent immediatement de Ia marchandise de
l'Antigonish \'<7holesalc. En attendant ces marchandises, les direeteurs,
de leurs prapres mains, font une nouvelle toilette au magasin. L'arri
vee du camion de marclundises fut solennelle. Tous les direeteurs
etaient la ainsi qu'une foule de temoins cutieux..

Le magasin ouvrit ses portes en juin 1937. 1 Le chi/Ire d'affaires en
19% atteignait $198,500, et Ie nombre de membres 325.

En 1938, les directeurs, dans Ie but de donner plus de service aux
membres, fondent des succursales dans trois autres localltes de Cheti·
camp: Petit-frang, Belle·Marche et Plateau. En 1950, on les ferma.it
pour erablir Ie service de livralson a domicile. La fonnule se revele
tres efficace et populaire.

Dam rachat du magasin Bellefontaine etait compris Ie terrain et
un quai deIabre. Apr2s de nombreuses seances d'etude, on decida de
radouber Ie quai et de se lancer dans Ie commerce du poisson. On
n'acheterait pas Ie hOlOard cependant, puisqu'U existait deja une co-

1. Le premier g&am fut un M. Arthur Bourque, de Louisdale, qui ne resta
qu'un an. Puis ce fut Leo Cormier, puis Arthur Goder, de Moncton, Berth
LeboUlellier, ex-gerant des Robin, Louis·Philippe O1iasson, John (a Oaude)
O1iasson, de Reserve, et eolin, en 1948 Edmond Aucoin de Rogersville, dont
les parents e!taieot originaires de O1eticamp, qui a doone! et qui donne encore
un elan extraoroinaire aWl: affaires de ce magasin. It y a presentement au
Ig;l.gasin, un genm·adjoint, trois commis et deux camioos font la livraison a
domicile.
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operative pour Ie bomani, la « Petite Factorie du havre». On cons
tmisit une poissonnerie et en 1942, Ie magasin cooperatif ajoutait a
son' commerce celui du poisson et devcnait a son tour une coopera
tive de vente pour ses membres, dont la presque totalite ewt pecheurs.

• Union de It/, « Petite Factorie du hllvre»
a la « Cheticamp Co-operative Ltd»

Les directeurs et les membres des deux cooperatives ne demeu
raient pas inactifs et ne cessaient d'ctudier leurs problemes. Vu l'expan
sion beaucoup plus rapide que prenait la « Cheticamp Co-operative
Ltd », les directeurs respectifs deciderent en 1944 de fusionner les
deux cooperatives en une seule enco're plus puissante.

La homarderie de la « Petite Faetorie» fut transportee durant I'm
ver au quai du magasin coopcratif.

II ne restait qu'une grande cooperative de consommation et de
production a la {ois, groepant ensemble to utes Ies forces de coopera,,
tion dans Cheticamp.

• FarnetJses conferences de 1947

La « Petite Factorie de La Pointe» en 1915, et la «Petite Faetorie
du havre» en 1933 fment lancees par des pecheurs de Cheticamp
qu'aucun mouvement exterieur n'avait influences sensiblement.

Puis, vers 1933, Ie mouvcment cooperatif d'Antigonisb commen\a
a rayonner sur tout Ie Cap-Breton et sur routes les Maritimes. Son
influence se fit sentir aCheticamp plus par les publications distribuees
sur ce sujet que par les contacts personnels. Les Acadiens en general
et les Cheticantins en particulier sont facilement sur leur garde dans
leurs contacts avec des nouveaux venus ou des euangers. Or, pour ces
Cbeticantins, les representants d'Antigonish qui venaient leur parler
dans une autre langue que la leur, ctaicnt des euangers. Antigonish
vouIut meme une annee Dommer un representant du mouvement co
operatif pour tout Le comce d'Invetness. C'etait un Anglais de Mabou.
Cbeticamp et Saint-JO'"xph-du-Moinc, paroisse voisine, refuserent carre
ment de Ie reconnaitre. II fut nomme pour Ie territoire anglais s'eten
dane d'Inverness aHawkesbury. Meme res publications, dans les debuts,
etaient exdusivement en anglais.

Or, Alexandre Boudreau, qui avait joue un si grand role dans Ie
mouvement cooperatif de Cheticamp, etait devenu l'Adminisuateur
et Ie secretaire general des Pecheurs-Unis du Quebec. L'immense succes
qu'll avait remporte dans la fondation et I'organisation des coopera
tives de Ia Gaspesie, de la Cote nord ee me.me des iles de la Madeleine,
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ne l'avait pas empeche de continuer 11 s'interesser aux cooperatives de
Chetkamp. 11 comprenait les doleances des Cheticantins qui desiraient
recevoir des cours de cooperation dans leur langue. En 1947, il accepte
cl'aller, avec une equipe de l'Ecole des pecheries de Sainte-Anne·de·la
Pocaticre, donner des cours d'une semaine que la Societe Saint·Pierre
organiserait a Cheticamp. 1'equipe se composait d'Alexandre Bou
dreau, de soo frcre Patrice, de Louis Berube et d'Ange-Marie )3ou.rret.

II y eut cours Ie matin, l'apres-midi et Ie SOll. IIs furent suivis
avec enthousiasme par toute fa population, ct Ie soir la salle paroissiale
n'etait pas a.ssez grande pour coarenir tous les assistants.

Ces cours tirent un bien immense a la population de Cheticamp.
Un plus grand nombre de Cheticantins apprirent 11 s'interesser 11 la
cooperation. On a vu, par Ia suite, jusqu'u delL"" cents membres assister
it des Cerdes d'etude 1. Cct evencment tit du bien all.X dirigeants du
mouvement d'Antigonish aussi. Des l'annee suivante, en novembre
1948, ils organiserent eux.memes a Chcticamp, Saint.Joseph.du-Moine
et Margaree des cours sur la cooperation qui durerent trois jours. Et
11 cette fin, ils faisaient venlr des Acadiens de marque, comme Martin
legere, Adelard Savoie, Gilbert Finn et d'autres. Entin, un acadien
de Chcticamp meme, M. Anselme Cormier, etait engage comme pro
pagandiste pour ces trois paroisses acadiennes du comte.

• Separation de la Coopenrtive de consommation
et de la Cooperative des pecheries

L'un des resultats immediats des seances d',etude que comportait
cette semain'e d'education fut la decision de separer complctement Ies
deux branches de la cooperative existallte: Ie magasin cooperatif et
Ia Cooperative des pccheries.

Cette division eut lieu l'annee suivante, eo 1948. Le magasin prit
Ie nom de «Cheticamp Co-operative Ltd » et oe s'occupa plus du pois
son. La cooperative des p€chenrs reprit Ie nom de la «Petite Faetorie
du havre»: «Cheticamp Fishemlen Co-oper-ative Society Ltd ». Et
depuis lors, Ies deux n'0111 cesse de grossir leur chiffre d'affaires.

• Un e71trepot frigorifique

A part la glacicre des Robin, iI n'y avait pas 11 Cheticamp d'entre
pOts frigorifiques pour Ie poisson devant s.e.rvir de boueUe 2. Le
poisson-appat, hareng au squid, ne donne pas toujours cgalement sur

1. l!t.vangelille, 7 avril 1948.
2. AppaL
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les cOtes. 11 faut Ie prendre quand il passe. Encore, faut-il pouvoir Ie
garder en bon etat et Cheticamp n'etait pas outille a cette fin. Quand
Ia bouette manquait, il faUait faire venir cette bouette des entrep6ts
de Sydney a des prix tres onereux, ou bien chomer. Les coopecateurs
deciderent d'y voir.

Apres beaucoup d'etude, des demarches furent faites aupres du
gouvernement provincial, ministece du Commerce et de l'Industrie,
afrn d'obtenir la construction, a Cheticamp, d'un entcepat frigorifique
qui desservirait toute cette region du comte. Le gouvecnement accerla
a cette demande, et !'edifice fut construit sur Ie terrain de l'ancienne
petite Factorie du havre, au cout de $35,000. Le 5 mai 1949, avaient
lieu l'ouverture officielle et Ia benediction du nouvel edifice.

Ce congeIateur peut contenir 300,000 Iivres de bouette et peut en
geler 18,000 livres par jour. En plus, dans une annexe on peut rerni
sec 150 baquets de ligl1es tongues bouettees; ce qui eli.mine des pertes
de bouettes ec la necessite de rebouetter, quand Ies lignes sont pretes
mais que Ia temperature ne permet pas de sortir a la peche.

Ce congelateur constitue un :tvantage economique incalculable. En
1954, la Cooperative des p&heurs, soucieuse de son independance eo
affaires, avec l'aide d'un octroi de $10,000 du gouvecnement federal,
achetait cet entcepOt, et depuis lors l'administre e11e-meme.

En 1950, la Cooperative des pecheurs comptait 150 membres qui
pecherent 2,772,648 livres de poisson.

A l'autre quai de la Cooperative, celui du magasin, Ies ametiora
clans s'effecmaient aussi. On batissait d'immenses entrepats qu'on
outillait de machineries les plus modecnes. Mais, Ie 11 aout 1955, un
incendie se declarait dans ces entrepots et rasait tout malgre les
efforts desesperes d'une centaine d'hommes. Meme Ie quai ne fut pas
epargne. Po:u.r des cooperateurs moins conva.incus, c'eut ete un desas
tre complet et Ia fin de la cooperative. La perte s'elevait a environ
$50,000. Mais aussitot, les mcmbres se reunissent, etudient Ie p.ro
bleme et decident de rebatir. On demande un emprunt du ministece
provincial du Commerce et de I'Industrie. Dans un geste magnifique,
ce Ministere accorde un pret de $200,000 a 4V>% d'interet rembouF
sable en trente ans.

Puisqu'il falbit tout rebiitir a. neuf, on decide de s'approcher de
l'entree du havre et de l'entrepot frigorifique. A cette fin, on acheta
un lot de Paul (a HippoIyte) Chiasson, et des l'autornne, Ies tcavaux
de construction cornmen~aicnt. Riche d'une experience de pIusieurs
annccs, administree par un gerant devoue et competent, M. Denis
Aucoin, la cooperative a construit grand et modecne. 11 yale depar.
tement ou ron debite Ie poissoi1, celui ou I'on embaUe et congeIe Ie
produit dans Ie minimum de temps possible, celui oil I'on produit Ie

7
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filet de morue et de haddeck (aiglefm), Oil on Ie pese et Ie met en
boites. Enfin pour congeler Ie poisson et Ie conserver ainsi jusqu'a
l'expedition, on a construit un deuxieme entrepot frigorifique.

• FaTine de poisson

On a aussi lance une oouvelle industrie a Cheticamp. Comme 00

Ie sait, avant d'expedier Ie poisson sur Ie marche, on lui fait subir a
l'etablisseroent une serie d'operations, a la suite desquelles i1 laisse 
Ie pauvre ! - ce qu'i! a de plus predelL'( : ses tripes, ses aretes, sa tete,
soo creur et sa peao. Mais toutes ces parties sont riches en vitamines.
Jusqu'id, on jetait Ie tout a 1a mer, ce qui constituait une perte enOl'
me. On eut donc l'idee d'utiliser ces elements et d'en fabriquer une
nourdture pour Ies anirnaux. Cela demandait de nombreuses installa
tions, mais aujourd'hui, c'est l'industrie la plus remuneratfice de la
Cooperative des pecheurs.

Si nous ajoutoos la construCtion d'un quai, Ie capital investi par
la Cooperative des pecheries a atteint Ie chiffre de $225,000 '.

Le 5 mai 1957, la benediction de l'etablissement donoait lieu a
de solenneUes manifestations: processions en bateaux, benediction
des bateaux, puis discouts de drconstance par de hauts personnages.

Denis Aucoin, gcrant de cette cooperative, est egalement gerant
de la Cooperative de Grand-ftang, paroisse voisine. L'entente est alo1"5
facile entre lies deux cooperatives et eUe est bienfaisante. Grace it un
accord, on evite la muldplicite du travail et on reduit les depenses.
Chlhicamp s'occupe du poisson congele, du filet de poisson et des ali
ments du betail ; Grand-ctang re~oit tout Ie poisson asaler ou it hire
secher ainsi que tout Ie hornard. De ccUe fal;on, une centaine de per
sannes, sans compter les pecheurs, travail Ient a la cooperative de
Cheticamp ct presque autant it celie de Grand-Etang.

Les deux cooperatives de pecheurs de Cheticamp et de Grand.ftang
produisent au-dela de deux mille caisses de homaJ.'d par annee. La
cooperative de CheticaOlp it elle seuIe fait annuellement un chifJre
d'affaires de $500,000.

Ces deux cooperatives font partie des Pecheurs--Unis des Mari
times, doot Ie siege se trouve a Halifax. Le poisson est expedie aux
Etats-Ums surtout, daos d'enormes camions rHrigeres.

Cette amelioration et cette modernisation dans la production oe se
limitent pas aux mines, aux congelateurs et au transport, elles se
constatent avec autant d'evidence dans la peche eUe-mcme. Ainsi,

I. U"£JltlllgJline, 22 ~ 1957.
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Cheticamp compte une vingtaine de gros chalutiers de quarante-cinq
eC de cinquante-cinq pieds de longueur. Ces derniers surtout sont
munis de l'outillage Ie plus mooerne : moteur diesel, radiotelephone,
appareils electroniques pour mesurer la profondeur des eaux, la nature
des. fonds et les bancs de poisson, mecanisme pour la manipulation
des agres et du poisson, eclairage eleetrique, poeIe a gaz, cartes mari
nes ; en un mot, rien ne manque.

Ces bateaux, qu'on les achete ou qu'on les coastruise, sont dispen
dieux et coutent au bas mot $30,000. Mais cela ne fait plus peu.r aux
p&heurs de Cheticamp. Le temps est revolu ou toute dette et tout
empront etait considere comme une honte. Les jeunes cooperateurs
d'aujounl'hui savent qu'un bon empront est sOuvent un bon place
ment. Aussi, benelident-il:; des subventions federales inaugurees en
1947 et de prets obtenus du ministere du Commerce et de l'Industrie
de la province. Et, ils font de grosses affaires.

Finissons ce cbapitre sur la coo,perative par un exemple qui illustre
bien la vitalitc nouvelle qui amme les pecheurs actuels et que leur a
donnee la cooperative des pecheurs. Wilfrid Chiasson (a Johnny),
proprietaire d'un chalutier de 56 pieds de longueur, du nom de Stella
Maris, aide de cinq compagnons-pecheurs, tous encore jeunes, s'eloi
gne souvent jusqu'a cent rnilles dans Ie Golfe, tend jusqu'a vingt-deux
baquets de !ignes longues par jour. Cela veut dire au-dela de onze
mille hame~ons tendus sur une ligne de plusieurs milles de longueur.
Aussi, leur arrive-toil de pecher jusqu'a 40,000 et meme 50,000 livres
de morue en deux jours et pres de 100,000 livres par semaine. Pour
Ie maquereau, ils se servent de seines immenses actionnees mecanique
ment aussi, qui leur permettent de prendre jusqu'a 30,000 livres de
maquereau par jour. Ce seul chalutier a pOChe 1,094,000 livres de
poisson dans la seule annee 1957.

C'est du poisson et c'est de l'argent ! Ii est a souhaiter qu'un nom
bre toujours plus grand de jeunes Cheticantins se lancent dans ce
conunerce devenu moins penible, trcs interessant et remunerateur.

Le mouvement cooperatif entin, a apporte Ie salut a Cheticamp,
sa liberation cconomique 1. De village pauvre, aux maisons minables
qu'il etait il y a 20 aos, il est devenu une localice prospere, aux mai
sons coquettes et gaies, aux habitants epanouis et fiers.

1. Poisson pech~ a Ch~rlcamp en 1957 : 7,428,921 livre!! : $190,930
Homard peche a Cheticamp en 1957 : 95,793 livres 25,717

7,524,714 Iivres : $216,647
Cf. Ministere des Pkheries, a Ottawa.
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B. - Les magasins

Peu avant 1812, Jenn Lelievre ouvrit un comptoir independant
a la Pointe-a-Cachons.

.:evariste Leblanc, un professeur du Nouveau-Brunswick venu a
Cheticarnp, s'ctait bati un magasin en 1873. Le Pere Fiset acheta ce
magasin qu'il tint ouvert l'ete pour quelques annees. Mais quand
vers 1890, Michel Crispo, son commis, se batit son propre magasin,
juste a cote, Ie Pere Fiset fit venir son beau-frere, Timothee Crispo
de Havre-a·Boucher pour ternr son magasin ouvert a longueur d'uD
nee. 'A la mort du Pere Fifoet, c'est Conrad Fiset, son neveu, qui herita
de ce magasin et l'exploita. Le magasin de Michel Crispo passa au..x
mains de Simon puis de Leo Bellefontaine et finalernent devint Ie
Magasin cooperatif, en 1936. La cooperative a egalement achete celui
de Conrad Fiset quelques annees plus tard.

John (a Men) Leblanc et William Cormier ouvrirent un petit rna
gasin vers 1891, qui ne dura que quelques annees. L'Cdifice devint plus
tard Ie vieux bureau de la mine de pratre.

William (a Nanette) Aucoin fut l'un des premiers Cheticantins
aoser se lancer dans Ie commerce. 11 ouvrit un petit magasin en 1894,
la ou est situe Ie magasin actuel de Freddie Aucoin. William Aucoin
faisait en merne temps Ie commerce du poisson. Son fils Sandey lui
succeda vers 1897 et b&tit un grand magasin vers 1900. 'A la mort acci
dentelle de son proprietaire, en 1911, Ie magasin fut loue a 1a com
pagnie Matthews and Scott. Au depart de cette compagnie en 1927,
Ie magasin demeura ferme jusqu'en 1940, alors que, grace au dyna·
misme de soo nouveau proprietaire, Freddie J. Aucoin, il est devenu
un magnifique et spacieu..'( Olagasin de varietes.

Vers 1900, Georges Lebrun, Ie dernier gerant des Jersiais a la
Pointe, ouvrait a son compte un magasin au havre. En 1914, il loua
l'etablissement a la Banclue Royale. C'est aujourd'hui un salion de
coiffure et des bureaux de medecins.

Charlie (a William) Aucoin, alors professeur, ouvrit en 1903,
conjointement avec son frere Dougall, un petit commerce. En 1906,
ils construisirent Ie gros magasin actuel. Dougall se separa en 1921
et batit son propre magasin. Charlie devenu seul proprietaire se cons
tima en compagnie avec son fils Harry. Ce commerce fut un des plus
irnportants de Cheticamp. 11 rivalisait avec celui des Jersiais. n posse
dait une homarderie, achetait Ie poisson des pecheurs et Ie betail a
vendre. Charlie Aucoin fut touj,ours tres humain et bon avec les gens.
11 fut regrette a sa mort, en 1932. Harry, son fils, lui succeua dans Ie
conunerce. Mais vers 1933, Ie tout fut vendu a F. W. Leslie Co., dont
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l~ si~go cst n fulifax. Le magasin general fut completement detroit
par Ie feu dans la nuit du 24 au 25 octobre 1958.

En 1912, Didace Ul William) Roach ouvrait a Belle-l\'Iarche un
commerce qui est encore prospere. La meme annee, Jos (it Zephirin)
Boudreau ouvrait, au Plateau., un magasin qui n'existe plus.

En 1917, c'etait Ie tour du Petit-.Etang d'avoir un comptoir. Jos
(a Eussisse) Chiasmn en fut Ie proprietaire. Apres avoir change de
mains, apres avoir appartcnu a la Cooperative pendant quelques
aonces, ce magasin est devenu la propriete de M. Pepin Chiasson qui
l'exploite pour son compte.

Puis Ie nombre des Cheticantlns qui se Iancent dans Ie commerce
va en augmentant : FideIe (a Simon) Cormier en 1917; Polite (a. Wil
liam) Deveau n peu pres a la meme date. Ce derelier tenait en meme
temps Ull salon de barbicr et une salle de billards. C'est aujourd'hui
un magasin d'accessoires electriques, « Leo's Appliances », que Leo
Boudreau a ouvert en 1953. Au second etage sont les bureaux du den
tiste Russell Chiasson et ceux de la Societe l'Assomption. En /1921,
Dougall-John Aucoin se separait de son frere Charlie et lanc;ait son
propre commerce, «D. J. Aucoirt », que son fils Alex exploite au
jourdh'ui. Puis ce fut Mick (a Antoine) Boudreau 1922-1948 : petit
magasin et salon de barbicr; Joseph Roach (a Timothee) 1925-1930
a Belle·Marche; Philippe Lelievre en 1926 pres de la « Pointe-a
Cochous»; Amedee Aucoin (a Hippolyte) en 1928 : ce magasin bad
par Amedee a John Mius, apres avoir change de mains souvent, est
devenu Ie Harbour Restaurant et la propriete de Mme Sandey Bour
geois; en 1936, Ie magasin cooperatif, dont nous avons deja parle;
en 1936, Philippe Lelievre ouvre un autre commerce au pied de la
montagne; en 1936 Hubert Leboutellier abandonnait les Robirt dont
il etait gerant a Cheticamp et lan~ait un commerce pour son compte;
en 1938, Homecraft Shop par Mme Marie Lelievre; en 1938, Pat
Maillet (a MarceUin) au Petit-.Etang; en 1946, Job Mius (a Lubin)
au havre; en 1947, Tom Lefort (a Polite) a la Farm; en 1949,
Willie Roach (a. Charles) ouvre un magasin de lirtgerie « Ladies'
and Children's Wear»; Job Deveau ouvre un salon de barbier et un
magasin de souvenirs et d'artisanat : « Foyer du Souvenir» ; en 1952,
Joseph Camus (a Amedee) se batit un magasin general, achete en
1955 par Milton Aucoin; meme annee, Philias Aucoin ouvre un petit
m<lgasin de varietes, de souvenirs et d'artisanat ; en 1953, c'est Severin
Aucoin (a. Louis) au « Lac»; Joseph MillS (a. Lubin) au havre en
1954; la meme annee, les Robin Ouvrent une qllincaillerie; en1in,
Padey Cormier, un petit magasin de l'autre cote de la Prairie. A
part six magasins de speciaiites, les auttes tiennent a. la fois de l'epi
cerie et du magasin general.
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c. - L'iodustrie des mines

Sons Ie regoe du Pere Fiset, de oombreux efforts furent tentes
pour mettre en valeur les richesses narurelle:s du sOlis-sol des man
tagnes environnantes..Malheureusement, sau.f ]a mine de platre, au~

rune de ces entreprise oe reussit.

• La Mine de platTe

ALlx environs de 1897, un prospecteur no-ffiJnc M. W. Grandin,
venn de New Glasgow, avait procede it des recherches mineralagiques
daos les montagncs de Cheticamp. Dans ses recherches il avait remar
qLLe les montagnes de gypsc au sud·est de la p:uoisse et avait signale
au Perc Fiset la fortune que ces gisements caostituaient pour Cheri
camp.

A la suite d'etudes et de pourparlers, on constituait, en 1907, une
compagnie, la «Great Not"thero Mining Company». Le Pere Fiset
en dcvint Ie president. Hubert Aucoin fut charge de vendre les ac
tions a cinq cents charune. Tout Cheticamp en acheta, et dans Ie
Quebec au il se rendit, les actions se vendaient par milliers a la fois.

Grace aux fonds rerueillis, on put acheter un bwyeur de platte
et des Ie mois d'aout 1908, on cornmen~ait la fabrication du pI.atre.
Trente-six hommes y travaillaient dix heures par jour et six jours par
semaine, pour Ie maigre salaire de $1.15 par jour.

Pour cxpedier Ie pliitre a Ia compagnie «Ramsay & Kelly» de
Montreal, Ie Pere Fiset acheta a son compte, cette meme aonce, un
gros bate:lu de cinq mille wnnes, l'Ametbyst "

En 1911, une voie ferree etait construite de la carriere au havre,
et une locomotive, au grand ebalJi;iSement des paroissiens qui n'en
avaient j:'.mais V1.1 d'autres, y promenait ses wagons avec un bruit d'en
fer.

la mine, de ce premier elan, fonctionna jusqu'en 1913. Apres la
mort du Pere Fiset cependant, Ies diffiCllltes se 1irent de plus en plus
sentir; et en 1913, quan Ie travail cessa, les ouvriers n'avalent pas
touche de paie depuis sept mois.

Ce fut l'occasion pour les gens de Cheticamp de composer une
chanson satirique sur b J\'fine de platre. La void:

1. Sanliago de Cuba de son premier nom, un bateau, dit-on, que 1es Amc!·
ricains avaient coull' dans Ie havre de Manille pour emp~cher les Espagnols cl're
soctir durant la guerre hispano-amc!ricaioe en 1898. Le Pere Fiset l'avait paye
cinq mille doUars. Avant sa mort, it Ie vendit h son neveu Ie Dr Louis Fiset qui
Ie perdil en mer peu apres.
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11 y a une couple d'a1llll~es, en arrihe du p'lil Pie,
Vne mine de pIalre qui a ele «Stllrtee ».
Depuis ce lemps-Ia que l'affaire va bien;
L'ancee passee ils ant fait badr un chemin.

Refrain:

O:ieticamp, 6 Joli O:ieticamp
Tas lOujours ete pauvre
Tu viendras riche un temps (bis).

2

lis avant commence a haler Ie platre en chlUrelte
De la mice de plalre au quai a monsieur Fiset.
C'est Grandin qu'etait president
Moi je vous dis qui s'eSl bien graisse les mains.

Refrain:

3
C'est dans l'annee mil neuf cent dbt,
TIs avant demande de quai que ressemble une badsse.
O:iarles a Felix qu'est pour Ie gouvemer.
Au bout d'ia troisieme «load », ils I'avont sacre dans Ie pIe.

Refrain :

4

Il y en a du Moine et d'autres de Cheticamp
Et beaucoup d'autres qui n'oD{ pas d'argelll.
Quand f;::l. venu a la paie, ils avant rien retire
Parce que la mine de platte leur avail tout hale.

Refrajn:

,
Qui a compose Ia manson fran~ise ?
Georgie aJoe, Ie fou a Anselme a Pitchet.
lis ravODt composee, il faut les excuser,
Parce qu'ils aVODt ete forces a 190 chanter.

Refrain:

(Obtenue de Mme Padee Aucoin de O:ieticamp)

91

L'annec suivnnte, un certain James Bwdie de Montreal vint {aire
un essai, quitte a acheter si [';lffaire reussissait. A l'entendre, il avait
de l'argent en masse. Les ollvriers travaillerent trois mois sans eire
pares, puis se mircnt en gr.cve. Alors, Brodie envoya un cheque de
m.iIle dollars pour payer ces mois d'ouvruge. Mais it Port-Hood, oil Ie
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cheque etait payable, it n'existait aueun fonds. Les ouvriers en fureur
d&iderent d'intenter llne poursuite judiciaire a 1a compagnie, quand
P. M. O'Neill, qui avait deja avance cent mille dollars pour la voie
ferree, paya lui-meme les salaires et prit la direction de Ia mine
comme principal actionnaire. Il ne fit pas reprendre Ie travail cepen
dant et se contenta d'y l:enir deux gardiens, Pitre et Lucien Poirier.

En 1923, l'lnternational Gypsum Company aynnt achete cette entre
prise, envoya MacFarlane la remettre en activite. On manufaeturait
encore Ie platre, l'expediant en poches. Les ouvricrs n'avaient que
deux dollars par jour et travaillaient comme des negres, sous la sur
veillance de contremaitres par trap zeles. Un an apres, Ie travail cessait
encore faute de fonds.

En 1926, la mine fut vendue a Ia compagnie americaine Atlantic
Gypsum qui commen~a Ies travau.x des Ie printemps sulvant. Cette fois,
on ne manufacturait plus Ie pliitre, mais on l'expediait a l'etat brut.
En 1936, elle fut vendue a la National Gypsum Company, compagnie
americaine ayant son siege a Bufialo. Jusqu'en 1939, date ou la mine
dut fermer a cause de la guerre, ce fut la periode la plus prospere.
I.e platre etait expedie a Longue Pointe (Montrcall), aux l:tats-Unis
ec en Europe. On pouvait voir dans la baie de Cheticamp jusqu'a trois
gros transports a Ia fois, dont deux transatlantiques, Ie Brookwood
(8,643 tonnes) et Ie Maplewood (7,900 tonnes).

Depuis 1939, la mine de pHitre de Cheticarnp est fermee. La com
pagnie a transporte ses chant-iers aDingwall, plus au nord, ou, parait
iI, Ie platre etait plus pur et 1'exploitation plus facile. Mais, Ia
aussi, elle fermait deftnitivement ses partes en 1955 pour s'etablir a
Milford, dans Ie corote de Hants, oU les gisements sont plus considb
rabIes et Ie transport moins couteux.

Signalons qu'un Cheticantin, M. Anselme Boudreau., fut Ie geranc
d'oflice de cette entreprise, de 1926 a 1956.

• A fa petite source de la « montai,z »

A 1'entree du Cap-Houge, au pied de la montdin Ii Jerome, il y
avaic un trou profond, dans lequel Ies enfants, malgrc leur envie d'y
chercher quelques tres<>rs, n'osaient se risquer dans la crainte d'y ren
contrer quelques rnonstrcs fabuleux ou quelque bete feroce.

Ce trou fut creuse a h fin du dernier sitkle par des prospecteurs
a Ia recherche de euivre et d'or.

• Au «ruisseau de l'ab'ime»

En 1898, la CheticZimp Mining Company, compagnie d'Halifax
consrituee en corporation en 1897, ayant a sa cece des Brookfield,
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entreprlt des travaux au «Ruisseau de l'abime », au sud-est de la
Prairie, en vue de l'extraction de la galene. La compagnje fit beau
coup de depenses pour l'installation des machines et I'ouverture d'UD~

route carossable. Elle dcboursa plus de trois cent mille dollars, pamit
it Malheureusement la quantite de minerai n'ctait pas suffisante pour
assurer une exploitation remuncratrice, et la compagnie, apres deux
ans d'essais, dut plier bagages.

• Au Ctlp Rouge

L'annee suivante, en 1899, une autre compagnie d'Halifax, Hender
son & Potts, vint tenter un essai au cap Rouge I. Quinze a vingt
hommes y trayaillerent a I'extraction de la b-aryte pendant W1e couple
d'annees. Les salaires .etaient d'un dollar pour une longue journee
d'ouvrage. Le traru,-port ctait tres difficile dans ces regions escarpees
et l'entreprise fut vouee aun echee..

• Au Plateau

En meme temps (1897-1899), une autre compagnie, dont on ignore
Ie nom, depensa un bon montant d'argent a la recherche de I'or. L'em·
placement de cette mine est au pied de la montagne du Plateau. C'est
la mine d'or de cbez Clbnel1t Pilla/WOU, pour les gens de Cheticamp.
Apres quelques annees de forages, la compagnie ferma ses portes et
disparut sans donner d'explication.

En 1926, un groupe de Cheticantins, intrigues par ce depart silen
cieux et quasi mysterieux de cette compagnie, vonlut tenter W1e chance
et reprendre Ie creusage de cette mine. Ces hommes n'avaient pas les
connaissances vonlues ni les fonds necessaires et cette mine ne con·
tenait probablement pas d'or. Apres quelques moo de travail, Ie pro
jet avorta.

Toutes ces entreprises et'aient serieuses et engagerent des fonds
cousiderables. Malheureusement, il semble bien que les montagnes de
cette region du Cap-Breton ne contiennent auCW1 minerai en quan>
tite suffisante pour en assurer une exploitation profitable. Meme si
chaque generation de Cheticantins parle des mines qui yont s'ouvrir,
des prospeetions recentes au moyen de techniques modernes semblent
e-onfirmer les resultats des experiences passees et laisser peu d'espoir
pour I'avenir.

1. Pres de l'anden trablissement de M. Amed~e Camus.
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D. - Les chanders

Chaque famille de Chericamp, ou presque, avait sa part abois dans
Ics montagnes avoisinantes. On y co-upait Ie bois de ehauffage et Ie
bois de construction necessaire a ses propres besoins. Mais il n'y eut
jamais d'exploitation commerciale serieuse. Aujourd'hui, plusieurs de
ces terres a bois sont deveuues la propriere du pare national des bautes
terees du Cap-Breton.

D'autrcs centres du Cap-Breton, par exemple Sainte-Anne et Petit
Saint-Pierre, fllis:l:icnt chantiers et y attiraie:1t des hommes et des
jeunes gens de Cheticamp. Le nombre de Cheticantins a y aller ne fut
jamais tres elevc, cependar:t. Le travllil etait dur, l'hygiene faisait com
pletement defaut, - les poux y etaient a demeure! -, mais les saIai·
res eta-ient relativement bOFlS 1. Les hommes y allaient pour se remet
tre d'une mauvaise saison de peche, pour gagner I'argent necessaire
it Ia construction d'une grange ou d'une maison, mais rarement pour
y trouver leur gagne-pain regulier.

Depuis une quinzaine d'annees, quelques Cheticantios font la coupe
d'u bois a pate dans les montc:lgnes de Ch6ticamp. Ils dcversent dans la
baie, avec de gros camions, ce bois qu'un bateau des Price de Rimouski
vient chercher it toutes les quinzaines.

La vie aux chantiers

1
e'en dans l'annee mil·neu£.cent-vingt-

et·uo.
Y avait monte un fameux bataillon.
Le leodernaio apr~s dejeUner,
Walter etail eo baut du biicher
On etait 1a moilie epeuree
Et l'auue moitie eUlil deconi'ow!e.

2
Mais, quand Walter les a eu separes,
Luc Ii O1arles a dit : Faul s'eo a.1Jer.
Son Josepb chait enrage.
Fallait qu'its s'eo farent tous les deux

A pied.
Apres avoir eu la mi~re de monter
Us soot retoumc!s avec la bonle au oex.

3
Les hommes qu'avont adonoe Ii rester
Etiont touS depiles pour U'IIvaillee.

Walter les a envoyc!s biicher
Avec des vieilles hachlts toul ebrechees.
Leon Ii O1arlot s'a estropic!
Avec un' vieille sde que Leonie Alimc!e.

4.
Le vendredi lOllS les hommes ont sorti
Tout en pensant d'y laue uoe bonne vie.
Jackson a el.5 fou de y'eux faire credit,
Chacun un' paire de bOlles de hult

piasues et d'mie.
Si Ie bon Dieu veue pas nous eovoyee

d'pluie,
On va rester tous en delle avec lui..

1. Certaines ann.5es mreot pauvres cependant. Void uoe chanson com
posc!e A l'occasion par des Cheticanlins que 1a mis~re n'emp€!chail pas de pla,j·
santee :
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5
Let plus vaillant5 ewent deconfortes.
Y eo a un' quiozaine qui s'en avont 'teo
Job ~ John etait pas un demier.
11 s'en allah pour charrier du fumier.
Zabeth y avait dit : Job vas-y pu.
Ca te paiera. mieux d'rester coucher

avec moL

6
Le reste de Ia bande qui s'en avont ete
Cetait ~ cause qu'ils etaient mal

chausses.
Us avaient toUS commen~e f1 jurer;
Walter a ete oblige d's'enrager.
Joe ~ Placide et Vietor a Charlot
Dot attrape Ie manche It haIai sus Ie

dos.

7
Cest ennuyant dans UO bois eloigne
Joe It Marcellio est tout epouvante
Les «DamS» soot presque tout Ie temps

fermees
A peine de l'eau pour se mouiller les

pied!.
Le bull-cook est toujours enrage
A cause que les hommes SOOt a

fembar:r:a.sser.

B
Y en a un qui y eWt l'aooee passee
Son nom est Milien f1 Timothee
11 avait monte c'etait pour «driver»
li fut oblige de se mettre ~ cordooner.
La chaussure eWt pas beaucoup

massacree,
11 pourra pas hire assez pour s'en

aller.

9
Placide a Placide est parti ce matin.
li n'a pas ete bien loin en chemin.
II s'est pense que CL o'le paiemt point
De s'en aller manger de la melaase

et du pain.
II a revire promPtement
En se disant: Y a uop d'oeige dans

l'chem.in.

10
Simoo It Fabien sans savoir den
A rentre sus Ie gar~o It Felicien.
Ils lui avont dit : Simoo, va-e'en pas,
La Dipbterie est chez too p~re Fabien.
Tout aussitot il s'est depite
II a mome a l'Etallg se coucher.

1l
Qui c'qu'a compose Ia chanson?
Leonie a Lubin puis Placide <lIiasooo.
lis I'avont faite et composee
En atlendant d'pouvoir uavailler.
Vous aurel la bonte de les excuser
Car y's'depecb1onc pour prendre Ieill'

souper.

E. - Les tapis

Le mouvement cooperatif introduit 11 Cheticamp s'est fait sentir
dans une industrie qui, de ce fait, a connu un nouvel essor : l'industrie
des tapis crochetes.

Nos ai'cules, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, fabriquaient
des tapis. C'etaient des tapis tres simples et Ie plus souvent fabriques
avec des guenilles, appelees aussi breillons.

11 y avait les tapis a tresses, les tapis-catalognes faits au metier,
les tapis a breillons crochetcs, les tapis a rosettes, les tapis a franges,
pmis enlin, les tapis au crochet avec de blaine. Ccs derniers auraient
ete introduits 11 Cheticamp par l'epouse du Dr Napoleon Fiset, Aca-
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dieone d'Arichat mais qui avalt bien pu prendre conoalssanre de cet
art a L'Andenne-Lorette, patrie de son mari, ou elle dut faire plu>
sieurs visites 1.

La fabrication de ces tapis n'avait d'autres fins que l'usage domes
tique. Sllns pretention :mcune, ces tapis par leurs coule\ilrs et leurs
dessins rcv61aient pourt:lnt tL'1 art veritable. Puis vint 1a p~riode tou
ristique et commerdale.

Vers 1923, nne demoiselle Lilian Burke venait de New York passer
ses ctes it Baddeck OU elle vendait des tapis aux touristes. Pour ali
menter son marche, elle encoouragea la fabrication des tapis dans plu
sieurs villages du Cap-Breton. C'est par elle que Ie cormnerce des
tapis au crochet a commence a Cheticamp. Elle venait elle-meme en
courager les femmes, leur apprendre a teindre la laine et a tracer les
dessins. Entin, elle achetait a soixante cents Ie pied carre les tapis Sd1ZS

{leurs et it soixante-quinz~ les tapis avec {leurs.
A Cheticamp, les debuts furent lents. Mais en 1929, surviot la

cnse.
La coupe du bois ces~a; les chantiers du Cap-Breton fennerent;

la mine de pHitre ne fonctionnait plus. 11 ne restait plus que la peche,
et Ie poisson se vendait a prix ridicule. La fabrication des tapis con
nut alors une vogue formidable. Chaque foyer devint un atelier it
tapis. Hommes, femmes et enfants y travaillaient. Mile Burke achetait
ces tapis qu'clle vendait aux touristes ou expMiait ailleurs. Des dizaioes
de milliers de dollars en raient a Cheticamp chaque annee par cette
industrie. Meme si c'etait da.ns son interet, MUe Burke n'en a pas
moins rendu un immense service it Ia population de Cheticamp.

Les initlateurs du mO'..lvement cooperatif jugeaienr que l'industrie
du tapis beneficierait grandement de la meme formule. «Pourquoi ne
vous organ:isez-vous pas vous-memes pour vendre vos tapis », insistait
Alexandre Boudreau. Ce qui fut fait, par son entremlse. II faBait
trouver queIqu'un qui se chargerait de diriger Ie travail des fabri~

cants, de procurer Ies toiles et de vendre les tapis. On decida que Ie
salaire de cette personnc representerait dlx pour-cent des ventes. Ma
dame Charles L. Aucoin accepta la tache, et s'en occupe encore.

II fallalt de l'audace. Mlle Lilian Burke par ses agents etait ins
tallee daos la place et ne voya.it pas d'un bon reil ce commerce lui
echapper. Elle iotenta mcmc un proces que l'avocat Alex MacKinnon

1. II semble bien que l'evolution dans ce domaine de l'artisanat rut 1a
meme 1I Cheticamp que dl!lls la province de Quebec. Si 1'on y compare les tapis
au crochet d'au trcfo is, l'on cst etonne d'y trouver la meme inspiration et des
dessins telle-ment ressemblants. Cf. The Hooked Rug - lis origin, par Marius
Barbeau, Societe Royale du Canada, Troisiemc Serie, Seedon II, Vol. 36, 1942,
Ottawa.
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d'Inverness, llppele par Alexandre Boudreau, fera tourner a l'avan
tage des Cheticantins.

La vente s'organisa assez vite et Ia marchandise n'a jamais cesse
de s'ecouler depuis. Les tapis sont vendus d'abord a Cheticamp meme
aux touristes et aux visiteurs, puis au dehors: a la Canadian Handi
craft Guild de New York, a la Canada Steamship Lines, aux magasins
de vanetes a travers tout Ie Canada jusqu'a Victoria, en Colombie
Britannique.

On a compte jusqu'a deux cent cinquante femmes a la fois, qui
dans leur foyer, fabriquaient des tapis. C'est entendu que les prix ont
mOnte. C'est deux dollars Ie pied carre que les fabricants rec;oive:nt
maiatenant pour leur tapis, toile foumie avec dessin imprime.. Au
deia de trente mille dollars par annee entrent aCheticamp par I'indus
trie du tapis au crochet.

Et cette industrie domestique continue, meme si eIl.e a connu un
ralentissement avec Ie retour de Ia prosperite.

Plusieurs tapis crochetes constituent de veritables reuvres d'art.
Ainsi, Mile Elisabeth (a Placide) Lefort vient de terminer une tapisse
ric representant Ia demiere Ceoe, qui a demande 750,000 points de
crochets et est evaluee a plus de $15,000 I.

F. - Les Visons

Signalons une industric toute nouvelle a Cheticamp mais qui est
peut-etre appelee a une grande expansion: l'elevage des visons. En
1955, trois hommes de Cheticamp, Jim Roach, David Bourgeois et
Louis-Philippe Chiasson, deciderent de se lancer dans cet elevage. En
1957, ils possedaient deja 85 visons pleins de vie et prometteurs.

David Bourgeois et Gerald Aucoin viennent de constituer (en
1958) une autre societe d'elevage de visons (215 viscus).

G. - Le Tourisme

En 1936, Ie gouvernement federal expropriait un coin de Cheri
camp, Ie cap Rouge et la «Rigwash ». Ces terres font desonnais partie
du fameux parc national des hautes terres du Cap-Breton, Ie plus beau
des provinces Maritimes et que traverse Ie Cabot Trail. Par Ia spiel1/
deur et Ie pittoresque de ses panoramas, cette partie du Cap-Breton est
Ie digne rival de la Gaspesie, doot Ia renommee est bien etablie pour
tanto

1. Mile Lefon uavaille a. Margaree dans Ie salon d'exposition de Pall Pix
Shop. On peut admirer ses lEuvres a. Ia Malson Blanche (Ie portrait d'Eisen
hower), au Palais de Buckingham (Ie ponrait de la reine) et au Vatican (Ie
portrait de Pie XU).
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Ces montagnes qui ne voyaient passer que des traineaux a chiens
l'hiver et des hommes a cheval l'ete, sont franchies maioteoant par
de urges et magnifiques routes ou roulent sans interruption Ies auto
mobiles des touristes canadiens et americains.

Sans eompter Ie gagne-pain qu'il eonstitue pour une cinquantaine
d'hommes de ChCticamp qui y travaillent, ce pare est auss~ par les
touristes qu'll attire, une source de revenus pour la place l.

Enlin, pour favoriser l'acces a ce pare, Ie gouvernemeot a cons
truit, de Port-Hawkesbury a Cheticamp, une large route qui a suppri
roe les virages, saute Ies vaHons et, dans Ie village de Cheticamp, reru
1e Ies maisons pour passer plus a l'alse. On a fini d'y poser l'asphalte
en il947.

Avec tous ces avaatages, Checicamp prend l'allure de la rcine du
nord-ouest du Cap-Breton.

Quand Ie bateau etait Ie seul moyea pratique pour se reodre a
Cheticamp, pa~ce que la route de Port-Hawkesbury aCheticamp a'etait
pas pavee; quand Ie pare national n'existait pas et que Cheticamp
constituait Ie point terminal du minable chemin du roi qui Iongeait

1. Olaosoo sur Ie travail dana Ie pare national.

1
Ob I venez pour entendre danter
Ca c'que j'ai compoa~

Aprea l'ouvrage a. la veilUe.
C'est en egard d'l'ouvrage
Qui s'fait dans Chaticaa,
A propos d'un pare,
Vous Ie savez fort bien.
Ca paiera·t-ij ? On n'en sait rien.

2
Le sujet d'!Da chanson
rm'en vas VOlJ8 1'expliquer
En peu de mots til sera point long.
Cest en ~gard d'la trail
Qui s'fait dans 1a monlain,
A filer la rivihe
Jusqu'au tfOisi~e trou de 113umOlL
C'est pour lea lOunstes qui vieodcont,

3
En ~gard du logement,
On peut vous eo parler.
On est lOute confortablemenc.
On a-t-un bon bull-cook
Qui s'leve de grand matin.
I'fait toutes les couchenes
Ca y prend point grand temps.
Ccst Jos a. John d'1a p'ute Etan;:.

4
Le monde de Chatican
Travailions a 1a tum
Et les moineaux pareillement.
William, a. Ar~e qu'est boss.
Toule Ie monde s'en trouve bien.
Pierre a Dominique cook..
Nous l'faut absolumeoc.
Et p'Ot Thommy qui marque Ie temps.

S
A la fi.n de la chanson
Vous pounez bien comprendre
Qu'on teavaille pour Ie gouvemement.
A la fi.n de la tchinzaioe
Ou a. la tin du mois,
00 r'tira un p'tit ch~que,

On 5'eo ira chez soi.
Ca s'ra toute pour les p'tits bourgeois.

(Paroles compos~es par
M. Lubie Chiasson de Cheticamp.)
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1a cote ouest du Cap-Breton, la question du tourisme ne se posait
meme pas aCneticamp.

Mais aujourd'hui que l'automobile devore les distances, que les
routes sont larges et pavees, que la route qui traverse Cheticamp cei.n
rure tout Ie Cap-Breton et qu'aux limites memes de Cheticamp Ie
Cabot Trail traverse run des pares nationaux les plus pittoresques du
Canada, Cheticamp devient un centre touristique de plus en plus fre
quente. Ajoutons que Ie nombre de Cheticantins emigres ailleurs au
Canada et aux .ftats-Vms depasse pent-etre la population meme de
Cheticamp. Plusieurs reviennent {'ete passer leurs vacances dans leurs
familIes ou dans la parente.

Pour rcpondre aux besoins des touristes, on a vu surgir restau
rants, hotels, c:lbines et motels.

Le restaurant Ie plus ancien de Cheticamp date de 1917. Ce restau
rant qui porte Ie nom d'Acc.dian Inn, devcnu aussi un hotel, a toujours
joui d'une haute reputation pour sa bonne cuisine, sa proprete et
l'amabilite de ses propriera'ires, 1a famille de Marcellin Aucoin. Re
eemment trois autres restaurants ont surgi: Harbour Restaurant,
Alben's Restaurant et Parkway Restaurant.

Le premier hotel de Cheticamp fut Ie « Royal Hotel» de Madame
Donatilde Doucet en 1907. Devenu «Evangeline Hotel» et proprlere
de Willie C. Aucoin, Ie feu Ie devasta en 1931. Puis entre 1920 et
1930, surgirent « Cormier House» et « Ocean Spray Hotel» devenu
{( Cabot Hotel»; beaucoup plus tar<l, s'ouvrirent Ie «Rialto Hotel»
et «Chez Pierre », puis des cabines : Laurie's, Arm Bridge, Fraser's,
l\1ac's, Parkview et d'autres en construction. En tenant compte des mai
sons privees qui lOllent des chambres, Cheticamp a l'heure actuelle
peut accornmoder pour la nuit une centaine de voyageurs. Ce1a ne
suffit plus durant les beaux jours de Ia saison d'ete. It faudrait plus
de motels et un grand hotel. Les Cheticantins eraignent d'y engager
des capitaux parce que la saison du tourisme, meme si eUe est lucra
tive, est cependant tres coune et se limite pratiquemcnt aux deux seuls
IDois de juiUet et d'aout. Mais, grace a la popularite grandissante du
parc national, cette saison se prolongera de juin a octobre.

Avec cette affluence de tounstes, Chericamp lui-meme s'est decou
vert des attraits touristiques enchanteurs: des plages incomparables ;
des paysages ravissants; de la peche passionnante it la truite et au
saumon dans ses rivieres, surtout la peche organisee en haute mer;
la chasse; la simplicite sympathiqlle, un peu timide, de ses habitants,
leur riche folklore, leur langage archaique du XVIIe siecle, ennn, leur
artisaruH remarquable.

It y aurah encore des possibilites interessantes it realiser : Ie €ano
tage, les fines chaloupes a voile, les chevaux de selle, les jeux de tennis,
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peut-etre un terrain de golfe, un champ de tic au fusH et a l'are, Ie ski
d'hlver. Souhaltons que ies Cheticantins soient assez clairvoyants 'pour
ne pas attendre que des cHangers viennent eux-memes organiser les
services touristiques a Cheticamp et en drainer tollS les profits.

H. - Les services publics

• Services de transport

Comme Ie chemin de fer ne viendra jamais a Cheticamp, ma:lgre
les promesses rcite,rees des politiciens, Ie transport s'est organise autre
ment.

Autrefois, tout Ie transport avec l'exterieur s'effectuait par goelettes.

• Les bateau,,:

Le premier bateau a vapeur qui vint a Chkticamp erait mu par
des roues a palettes et se nommait Ie Powerful. C'etait en 1886. L'an
nee suivante, un service regulier etait etabli entre Cheticamp et Pictou,
avec am';ts a Port-Hood, Inverness, Margaree et Grand-ftang. Le
bateau Beaver faisait la navette une fms par semaine. Puis, peu apres,
Ie Beaver etaie remplace pal( Ie St-Olaf qui, en plus, desservait les iles
de Ia Madeleine. Ensuite ce fut Ie Lunenburg, prorpriere de Leslie et
compagnie, qui se perdit en mer. En 1900, Ie bateau Amelia entreprit
Ie meme service, puis Ie Malcolm Cann de ia compagnie Cana Steam
ship. Entin. depuis 1909, c'est 1a compagnie North Bay Steamship de
Pictou qui a maintenu ce service avec les bateaux suivants : Magdalm
(1909-1913) de Mulgrave a Cheticarnp deux fois par semaine; Ie
Kinburn (1914.1936) fai:salt Ie meme trajet, mais en plus se rendait
a Pictou deux fois par mois. Son capitaine etait CyriUe Bourgeois de
Cheticamp. Ce bateau fut jete sur la cote derriere l'ile de Cheticamp
par une grosse tempeee qui Ie mit en pieces, en 1936. Jusqu'alors, ces
bateaux etaient arnenag{~s pour prendre des passagers a leur bard.
Desormais, on n'en Itransportera plus. Un autre Kinburn fut mis en
service de 1936 a 1939, puis Ie Pla)'maid lui succeda. Aujourd'hui,
c'est Ie Reo qui a repris Ie crajet de Pictou a Cheticamp deux fois par
semaine, sans alIer a Mulgrave. Un Acadien de Cheticamp, Cyrille
Bourgeois, fut Ie capitaine de tOllS ces bateaux de 1918 jusqu'a sa
mort en 1958. Son fils Wilfrid lui a succede.

De 1905 'il 1913, un Iv[, Beatty, capitaine ct proprietaire du bateau
Electra, puis du City of Gbent, apres la perte du premier dans une
tempete, assurait Ie service regulier entre Cheticamp et Pictou.

En 1909, un service qui dure encore, etait inaugure entre Halifax
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et Cheticamp. Les bateaux furent Ie Strathlorne de 1909 a 1917 1

perdu en mer; Ie Reo 2 reprit ce service en 1934 puis fut remplace par
Ie Joseph KJ encore en service.

Enfin, pendant pIus1eurs annees, un service semblable fut etabli
entre Sydney et Cheticamp. II y cut d'abord Ie bateau Aspy, puis en
1913 Ie Bras-d'Or " qui passaient par Ie cap Nord. Ces bateaux arri
vaient a Chericamp a tous Ies mardis. Ce service dura jusqu'a la perte
ciu Bras·d'Or qui brilia en mer en 1936.

• Camions, autoous, taxis

L'amenagement mooerne des grandes routes a diminue d'autant
l'importance des services de transport maritime.

Aujourd'hui, Ie gros du transport s'effectue par camions. Ainsi,
la cooperative des pecheurs expedie tout son poisson par camions, et

cela jusqu'aux ftats-Vills. Il y a un service regulier de transpo'rt paI
carnions entre Checicamp et Sydney depuis 1935. C'est Wilfrid Aucoin
(a Charlie) qui en cut I'initiative et qui Ie dirige encore.

Pour les voyageurs, un service quotidien d'autobus entre Chcti
camp et Sydney puis entre Checicamp et Inverness fut inallguce en
1943.

A Cheticamp meme, un service d'autobus relie au village Ies autres
agglomerations de la paroisse'. Enfin, mencionnons Ie service d'au
moins sept voitures de taxi.

• Les douanes

Comme Ch6ticamp fut toujouIS un port de pikhe, et que, des les
debuts, Ie poisson fut expedie en Europe d'oD I'on rapportait beau>
coup de marchandises, le besoin se fit sentir tres tot d'y etablir un
bureau des douanes. Aussi voyons-nous, des l'annee 1770, Ies Robin
solliciter et obtenir des Lords Commissaires du Tresor de sa Majeste
d'Angletcrre un bureau des douanes pour Cheticamp 6.

1. Proprieu! de ].F. Road d'Halifax.
2. Propriete de A.J. Burke Co. d·Halifax.
3. Propriele de J.F. Road d'Halifax.
4. Propriele de Bras d'Or Steamship Co.
5. Ce service fut inaugure en 1952 par Joseph (11 Georges) Aucoin.
6. Treasury Out-Lellers, Various, America 1763-1778, Arch. Pub!. du

Canada, T. 28/1, p. 163, I. 175.

8
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• Les Bureaux de Postes

Le premier bureau de postes fut instaUe a la Pointe en 1868. Plus
tard, il fut transfere au havre dans Ie magasin de Walter Lawrence.
Aujourd'hui, on compte six bureaux de postes a Cheticamp. soit un
par localite ' .

• Tetegrapbe

Le Pere Fiset obtint Ie service teh'igraphique pour Cheticamp en
1891. Ce service fut installe chez Conrad Fiset. En 1905, il etait trans
fere chez Charles W. Aucoin et en 1912 chez Moise S. Aucoin. Ce
service a cesse en 1959.

• Le Telephone

Le premier systeme telephonique debuta en 1906, mais dans Ie
village 'seulement et sans communication avec l'exterieur. Ce n'est
que durant la guerre de 1914 qu'i! fut relie avec l'exterieur par b
Maritime Telegraph and Telephone Company Limited.

Les gens du cap Rouge etaient trop loin du centre et leur region
trop accidentee pour que la compagnie fut interessee a leur installer
une ligne telephonique. Qu'a eela oe tienne ! Ces gens 1'installeront
eux-mcffi2s et jusqu'i Pleasant Bay conjointement avec les £cossais de
cet endroit. Ce fut la premiere ligne rurale de Cheticamp. En 1936.
les Cap-Rougiens virent leurs terres expropriees par Ie gouvernement
federal en vue de l'etablissement du parc national et cette Iigne teIe
phonique flilt interrompue. En 1939, une partie de cette ligne, dont les
poteaux restaient encore debout, fut reprise par une trentaine d'horo
roes du Petit-£tang et de l'autre bo,rd de la Prame. Les proprietaires
de cette Iigne, l'administrent d'apres la forroule cooperative. lIs 1'en
tretiennent eux-memcs ou en partagent Ie cout et paient loyer pour
les services de la «Maritime» aqui leur ligne est reliee.

• Banque

En 1914 la Banque Royale du Canada ouvrait une succursale a
Cheticarop, dans I'edifice de Georges Lebrun. FeflIlee en 1926 pour
un an, eUe ouvrait de nouveau ses portes l'annee suivante avec la
reprise de la mine de platre. En 1954, elle se transportait dans un
nouveau local, moderne et spacieux, chez Paul Cormier.

1. Bureaux aCNels : Cbeticamp (1868), Pointe (1868), Petit-ElaJIg (1889).
Point-Cross (1891), BeJle-Mlarche (1902), Plateau (1905), Cheticamp Island.
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• L'electricite

Depuis longtemps, les poissonneries et les gros magasins posse
daient leur propre installation eIectrique. Mais ce n'est qu'en 1937
que la Nova Scotia Power Commission prolongea d'Inverncss a Cheti
camp Ia ligne de transmission d'energie electrique.

Depuis cette date chaque foyer de Cheticamp a pu se pourvoir de
toutes Ies commodites moderncs.

• Les garages

GTa~ au progres des cooperatives, I'expansion economique se fit
avantageusement sentir de multiples f~ons.

II n'y avait jamais existe de garages a Cheticamp avant 1937. 11
Y avait bien des automobiles, mais chacun se faisait son propre me
camden ou, dans les cas plus difficiles, recourait a un ami naturell~

ment mieux doue ou plus experimenre en cette matiere.
Les Robin qui jusqu'ici avaient concentre tous leurs efforts sur la

peche, voyaient maintenant ce commerce leur echapper par l'ceuvre
des cooperatives. Tout de suite, its porterent leurs efforts ailleurs :
Magasin de gros avec commis-voyageur pour les dillerents centres du
Cap.Breton ; quincaillerle ; boucherie et livraison de 1a viande adomi
cile. En 1937, ils oorissaient Ie premier garage a Cheticamp.

Aujourd'hui, en 1957, il existe a Cheticamp, sept gros garages,
avec outillage moderne et mecaniciens competents 1.

• Un cinema

Jusqu':ic~ les pretres ou des associations paroissiales faisaient venir
des films dont la representation se faisait a la salle paroissiale. Puis,
des individus, pour qui c'ktait leur gagne-pain, circuJaient de paroisse
en paroisse et donnaient des seances de vues animees plusicurs fois
par mois a Cheticamp.

Mais on se souvient tout particuli..:rement des seances que don
nait l'abbe Samson, vicaire. Durant Ia semaine, it photographiait des
scenes de Cheticamp meme, prises SUI le vif et par surprise. II ne solli
citait la permission de qui que ce fut pour en fixer l'image sur la
peIlicule et conrinuait de filmer nonobstant les sentiments des inte-

1. Void les garages en 1957, avec date d'ouverture : Imperial Aucoin Esso
Sel"Vice 1937; North End Garage (David P. Chiasson) 1939; Ch~ticamp Motors
(Alphonse D. Chiasson) 1946; Central Service (Davie Bourgeois) 1947; Trail
Garage (autre garage des Robin) 1949; en 1955, un autre garage par Marcellin
Leli~vre ; et en 1959, un garage au Petit-Etang par Henri Maillet.
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resses a ce sujet. Aussi, les uns s'y preraient aimablement; d'autres
s'en offusquaient; d'autres enJin, par gene, refusaient absolument, se
debattant COnlllle des diables dans l'eau benite. Leurs gestes n'en etaient
que plus comiques. Ces films constituaient c.1onc WI tissu de scenes
cocasses et hilarantes prises dans Ie milieu. Le samedi soU, il y avait
foule a ce cinema improvise.

En 1947, un Che,ticantin, M. Joseph Lelievre, batissait une salle
de cinema: Ie Theatre fvangeJine, avec llil.e capacite de 225 sieges.
Depuis lars, ce cinema est ouvert tous les soirs et fait de bonnes
affaires 1.

• Autres services

11 Y avait a Ohetical1lp en 1957, trois lbarbiers et deux salons de
coiffure pour dames, trois au quatre petites salles de billard, quatre
ou cinq bouchers et vendeurs de viande, quelques vendeurs de pro
duits pharmaceutiques, une petite imprimerie, Cheticamp Printing
Service, comrnencee en 1935 par Joseph-Lue Chiasson; enfin, en 1959,
une boulangerie et une buanderie au Peti t-J: tang.

• Les pomfIiers volontaires

Un service de pompiers touche de pres au domaine economique. II
protege efficacement les pl"Oprietes immobili~res contre ie feu et pre
serve ainsi de la mine totale des gens trop peu soucieux de couvrir
leurs immeubles pat' des assurances.

C'est vers 1940 seulement qu'un groupe d'hommes de Cheticamp
s'organisa en equipe volontaire pour former la brigade des pompiers
de Cheticamp. Avant cette date, quand Ie feu prenait serieusement a
une maison ou a une grange, ceUes-ci ctaient irrc:mcdiablement per
dues. Les proprietaires et les voisins demeuraient les temoins impui.9
sants du dcsastre.

En 1953, ces pompiers volontaires se procuraient leur premiere
pampe mecanique. Aujourd'hui, irs sont outilles comme les pompiers
les plus mOQernes de nos grandcs villes: voiture avec &:belles et
boyaux, achetee en 1957 au prix de $12,000, masques agaz, costumes,
systeme d'abrme, rien ne manque.

Quand un feu se declare quelque part, il suffit d'un coup de tele
phone... La voiture des pompiers demarre en vitesse et file vers Ie
lieu du sinistre. En mell1e temps, par un appel conventionnel, la sirene
dirige du meme cote les pompiers volontaires. Et les maisons sauvees

1. Ell 1955, MM. David OJiasson et Paul Cormier s'en pottllient acquereurs.



LA VIE ECONOMIQUE 105

du feu par cette brigade de pompiers volont~Ires ne se comptent dkp.
pll.l!i a Cheticamp.

5. - POSSffiILrrES n'AVENIR A CHEnCAMP

Meme en tenant compte de l'eloignement des grands centres, les
possibilit'6 economiques de Cheticamp sont grandes. D'abord, la peche
qui, modernisee, est devenue interessante et remuneratrice, devrait
attirer de plus en plus les jeunes gens. Trop de bonnes terres sont
totalement negligees ou meme abandonnees. Actuellement a Cheri
camp, il n'y a pas pour la peine de culture maraichere, pas d'e1eva~

de pores ni d'autre betail de boucherie, pas d'industrie laitiere, pas
d'aviculture 1. S'il s'en fait un peu c'est pour les besoins domestiques
seulement et tres peu pour fins commerciales. Voila pourtant autant
de domaines oil des gens competents trouveraient profit. Puisse la
Societe Saint-Pierre orienter certains jeunes gens, qui errauraient Ie
gout, vers une ecole d'agriculture po'ur y suivre des cours pratiques
et revenir a Cheticamp exploiter l'un de ces domaines agricoles.

A part Ie minuscule chantier de meubles et de bateaux des «Fraser
et Chiasson », il n'existe aucune manufacture a Cheticamp. Il faudrait
qu'il en surgissent au moins quelques-unes.

L'avenir economique de Cheticamp est d'une importance supreme.
Les jeunes gens et jeunes filies Cmigrent a Toronto ou ailleurs. lis
Ie font, non par gout mais par necessite. Tous affirment que, s'ils
pouvaient gagner lettr vie a Cheticamp sans trap de misere, ils revien
draient avec joie. C'est un probleme sur lequel la Chambre de com
merce, les associations et les personnes qui jouissent de quelque pres
tige doivent se pencher serieusement.

1. 11 y a quelques poulanJers.





CHAPlTRll V

LA VIE RELIGIEUSE

I. - PERlODB MISSIONNAIRIl

Apres la Dispersion, les peregrinations des Acadiens et la penurie
de pretres rendaient tres diffi.cile l'organisation du ministere religieu.x.
Pendant longrernps, les seuls pretres auxquels purent recourir les Aca
diem groupes ici et la furent les rnissionnaires affectes a toutes les
missions d'Acadie par l'eveque de Quebec. Le champ a parcourir emit
tellement vaste que ces missionnaires ne pouvaient meme pas assurer
une visite annuelle a chaque groupement.

A. - Messes blanches. Cantiques

Dans tous les milieux acadiens ainsi depourvus de pretres, OU la
visite du missionnaire se faisait a de lointains in tervalles seulernent:,
des hommes de connance, commis par l'autorite ecdesiastique, assu
maient la direction des ceremonies religieuses oil le pouvoir de sacer
doce n'etait pas requis, relIes qU'ondoyer Ies nouveau-nes ou recevoir
devant temoins Ie consentement mutuel des epoux. Ii y eut Louis
Robichaud pour la region de Boston en Nouvelle-AngIeterre 1, Jean
Doucet pour toute l'ile du Prince-£douard 2, Charles Hebert pour les

I. Une lettre du P. Maillard, pdtre, viCllue g&uhal du diorese de Qu&ec,
d. Arch. Can. 1905, Appendice I, pp. 267-268 : «Etant vicaire genUaJ. de to\lle
cette paroisse de l'Amedque Septenuionale j'ay droit de coromettre une per
sonne de confiance pour recevoir de pareils consenlements et c'esr vous que je
coromets... » Halifax, 17 sept 1761.

2. ArdJ. Archev. Quebec, f. ~931, p. 1!l?, Reg, 0.£.53 R.
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lies de la Madeleine 1. A Cheticamp, ce role fut joue par Joseph
Aucoin 2.

Tous les dimanches, les fideIes se rendaient a l'eglise pour la messe
quand Ie missionnaire etait de passage, pour la messe blanche quand
Ie prctre eruit absent. On l'ecitait ou chantait certaines parties de la
messe. Des cantiques, achptes aux temps liturgiques ou aux Fetes,
animaient les ceremonies et entretenaient la ferveur. Aux messes blan
ches, seul Joseph Aucoin Iisait l'.£vangile et recitait les prieres reser~

vees aux pretres. Par respect, il omettait les paroles de la consecration.
Joseph Aucoin presidait encore au chapelet du soil' et des diman

ches apres-midi. Presque tous s'y rendaient. La foi etait grande et la
piete aussi. On n'est pas martyrs pendant des generations sans acque
rir une ame particulierement trempee. Rien n'aurait derange ces gens
durant leurs prieres. On conte qu'un jour, pendant la recitation du
chapelet, l'un des vieux vit, par les fenetres de l'eglise, l'uD de ses
creanders sans doute, lui voler un beellf. Il ne bougea pas et attendit
la fin dll chapelet pour couri!- sus au voleur.

On chantait des cantiques areglise Ie dimanche et dans les maisons
a la vcillee. Qui dira l'infiuence immense des cantiques sur eette jeune
colonie? Le chant des cantiques emit une priere et maintenait une
atmosphere de pietc et l'elevation de I'ame. II constituait une expres
sion de vie communautaire et un lien avec Ie passe. En1i.n, ee fut Ie
vehicule Ie plus populaire des notions de la foi que les gens surent
garder et transmettre de generation en generation. Des recu.eils teis
que les « Cantiques de 1'Ame devote» ou les « Cantiques de Mar
seille» furent pO'llr eux des trcsors inappreciables. Ces cantiques
deerivaieut toutes les ceremonies religieuses avee les moindres details.
Un exemple typique est Ie cantique de Ia messe avec ses trente-deu~

couplets qu'on cnantait tous les dimancbes et qui se chante encore
dans certaines families. Tons les mysteres de Ia Foi, la vie et la Passion
de Notre-Seigneur 3, les prindpaux faits de I'Ancien Testament et du
Nouveau, Ia vie des saints, les conditions de Ia priere, les fins der
nieres, tout y passait. Ccs cantiques en effet, dans 'Iesquels, corrune Ie
dit une preface, « 1'on reprcseote d'une maniere nette et facile ~es

prindpaux mysteres de Ia Poi et Ies principaies vertus de Ia religion
chretienne », ces cantiques que 1'on chanta a l'eglise et dans toutes les
familles pendant plus d'un sicc!e, que beaucoup savaient par cceur en
grande partie, constituaient une somme etonnante de connaissances

1. Mandement de Mgr Plessis, 26 juin 1798.
2. Selon lea Registres paroissiaux, c'est lui qui ondoie les nouveau-a.!!s;

c'est lui qui fait lea d~daratjons aux missionnaires de passage pour t~moigner

de la mort de tel et tel paroissien.
3. Le Cantique de la Passion se compose de vingt-six couplets.
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religieuses, Ie meilleur des carechismes, Ie meiUeur livre de theologie
a l'usage des lideIes.

B. - Les missionnaires

La premiere visite a Cheticamp d'un pretre missionnaire fut celie
du Pere Ledru, dominicain, Ie 1er juin 1787 1.

Mais Ies Cheticantins, enlin etablis a demeure, souffraient de
I'absence du pretre. Tres vite, Us se preoccuperent d'en avoir un parmi
eux ou dans la region. M. Jones, o.f.m.cap., grand vicaire d'Halifax,
dut transmettre leurs vifs desirs a Mgr Hubert de Quebec. Celui-ci
repond Ie 19 mars 1791, qu'11 est impossible pour Ie moment d'en
voyer un pretre dans ces regions; «aucune ressource en faveuc des
Acadiens de Tracadie, Chetican et Arichat ». II y a trop de p'd.Coisses
dans Ie besoin au centre du diocese.

Cependant, l'eveque de Quebec ne se desinreressait pas de ces
brebis dispersees et sans pasteurs. Ce fut avec Ia plus grande joie qu'il
r~t dans ces missions des pretres franpis chasses de Saint-Pierre
et Miquelon ou de France par Ia revolution fran\aise.

L'ABBE 2 FRAN<;OIS LE]AMTEL de Ia Blouterie, d'Arichat

Ce pretre est Ia plus bel1e ngure missionnaire du Cap-Breton et
l'une des plus belles de l'Acadie. II yen a peu qui furent aussi proches
de !'a.me acadienne, qu'il sut comprendre et dont il sut se faice aimer.

II etait ne en France Ie 1er novembre 1757, pres de Granville, en
Normandie, dans Ie diocese d'Avranches. II fut ordonne pretre Ie l4
juin 1783 et envoye en mission aux iles Saint-Pierre et Miquelon. La
revolution frao\aise venait de l'en chasser avec un compagnon, l'abbe
Jean-Baptiste Al1ain, parce qu'ils refusaient de preter Ie sennent
d'allegeance a Ia Constitution civile du Clerge.

M. Lejamtel vint se refugier aHalifax ou il fut rf\u par M. Jones.
Celui-ci, vivement impressionne par Ies qualites de ce jeune pretre,
lui conna immediatement Ies missions du Cap-Breton et de plusieurs
villages situes sur Ies cotes de Ia Nouvel1e-Ecosse.

Pendant vingt-tl"Ois ans, d'Arichat 00 il avait etabli sa residence,
M. Lejamtel arrosa de ses sueucs Ie vaste champ conne a sa so11ici
tude pac I'autorite religieuse. Vne fo1s pac annee au moins, ce grand

1. Leltre du P. Loom a Mgr de Quebec Ie ler juin 1787. N.-B. IlI, 5.
2. Autrefois, a Chelicamp, on donnait Ie titre de «messieurs» aux abbb :

Monsieur LejamteJ, monsieur Fiset. Aujourd'hui, on donne Ie litre de «Phe J> :

Phe Leblanc, P~re Samson; mais on parle de monsieur Girroir, de monsieur
Courteau quand it s'agit des anciens. On entend rarement Ie terme «abbe»
comme dans Quebec. Dans la suite de notre ouvrage nous nous servirons indif
feremment de l'UD ou de I'autre de ces titres seloD I'opporcunice du moment.
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apOtre visita ses missions eloigoees, traversant toute l'ile du Cap
Breton par terre et par eau, ayec des sauvages comme guides. En
1793, dans un de ces voyages, il se demit une jambe. En 1799, une
tempete sur mer faillit l'engloutir. Mais rien ne l'arreta. Et quand
M. Allain se sera retire des iles de la Madeleine, c'est jusque-Ia qu'il
ira porter les consolations de son ministere.

Ce pretre edifiait tous ceUK qui l'appro-chaieot. Des une premiere
entrevue, M. Jones Ie recommanda a Mgr Hubert: «ayant trouve
M. Jamtel un homme piewc, douK et de trente-quatre aos en cas
d'accident au de mort, je vous conjure de me remplacer par ce
M. Jamtel, c'cst un hom_me prudent... »1. L'ayant rencontre lars de sa
visite p::>..Storale de 1815, '!'.1gr Octave Plessis lui-meme ecrira de lui :
«Vne grande simplicite, des connaissances assez etendues sur l'Ecti
ture Sainte, sur l'histoire ecclesiastique, sur la Theologie speculative
et pratique, un esprit de mortification qui se manifeste presque malgre
lui, une ferveur angeHque, un zeIe pour Ie saiut de ses ouailles qui
ne craint ni les saisons, ni les voyages penibles : voila des qualites
propres a rcndre un pasteur extremement cner a son troupeau... » z.

En 1819, il fut nomme cure a Bccancourt ou il mourut venere de
tous Ie 22 mai 1835.

La premiere visite a Chet1camp de ce saint pretre ent lieu a rau
tome de 1792. En reven-ant des iles de la Madeleine a Arichat «j'ai
desservi les habitans de Cheticao, qui n'avaient point encore pascha
lise. j'en ai envoye Ie recensement a Mr Jones immediatement apres»
par noms et surnoms 3.

II Y reviendra souvent par la suite. Des que les Cheticantins seront
prives de leur propre missionnaire, M. Lejamtel ne manquera pas de
leur faire une visite annuelle.

Comme les premiers missionnaires, il eut en tres haute estiroe les
gens de Cheticamp. Tandis qu'il eut a se plaiodre des gens de la
Petite-Bras-d'Or, tnodis qu'il eut a souffrir des Acadiens d'Arichat, il
n'eut que des louanges pour les braves gens de Chhicamp. En retour,
ceux-ci I'appreciaient et I'aimaient beaucoup. A Cheticamp, sa me
moire est demeuree en tres grande veneration 1usqu'a, nos jOlUS.

L'ABBlJ JIlAN-BAPTISTE 1'LLAIN, des iles de la Madeleine

Avec M. Lejamtel, M. Allain (l'abbe Jean-Baptiste Allain) avait
dil fuir les i1es MiqueIon, ou il emit vice-prefet apostolique.

1. Lellre de M. Jones a Mgr Huberl Ie 8 oct. 1792.
2. Mgr Henri Tern: VisiJes Pastorales par Mgr I.-Octave Plessis, h. de

Quebec, p. 33, Quebec 1903.
3. LetU"e a Mgr Huben, Ie 4 juin 1793. Ce receosement est introuvable.
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II etait ne en France en 1738 et avait ete ordonne pretre Ie 24
septembre 1763.

Mgr Hubert de Quebec Ie res:ut it bras ouvert et lui offrit la des
sene d'une belle paroisse du diocese, mais l'humble apotre sol1icita la
faveur d'aller se devouer dans les missions eloignees. II eut en panage
les missions des iles de la Madeleine, de Cheticamp et de Magre. Il
etablit sa residence aux lles pour repondre aux desus de son eveque.

Sa premiere visite a Cheticamp date de 1794. La traversee des lIes
a Cheticamp l'avait fatigue. Il avait deja cinquante-six ans et sa sante
faisait defaut.

Des son second voyage en 1795, il eerit it M. Grave, vicaire gene
ral, sa resolution de se retirer aupres de M. Lejamtel, a cause de Ia
fatigue des voyages, des infirmites d'age et de temperament 1.

De fait, it l'automne 1797, il se met en route pour Arichat. I1 s'ar
rete it Cbkticamp ou il passe l'hiver.

II s'etait attache aux Cheticantins. A peine rendu it Arichat, il
manifeste Ie desir de retourner avec eux. 11 insiste ; Ie 26 juillet 1799
il eerit :

«Je vous avais fait part rete demier, ecrit-iI a Mgr, d'UD Certain desir que
j'avais de relOumer 11 Chetican par l'affeaion que j'ai pour ces babitans...
iii ne vieD( point de roissioonaires pour ewe. je conserverais encore ce
sentiment J) '.

La reponse de Monseigneur fut tres favorable. M. Allain en in·
forma immediatement les interesses, posant comme condition qu'on
batisse une chapelle.

• La premiere chapelle

Jusque-la, Ie service religieux au passage du Ill1sslOooaire avait
lieu dans une famille oil logeait Ie missionnaire. Habituellement,
c'etait chez Augustin Deveau. Naturellement, cela ne repondait plus
au besoin.

Aussi les Cheticantins, pour repondre it la demande de M. Allain,
se mettent immediatemcnt a l'ceuvre. L'eglise fut construite dans I'hi
ver de 1800. Bile erait fort rudimentaire cette eglise en bois rond,
«piece sur piece », «pas beaucoup en regie », ecrivait M. Lejamtel
en 1809, et deja «tfOP petite », dira Mgr Plessis, lors de sa visite en
1812.

Bile etait situee dans Ie fond du Platin, sur la propriete des Aucoin

1. Lettre du 21 aout 1795, t. M. 7.
2. Lettre du n juillet 1800. I. M. II.
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Mon Seigneur l'iiv~que de Quebec

Mon Seigneur

apres avoir fait tout notre possible rllle passe avec vous, pour avolr
un pretre nous voiUa encore saLlS en avoir nous sommes un troupeau qui se
vois abandonne C'est pourquoi nou nous jairoDs entre vos bras pour que
vous fassiez votre possible pour DOUS en procurer un Mr Allain Pretre
Ab( 7) DOUS a Eerit qu'il a rl:l;U des Jelre POU! venir nous desservir du
Grand Vicaire de Quebec il oous a faite batir une ChapeUe dans Ie COlll'lUlt
de l'Hiver dans la rigueUl: des temps & il DOUS a faire aIler Ie cbercber & i1
na pas voulu venir pour deservir lOUIe la paroisse il nOD voulait que la
moitie & il demaode toujour la dime ouffene par toute la paroisse qui ene
la somme de 1,000 L

(Eusel:'C a Thomas). Lcs ruines en etaient encore visibles a la fin db
siecle dernier.

Dans la suite, on construisit un petit presbytere, bien miserable
sans doute. C'est Ia que 10g~I'"a Mgr Plessis a sa visite de 1812.

Des Ie printemps, des delegues de Cheticamp et de Magre cou
rurent a Arichat chercher M. Allain. Cependant, on n'avait pas re
pondu a sa lettre de l'aut011lne. Il y avait eu un desaccord. On
en voulait un plus jeune. M. Allain en avait eu venr.. Eu.6.D,
on s'etait decide a venirr Ie chercher, mais a certaines conditions: c'est
qu'il desservit Cheticamp et Magre avec un sejour egal a chaque en·
droit. Done, surplus de depenses et voyages penibles 1. 11 refusa et la
voiture rctourna sans lui.

Les Cheticantins, d~us, decident d'ecrire ewe-memes a l'eveque
pour demander un autre pretre. Cette Iettre, « signe par trois des Metre
abitans de la paro:isse repnndant pour taus les autres» (en marge),
laisse sou~onner quelque amertume au sujct du refus de M. Allain :.

CMtkan 2 jour de juln 1800

Mon Seigneur
Nous noUll recommandons a vous

Salut & Benediction

Benony I.e Blanc
Joseph Boudrot
Regis Bois'

M. Allain avait mis l'kveque au courant du fait avec les explica
tions voulues. Commc celui-ci demande de plus amples renseigne
meats a M. lejamtel dans une lettre que M. Allain lit par indiscre
tion, la colere du vienx missionnaire se donne libre cours dans une
lettre a Mgr Ie 16 aout suivant :

1. Leltre de M. Allain a Mgr Ie 27 Juillet 1800.
2. N.-E. Vll-5, Que.
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S'il leur en a coute quelque chose, <!it·ll de res gens qui sont venus Ie
cheIcher, j'en suis quatre Eois plus qu'eux tous ensemble... mOIl amour-propre
est un peu pique de me voir impute un trait odieux Iorsque j'ai desservi
ces Butors deux annees gratis sur six dont du tout je pouvais n'~tre pas
cODlent. C'est Ie pro mot que j'en dis, 11 s'agit iei des gens de Magre dont
vous avez vu un des chefs de parti et non point de I'ensemble compose en
plus grand Dombre de boones gens parmi lesquels un peu de mauvais levain
peut ouire. Deus omnia disponit '.

II ne faudrait pas que cette petite chicane diminue la figure de ce
grand missionnaire. It etait avance en age et plein d'infirmites; et les
Acadiel15 n'etaient pas sans defauts. Pour avolr une juste idee de sa
valeur, souvenons·nous de ce que Mgr Plessis ecrivait de lui, lars de
son voyage aux iles de la Madeleine en 1811 :

Nul n'etait plus propre que lui a mainrenir (les Acadiens) dans cette esti·
mabie simplieite digne du plus bel age du christianisme, dans ceue inno
cence de mreurs, dans certe union, cette harmonie et certe probite a toute
epreuve que l'on admire encore chez ewe.

It fit une dernif~re visite it Chericamp en '1808, lars de son voyage
aux lles de la Madeleine au il retournait demeurer avec un de ses
neveux.

En 1812, age de 74 al15, epuise d'in.firmites et de fatigue, il se
retira a I'Hopital General de Quebec ou it mourut un mois apres,
en juillet.

L'ABBE GABRIEL CHAMPION de Cheticamp

La lettre des Cheticantins it l'eveque de Quebec semble avoir porte
des fruits. Des l'annee suivante, 1801, une grande joie s'annonce pour
eux:. lIs vont avoir leur missionnaire et il residera chez eux. II s'ap.
pelle M. Champion.

Ce pretre avait ete chasse de France par la revolution fran~aise

eo 1790. II avait passe I'hiver de 1800·1801 avec les Acadiens de la
baie Fortune dans rile du Prince-Edouard 2. II vint a Chericamp dans
rete de 1801. It fut Ie premier preue ay etablir sa residence. II devait
desservir Magre et les ires de la Madeleine.

Dans une premiere lettre it l'eveque de Quebec, Ie nouveau venu
decrie son erat civil :

1'. 1M. 9, Que.
2. Lettre de M. MacEachern a Mgr de Canath de Que., Ie 30 mai 1801,

LP~E. 22.
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« Mon aocieo diocese... est celui d'Avrancbes... je suis n~ Ie 17 decemhre
l'an 1748... j'ai ele fail pretre ran 1778... MOD nom eSI Gabriel Cham
pion.,.» 1.

M. Champion sc fit tout de suite remarquer pour son bon caractere
qui ne se dementit jamais. M. MacEachern, missionnairc a rile Saint
Jean, Ie depeint ainsi la premiere fois qu'il en parle: « He is a worthy
character)} 2.

L'abbe de Calonne fait de meme :

« Il eSI tres fort, eccil-it a Mgr de Caoath, t.res :zele, et d'une trts boone
conduite. L'ecorce en est un peu rude parce qu'it a toujours vcku parmi les
paysans mais par celIe raison peut-~tre en est·it meilleur, quoique peu
propre ~ les meuer dans les voies de la perfection, ce qui n'est pas requis
pour la multil1lde. D'ailleurs ses sentimens som t.res boos ~ tous egards» I.

«Ce brave missiol11Ilaire» comme l'appelle M. Burke, demeurn six
ans a Cheticamp, avec des randonnces frequentes et prolongees natu
rellement aux iles de la Madeleine et a Magre. Ce fment six annees
de paix ct de bonheur de part et d'autre, que seul faillit interrompre
un H.cheu..x accident de la fin du careme 1805 : M. Champion devint
subitement aveugle. «Dans moins d'une seconde, je perdis absolu
ment la vue, au point de ne me conduire qu'avec peine en plein
midy})., ecrit-il aMesseigneurs les hcques de Quebec, Ie 7 !Pal 1806.
II dut alIer aHalifax se faire soigner. « Le nerf... est attaque» et seul
«Ie grand medean peut Ie guerrir}) ecrivait M. Burke'. Cependant,
il put dire Ia messe a la Saint-P.ierre et regagner Chericamp avant
I'hiver, it Ia grande joie de tous,. car «Ia perte de ce brave homme,
avait ecrit M. Burke, ne se reparera pas de si tot}) e.

Le cher missionnaire restern ainsi afflige jusqu'a sa mort, qui
d'aillcurs, ne tardera pas. II sent cette mort approcher. II en avertit
il'evCqlle de Quebec avec des accents touchants :

«Je suis aux tIes de'la Madeleine... toujours incommode de la mC!me ioJir·
mile. Si cenet queUe parait manasser plus procbainement rna vie par un
essouflemenl... qui mincommode la vue et me descend au creur et quelque
fois ccaindre ne pouvoir pas 1i.nir Ie sacrilice de la Sle Messe sans accident
ce qui est arrive une fois Ou deux... » Puis, «un eblouissement occasioone
par la neige nouvellement tombes sur les g1aces des bays par sur Ies queUes
j'avais ete oblig~ de passer Ie jour... pour aller administrer un malade qui

1. De O1elicamp, Ie 1.0 juin 1802, N.-E.-6.
2. Lettre du 30 mai 1801, t,P.E.-22.
3. ler juin 1801, N.-£. V-7.
4. N.-f. VII·7.
5. Leltre du ler juin 1807, I.M.-22.
6. Le 10 aoul 1805.
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~t eo dlUlger de mort. .. Je crams bien que cela ne dure pas longtemps A
cause de cee essouBement qui m'est survenu Ames autres incommodit~s et
me pr~Sllge probabiemeot une mort procbaine... '.

A l'alltomne 1807, il n'ose pas rester seul dans ses missions. II se
fait conduire aupres de M. Lejamtel, aArichat. Il y meurt Ie 18 jan
vier 1808.

Cette mort fut une perte immense pour les missions du Golfe.
« BIle Iaisse un vuyde (sic), .ecrivait M. Burke a l'eveque de Quebec,
que votre Grandeur aura de la peine a remplir» 2.

Jusque dans sa mort, cet homme de Dieu sut montrer une ame
genereuse. Toutes ses dettes payees et 100 L leguees a ses neveux de
France, par testament, il laissait tout Ie reste, ses meubles et son argent,
aux pauvres de Cheticamp ; et, a cette chere mission encore, ses orne
ments et ies choses qui lui servaient a1'autel s.

Ce missionnaire, simple et modeste, n'etait pas un savant; il
n'etait probablement pas un batisseur; il se contenta de la chapel1e
primitive et d'un presbytere miserable. On lui doit cependant d'avoir
fonde la premiere ecole a Cheticamp. U etait peu exigeant : « il trou
vait toujours tout bien, disaient de lui les gens, et il ne voulait pas
leur laisser faire aucune depense ». 11 n'etait sans doute pas un litur
giste ni un canoniste eminent: a sa mort, l'egl.ise et Ie presbytere
« ne sont pas beaucoup en regie... les chases ne sont pas en bon etat ».
11 n'y a pas encore de registres pamissiaux a Cheticamp. Enfin, aussi
tot apres sa mort, on doit songer a procurer « les choses necessaires
pour Ie service divin» '.

Mais ce pretre eut un grand cceur. II ne demandait jamais nen.
Au contraire, il donnait tout et se donnait surtout. Aussi recevait-il
beaucoup en retour: d'abord, 1'estime de ses confreres dans Ie sacer
doce, puis Ie devouement sans borne de ses paroissiens. En plus de 1a
dime, ceux-ci lui fournissaient son bois, lui donnaient de la viande plus
qu'il ne pouvait en depenser « et bien d'autres choses et Ie tout gracis».
Us lui donnerent surtout leur attachement, leur Greur. La douleur
qu'ils eprouvcrent a sa mort fut immense: «Us Ie regrettent beau
coup », ecnra M. Lejamtel ason eveque 5.

1. Lettre du ler juin 1807, IM--22.
2. Lertre du 5 mai 1808. N.E. VI-18.
3. Lettre de M. Lejamtei A l'eveque Ie 29 jum 1808.
4. Lettre de M. Lejamrel 11. l'~vSque Ie 3 sept. 1809. N.E. VI-53.
5. Lettre du 3 septembre 1809. N.E. VI-53.
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• De nouveau stmJ pretre

En 1808, nous ravons Vll, M. Allain fit une courte VISIte a Cheti~

camp, lors de son voyage aux iles de Ia Madeleine ou il allait se
retirer chez un neveu.

Et voila les gens de Cheticamp sans pretre, avec tout ce que cela
veut dire de misere et d'inquietude !

La condition des missionnaires obliges de faire de longs et peni
bles voyages pour visiter leurs missions ou encore et souvent pour
aller porter les secours de In religion a quelque malade en danger de
mort, etait faite d'enormes sacrifices et d'heroiques devouements. Mais
n'oublions pas que la situation des pauvres gens de ces regions n'etait
guere plus interessante. On parle encore aCheticamp de ces temps de
dure miscre ou des hommes partaient pour Arichat dans leur leghe
embarcation chercher Ie prctre pour une personne en danger de mort.
Qu'on se figure l'angoisse de part et d'autee a la pensee du mourant
qui joue peuH~tre son eternite ! Le pretre arrivera-t-il a temps?

L'anoee suivante, 1809, c'est encore M. Lejamtel qui reprend ses
longues cOurses et se rend jusqu'a Chetica.mp. La lettr,e de louanges
qu'il ecrit a I'eveque au sujet des Cheticantins montee a l'evidence
que la bonte de M. Champion avait produit 1es meilleurs fruits:

«Ce sont des gens qui SOD[ on ne peut pas plus chari tables les uns envers
les autres; ils ont beaucoup de pic[~, et ce serait dOll1JDage de ne pas
seconder et enlretenu leur zl:Ie. Iis sont fort g~.~reux envers Ies pdtres
qui Ies desservent et ont beaucoup d'~gard pour eux; les attentions qu'its
ont eues pour moi m'ont bien tot eu fait oublier la fatigue de mon voyage.
J'ews aIJ~ chez eux par terre et par eau en traversaot I'isle du Cap-Brelon
avec deux sauvages. Iis a,Ont pas voulu me laisser relOuroer par Ie meme
chemin, vu, disaient-il~ que c'~tait trop p~nible pour moi; el ils onr equip~

eux memes ~ leurs frais un bariment pour me ramener par mer ~ Arischat
ou je suis de retour...

«le dernier dimanche que j'~tais ~ chetican i1s se SOD! IOUS assembl~

avec les d~l'utes de Magre et soot convenus de payer trois piastres par
famille, ~ un missionnaue qui viendrait pou.r eux et meme quatre, s'il ~tait

neccssaire. Il n'aurait pa:s grande depense ~ bire Iorsqu'il scrait chez eux,
car ils lui fou.rniraienl son bois et lui donneraient de Ia viaode plus qu'i1
ne pourrait depenser et bien d'aucres choses et Ie tout gratis, ce qui ~tait

le cas avec feu Mr Qampion qu'ils regretlent beaucoup...
« Mr Champion avait l~gue ses meubles et son argent aux pauvre!l. ..

Tous ont demand~ cr~e celte so=e fur employee pour les ~glises co=e
etanl les plus pauvres de leurs endroits, o'y ayaot aucuns parmi eux de
reduits ~ la mendjci~~. j'ai consend ~ leur demande... IOUS Ie demandant
d'une voix unanime, et Ies connaissaof tOllS portes ~ assister les necessi·
leUX» 1.

1. Lettre l Mgr Ie 3 sept. 1809. N.E. VI-53.
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C'est 11 cette visite qu'il avnit fait un autre releve complet de la
population catholique de Cheticamp et de Magre. «Toutes ces fa
milIes en general ont beaucoup d'enfants », ecrivait-il.

De cette visite, il rnpportait surtout l'impressioD suivante ; «]'ai
tfouve des peuples desoles de n'avoir pas de missionnaire». Quelques
joms plus tard, il revient sur le sujet aupres de l'eveque :

(l Un pretre vivmit a son aise dans ces pays quoique Ia situation en puisse
d'abord para1tre un peu desagreable a ceux qui o'y sont pas accoutumes...
ces gens fais:lOt souvent chanter des grnndes messes et des services, Ie casuel
suffimit pour ainsi dire aux depenses qu'il semit oblige de faire» '.

Mais de missionnaire, il n'en venait pas, Et it l'ete de 1810, Ie
vieu.x M. Lejamtel dut reprendre la route de ces missions elcignees.
II fit !aire Ie devoir pascal 11 tous et la premiere communion aux
enfants, Vne idee constante Ie preoccupe ; leur avoir un prerre :

«]'ai donne connaissance aux habitans de Chetican et de Magre des
sentimeots de votre Grandeur a leur egard... ils se rejouissent de voir qu'ils
oe sont point abaodonnes et se consolent dans I'esperance d'avoir un preue
dans un terns ou dans I'autre»'.

• La deuxihne eglise

M. Champion s'etait toujours contente de la chapelle prlIIUtlve,
s'opposant 11 toute arocHoration, 11 route depense de ses ouailles. Apres
sa mort, dans l'espoir d'avoir plus facilement un autre prerre, con
seilles aussi par M. Lejamtel, les Cheticantins decident et promettent
de biitir une autre eglise et des logements plus convenables pour Ie
missionnaire. Ils tinrent parole et la construction de l'eglise com
menc;a en 1810. Ils mirent deux ans a la biitir. Qu::tnd Mgr Plessis
leur rend visite en 1812, 'il ecrit dans son journal qu'elle n'a encore
que sa premiere couverture, mais doit s'achever dans Ie cours de
l'automne.

Cette deuxieme eglise fut batie sur la part de Joseph Boudreau qui.
aV'ait ete heureux d'en ceder Ie terrain au bon Dieu. Elle erait situee
dans Ie Platin encore, au pied du buttereau au sud·est du chemin.
Les vestiges en sont encore visibles. Elle etait en bois, Jrulis bien cons
truite, avec un seul clocher surmonte d'une belle grande croix en fer.

La premiere eglise n'a vait pas eu de titulaire. Celle-a eut Ie siea.
C'est l'eveque lui-meme qui, lors de son vo'yage en 1812, « lui donna

1. lb. Ie 10 sepc. 1809. NAt VI-54,
2. LGltre du 4 mal 1810, N.-E. VI·55.

{)
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saint Apollimire, martyl", parce qu'il avait ouvert sa mission chez
eux, Ie jOUJ oil l'£glise honore ce saint» I.

En 1955, annee du Bicentemire acadien, Ies paroissiens de Cheri·
camp ont eleve un monument a leurs ancetres, sur l'empbcement
mcmc de Ia deuxiemc egl'se ; et sur Ia plaque du monument figment
les noms des quotorze vimx, Ies quatorze fondatcurs de Chericamp.

• Les f'ieux cimet;eres

A cote de Ia chapelle ptlmltiVe, it y eut peulH~tte aussi Ie pre·
mier cimetiere. Ce n'est pas certain. Mais si cimeriere i1 y cut, on
en avait deja change l'emplacement bien avant Ia construction de cette
deuxieme eglise. Le nouveau se trouvait sur Ie butlereau, en descen.
dant Ia pente, en face de Ia nouvelle egIise. Le lieu etait bien wa.l
chow puisque la moitie dn terrain .etait trempe par les sources. C'est
ce que 1'00 appel1e Ie vi'eux cimetiere aujourd'hui. 11 servit jusqu'en
1868.

La dorment les restes des fondateurs de Cheticamp. A part quel.
ques-uns peut-etee qui furent enterres au fond du Platin dans Ie pre
mier vieux cimetiere, tous reposent iei.

• Les Registres Paroissiaux

En 1811, M. Lejamte] revint fidelement faire sa visite aux Cheti
cantins depourvus de pretee. C'est a cctte occasion qu'il ouvrit les
Registrcs paroissiaux de Cheticamp, Ie 22 septembre 1811. Le premier
acte au registre est un mariage qu'il avait lui-meme celebre lors de
son premier passage a Cheticamp en 1792. L'acte sUlvant est Ie bapte.
me de Philippe Lelievre datant du 22 septembre 1811. Des baptemcs,
mariages et sepultures entre ces deux dates, rien ne figure aux Re·
gistres.

• Visites episcopates des missions du Golfe

Depuis un certain temps, Ies evequ.es de Quebec avaient manifeste
rinteotion de faire une visite pastorale dans ces regions .du Golfe.
Les missionnaires s'en rejouissent a l'avance: «ce serait pour [lOUS
un grand honneur et en lUeme temps une benediction pour Ie pays »,
repondait M. Lejamtel 2. Its se laissaient aller a une douce espe
rance qui n'erait pas sans melange cependant :

1. Journal de voyage, L c. p. 230.
2. Lettre du 17 avril l!lOl. N.·:e. VI-36.
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<Ie 1a l1'Op grande disWlce des lieux, ~crivait M. Qwnpioo It la roDtttrlEre
du veDt, du tems et de la mer, me fODt cra.in.dce que nous ne soyons pas
lI$sez heuceux pour jouic de votre pc~sence dans ces contdes sauvages ».

Des 1803, Mgr Denaut entreprend cette longue et penible ran
donnee. II se rend jusqu'a Arichat. II hesite longuement a se rendre
a Cheticamp. Sur les conseils de MM. Lejarntel et Allain il se con
tente de faire venir M. Champion a Arichat.

VISITE A CH£TICAMP DE MGR JOSEPH OCTAVE PLESSIS,
eveque de Quebec.

Mgr Plessis, successeur de Mgr Denaur, it son tour reprendra Ie
chemin du Golfe.

Dans un premier voyage en 1811, il visite In Gaspesie et se rend
aux iles de la Madeleine. Des Ie printemps suivant, Ie 20 mai, il s'em
barque de nouveau alin de pousser plus loin et completer sa toumee
pastorale. II se rend a Cheticamp.

II monte dans la goelette Angelique de 32 tonneaux, avec Aime
Dugast comme capitaine.

II est accompagne de M. Maguire, cure de Saint-Michel de la
Durantaye, de M. Beaubien, pretre destine aux missions du Golfe, de
M. Xavier Cote, acolyte, choisi comme chapelain de l'eveque pendant
ce voyage; suivait Louis Lemieux, domestique de la mission. A I'ile
du Prince-£douard s'embarquerent avec l'eveque les abbes MacEachern
et Macdonnel, l'un missionnaire dans l'ile, I'autre en Nouvelle-£cosse.

• Arrivee a Cheticamp

Parris de la baie Fortune ou Rollo Bay « ou se trouvent 26 fa
milIes acacliennes» ':2, ils arrivent en face de Chetica.mp deux jours
plus tard, Ie 22 juiIlet.

Comme la guerre venait d'etre declaree avec les Americalns, la
terreur regnait dans toutes les colonies du Golfe, exposees aux incur
sions des corsaires. Cependant,

II il De parot aWl: yeux des voyageurs aucun vaiSSe3U dont la vue po.t les
alacmex: j mais, sans Ie vouJoic, its dOQO~rent eux-memes l'epouvante a
quelques-uns des fid~es qu'its allaient visitec dans un esprit de charit~ et

de paix ch.relienne.
«Trois chaloupes sorties Ie mercredi marin du havre de O1euClUl,

1. lettre du 10 juin 1802. NoB. Vll-6.
2. Voyage de Mgc Plessis 1812, 1. Co p. 223. Vu l'importa.ace de la narra

liOD de Mgr Plessis, DOUS en pubUons <l in extenso» la partie qui se rapporte
1 Ch~dcamPl L c. pp. 225·231. Ies SOds-titres sont de DOUS.
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pechaient de 1a morne aunc ,moyenne dislAnce de 1a terre. I.e capilaine Dugast
qui ne connaissait pas l'eetree du bavre, s'appcocha de rune des trOis, asse:z
i:caclee des aUlres. Soo motif ecait de prendre un des trois hommes qu'elle
avait a bard, pour lui servir de pilote. Les braves gens lui preteceet des
intenlioQs hostiles. et persuades que oous i:tions des America.ios, ils com·
menc~reol a teeir conseil eou'euxsur Ie pard qu'ils prendraient. L'un
vou[ait se mettre en defense, quoiqu'ils oe fussenl pas armi:s; l'autre couper
Ie cable de leur ancre et se sauver; Ie uoisieme consemait a etre pds saos
raisonner. Son avis l'eroporta. La goi:letle approchant d'cux. leur fmyeur
redoubla. l1.'eveque ecail debout aupres du mar de misaine. Bien qu'il rut
en SOlllAne noire, ils Ie prireel pone un officier de bard et ne douthegt plus
de leur captivite prochaioe. lis oe se rassurecent que quaod ili s' emendireet
appeler eo fmQ~is et qu'ils reconnurent M. McEachern qu'ils avaicot pre
cedemrncnt vu a l'lsle Saint-Jean. Dans leur agreable surprise ils seraieet
venus taus trois a la fois piloter l'Ange1ique si 00 l'avait desire. U o'en
fallah qu'uo; il sauca joyeusement a bord et ne carda pas a nous apprendre
la terreur door ils avaieet ete saisls. Mais en meme temps que ceux-Ia se
rassucaient, un pauvre Iclaodais oOlTIme Dudley, dool la roaison ecait en
vue, apercevant ce maIheuceux corsaire aroecicain se sauva au bois, lui, sa
femme et ses enfants, emponant avec eux ce qu'ils avaient de plus precieux
et ee briHaol peut-@tre uoe partie. Quand il viI Ie pre[at et ses compagnoos
debacquer paisiblemenr avec quelques effets et prendre Ie chemin de l'eglise,
il eUl home de sa bcvue et ernt que Ie moins qu'il pouvaie faire pour rex·
pier, etai~ de Ie leur avoucr. Ce fut ce qu'il tit en les abordaot.»

Description des lieux

« Le bavre de Ch!!ticao est forroe par une presqu'lle d'enviroo deux
lieux de long, qui court au l:!Qrd pacallelement a 120 grande terre du Cap
Breton. L'Isthme qui l'y joint, n'est qu'un bane de sable que la mer bat des
de~ cotes, saos jamais Ie couvrir. li semble que les babitants auraient dil
s'ecablir sur les bords de ce beau bassin. Point du tout. Si vous en excepte:z
trois au quatre, taus les autres, au nombre de plus de quamme. ant ere se
cantooner dans une affreuse vallee, bornee d'uo cOte par des roontagnes
entierement couvertes de bois, et de l'autee pac un c3teau qui les ,etoigne
du havre de pr~s d'uce Heue. C'est daos cette espece de vaSle tombeau qu'est
aussi eoseveli Ie presbyt~re et l'eglise 1 uop petile, ainsi qu'une plus grande
qui n'a encore que sa premi~re ouveeture et doit s'achever dans Ie cours de
l'aulOmoe. Un petit rnisseau,. Ie royaume des greeouilles el des wav.-aroos,
serpente desagreablement autour du presbyrere et regala I'eveque d'une
musique asse:z discordante lesquatre nuits qu'il y passa. »

Pie/A des Cbeticantins

« Au reste, si la vallee oceupee par les O1eucaotIDs est desagreable pac
ses mac«:age:s et pac les vents de sud et de sud·ouest qui y exercent un

I. «II manque a I'cglise de Cheticao un calice, un ciboire, un ostensoic,
un beoitier, un encensoir, une croix p.!Ocessioonelle, des ornements rouge et
violet, une ceinrure d'aube, des aubes, surplis pour pretee et pour enfant de
ch~, quelques amiets, lavabo, purificaroires, nappes d'aute1, drap monuaire et
pacem~t d'autel ». Mgr Plessis en fE12. Arch. de Que. Cahier des Vi sites Pas
LOrales 00 7, pp. 23-24.
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empire dont il semit difficile de se fa ire une idee, 00 en est abondamment
d~ommage par la bonte des habitants, par leur respect et leur affection
pour les precres. Ces sentiments se ,manifesrerent d'une maoiere bien con·
solance a l'arrivee de leur premier pasteur. IIs n'avaient encore jamais vu
d'evCque chez eux; leur joie etait inconcevablc, chaque famille venait 11
deux et trois arpents au·devant de lui, pour recevoir sa benediction,
puis elle se rangeait a sa suite, faisant mille offres de services 11 lui et 11
ses compagnons, que tous etaient jaloli.x d'accueillir et de loger dans leurs
maisons. Ces bons fideles ne padent qu'av,ec Ie plus grand eloge des pas·
teurs qui leur oot jusqu'a present annonce la parole de Dieu et administre
les sacremenrs. La voix d'un pretre. parmi eux, est aussi puissante que Ie
sera it celle d'un ange, parce qu'ils sont incapables de soup~onner qu'un
preue puisse leur annonccr autre chose que la verite, ou exiger d'eux; autre
chose que ce que Dieu lui comrnande. lls ne parlent it un ecclesiastique que
chapeau bas, lors m~me que la pluie leur lave les cbeveux OU que Ie soleH
leur brule la tete; ils soutiendraicnt avec lui une beure de conversation
sans oser se couvrir, s'il ne Ie leur ordonnaic it plusieurs reprises. lis n'ont
ete desservis que par voie de mission par M. Lejamtel, depuis la more de
M. Champion, arrivee en 1807. Rien de plus ardent que leur desir d'avoir
un pretre qui puisse hivemer chez eux, ou du moins y passer plusieurs mois
de suite. e'en ce que ne saurait faire M. Lejamtel, charge, COmIDe il est, de
plusieurs autres dessertes. Ceux-ci s'estimeraienl heureux d'avoir un desser
vant qui ne rut charge que d'eux et des fideles de Magn~ et des isles de
la Madeleine. »

Minis/ere

«MAgre est a cinq lieues au sud de o,etican, et sur la meme terre. La
population de cet endroit n'est que de trente-huit familIes dispersees sur
les deux bords d'une riviere dont lis ne peuvent occuper que les platins.
L'ev~que n'avait pas Ie loisir d'aller chez eux. M. Macdonell pour qui il
avait tres peu it hire it Chelican, se chargea de les avertir de sy rendre, en
meme temps qu'il mit confesser les Ecossais de l'anse de Magre, pour con
tinuer de 111 jusqu'it Justico. II partit done Ie jeudi matin, ne laissant de
pr~tre aupres du prcHat que messieurs Maguire el McEachern, qui furent
occupes pendant quatre jours 11 entendre les confessions, et n'y suffirent qu'u
peine; pour les soulager, l'evcque se chargea avec son chapelain de COUles
les instructions du matin et du soir, dressa la liste de toutes les personnes
qui etaient a conlirmer, cant de Magn~ que de Chetican, ec confessa les en
(ants qui n'avaient pas encore communie, ainsi que douze personnes dont
il celebra lui-meme les six mariages avant de laisser l'endroit, it la condi
tion expresse que les festins de noces ne se feraient qu'apres son depart.
Cet ordre fut fidelemenc execute.»

Aptes avoir deerit les noces (voir pages 234-235), Mgt Plessis
continue ainsi :

« Chetiean et Magre som generalement habiles par des families aea·
diennes, quoiqu'il s'y treuve quelques etrangers fran~is, irlandais et jersiais,
tous fore unis et egalemenc zeles pour leur religion. IIs ne cesserent d'en
donner des preuves pendant Ie sejour que l'evCque fit parmi eux, renouve
lant tous les joms leurs inscances pour obtenir un pr~re qui put leur accor
der une residence plus suivie qu'ils n'eo ont eue depuis cinq ans.»
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Cbtlp61lBS

«La chapel1e de Migre a saint Michel pour titula.ire. CeUe de Uthiam
e'en ayant pas, J'eveque lui donna saint Appolinaire, Martyr, parce qu'il
avait ouveet sa mis.sion chez ewe, Ie jour ou l'Eglise Moore c.e saint. 11 la
termina Ie dimanche, 26, jour de sainte Anne, apr~s avoir cooUrt~ l'ooct!oo
sainte ~ 154 personnes. »

DIPtlrt

«L'apres-midi du meme jour, it se mit en devoir de regagner sa
goelette; la plupart des habitants voulurent l'escorter jusqu'a Ia chaloupe
qui devait Ie recevoir au haut du bavre; pour s'y rendre il fallait faire uoe
demi-lieue a pied; cette distance oe fit relacher ni les hommes oi Ies femmes.
11 De put se r&:user au sentiment de teodresse qu'excite dans 500 <:<rur cette
foule de hoones ames, ~ genowe sur la greve lui demandant sa deroi~re

b~Mictioo et se recommandant les Iarmes aux yewe a ses pderes. Ce
spectacle renouvelc dans plusieurs autres eod'roits, rappelle in~itablemelll

celui que doonhent a saint Paul les fideles de r~glise de Milel, et donne
lieu a des rapprochements et ~ des comparaisons dans Iesquelles l'ap6tre
modeme sent de combien il est infc!rieur a celui des nations.

«L'embarquement se fit vers 5 heures du soir. II avait pour objet
d'alteindre un havre n:>mm~ Justico ou Justaucou ou Justaucorps, car 00

n'est pas d'accord sur cette denomination,»

Durant cette visite, M. MacEachem fit trois baptemes et M. Ma
guire quatorze. Ceux de nos aneetl'es qui eurent l'honneur d'etre con
joints par Mgr ]'eveque Jui-meme furent : Charles Boudreau et Luce
Aucoin, Andre Poirier et Anastasie Devaux, Hubert Aucoin et Marie
:Madeleine Bois, Frederic Deveaux et Marguerite Romard, tous huit
de Cheticamp, et deux autres couples de Magre: Paul Doucet et
Marthe Hache, Jean Etchevery et Henriette Larade.

Aueuo prctre ne fut nomme a Chericamp lors de cette visite.
M. Lejamtcl vint done fidelement en septembre de cette meme annee
[we sa mission.

• Espoir deftl: No)'(/de de l'abbe Dufresne en 1812

Monseigneur avait eu une trop bonne impression des gens de Che.
ticamp pour ne pas s'oecupcr d'eux. A. l'automne 1812, il leur donne
l'objet de [cur reve, claps Ia personne de M. l'abbe Antoine Dufr~ne 1.

Celui·ci, muni de tout Ie necessaire au eu1te et de pouvoirs etendus,
s'ernbarque pour sa mission. «]amais pretre n'.etait patti... avec plus
de joie, plus d'empre:,sement, pIllS de projets edifiants que I'abbe
Dufresne », ecrit Mgr Plessis 2.

I. Arch. de QuI!. Reg. H. f. 311; lettres de M. l.ejamtel, 27 aolit 1813.
2. ]oJn'1lal de Mgr Plessis 1815, Mgr T~, p. 64. Un seminariste, l'abhe

Vezina, sous-<liacre, accompagnail l'abbi Dufresne ~ Olcticamp, sans doute pour
lui aider A faire Ie cal~chi5me et ~ faire I'ecole,
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Malheureusement, la saison etalt avancee, Ia navigation dange
reuse et Ie capitaine ivrogne. Le capitaine manqua non seulement
Cheticamp, mais meme l'ile du Cap-Breton et visant trop au nord,
franchit l'Atlantique. Une tempete surpeit leur goelette et les jeta
sur Ies rochers de l'ile Mocodome ou its perirent tOllS corps et biens,
Ie 14 novembre 1812 1 •

Imaginez la desolation des Cheticandns, qui attendaient depuis
si longtcmps ! {{ La perte du pretre qui leur etait destine a acheve de
les jeter dans la consternation », ecrit Lejamtel 2 • L'hiver suivant,
tandis que l'abbe Manseau erait parmi eux, ils firent chanter un ou
plusieurs services par semaine pour l'ame de ce pretre qu'ils n'avaient
pas connu mais qui {{ avait peri en chemin pour aller chez eux» 3.

Touche de la profonde epreuve qui les accabJe, M. Lejamtel passe
six semames avec eux l'annce suivante. A son retour, it transmet 11
Mgr l'eveque en termes tres de.Iicats et respeetueux les instances des
habitants de Cheticamp pour avoir un prctre.

Ce venerable missionnaire revint encore en aout 1814. Un moment,
il crut avoir trouve un candidat au sacerdoce :

« J'ai eo vue un aUlre peltl jeune homme de Chetican qui paralt avoir heau·
coup plus de dispositions et de desir pour l'etat eccUsiastique que Ie jeune
Hureau. Toute l'objection qu'il y a a son egard, c'est qu'il est l'aine de sa
femille et que ses parents, qui sont pauvres ont de la peine a cooseotu A
son absence, vu que c'est un bon enfant et qu'w Ie regardeot comme leur
soutieo» '.

Ce fut Ie demier voyage de M. Lejamtel au milieu de ces gens
qu'i! avait tant aimcs. II approchait la soixantaine. Les fatigues subies
dans tant de voyages, des rhumatismes qui Ie rongeaient, lui rendaient
la tache par trap difficile. II en fallait un plus jeune.

L'ABBE ANTOINE MANSEAU, de Tracadie, N.·E.

Ce jeune pretre, ne a Saint-Antoine de la Baie-du-Febvre, reglOn
de Nicolet, Ie 12 juilIet 1787, avait re~u l'onction sacerdotale Ie 2
janvier 1814 11 Quebec. D'abord vicaire 11 Ia cure de Sainte-Anne de
la Grande-Anse, 11 la fin du mois d'aout 1814, il est nomme {{ mission
naire de Tracadie, Pomquette et Havre-a-Boucher, sur la Nouvelle
£cosse, et aussi de Chetican et de Magre, S\1f Ie Cap-Breton ».

1. Voyage de Mgr 1815 : Visites Pastorales de Mgr I. Octave Plessis, par
Mgr Tern, p. 62, Que. 1903. Un jeune homme des LIes de la Madeleine fut res
cape.

2. Lettre du 13 juin 1813.
3. Visites Pastorales, etc., ib. p. 64.
4. Lettre de M. Lejamtel du 4 oct. 1814, N.E. VI-64. C'etait Guillaume

A Fran!;ois LebJaac, qui emigra awe lles de la Madeleine en 1839.
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« ... Arrive a Tracadie, au iI devait hivemer, Ie nouveau Missionnaire
y trouva encore son predecessellr, Mr Pichard, prerre franc;ais, qui y residait
depuis plusieurs annees. Comme on erait alors au 10 novembre et qu'il n'y
avail plus rooren pour ce ~,iell.x et venerable prerre de partir pour Quebec
au l'appelait son Eveqlle, Mr, Manseau prit Ie parli d'aller passer l'hive.c
11 Chetican qui est a ueOle lieues de Tracadie. 11 en fit avertir les habitants
de celie mission, par un n~gre qui due faire Ie trajet 11 pied, et qu'il fallut
en con!equence payer fon cher,

« A la nouvelle d'un Missionoaire qui allait resider au milieu d'eux,
les bons Acadiens pousseDt uoe goelelCe 11 floc, lui rendene ses agres et se
metlenr en rouee paUll' Tr<lcadie, 01.1, douze jours apres, its arrivene it
pleioes voiles,

«Comme tout Ie petit bagage du Missionnaire ctait pret, il ne se fit
pas auendre : on remie donc it la voile sans perdre de temps, et des Ie len
demain au soir, on jetait rancre dans Ie Havre de Chceic.an.

«C'etait Ie 28 Novembre" et il elaie grand temps d'arriver au port,
car des la nuie suivante, I'lJiver s'elablil tOUl de bon par un vent de foudre
accompagne de neige et avec uoe des plus furieuses teropetes qu'on puisse
voir sur celie plage.

«Pourtane, on ne s'elOnnera pas que celte tempele ne se soit ainsi
Clevee qu'apres I'arrivee du missionnaire; car tous les devots Acadiens
s'elaieot mis en neuvaine pour lui obtenir une bonne et heureuse naviga.
tion; et au deroier jour de ce pieu.x exe.ccice, Ie vaisseau entrait dans Ie
Havre, ce qui ne S'etaioL jamais vu dan.s une saison si avaacee.

«Aussi les bons Acadiens etaient-ils dans uae grande anxiell~, en Ie
voyant expose si tard, a lOUles Ies fureurs des vealS et de Ia mer. QueUe ne
fut doac pas leur joie en apprenant I'heureuse tr3versee de leur Mission·
naire. Du Havre a 13 Qapelle qui en eSI distance d'uoe demi.lieue, ce
n'etaic qu'UIle procession cODtinuelle de ces fen-ents chretiens qui accou·
raient a sa rencontre pour se proscerner a ses pieds, et recevoir ses pre
mieres benedictions. «Che£ Monsieur, lui disaient-ils dans leur langage
naif, je sommes bien aise de vous voir terrir (arriver) ; j'etioDs bien evantes
du temps que n'y a\'ait de vous voir tenir la mer si tard ».

«Ce fut Ie premier dimanche de l'Avenr, que Ie Missionnaire se trouva
pour 13 premiere fois, environnc de ses nouveaux paroissiens. Ce fut une
sdne vraimenr touchante ec pleine d'emotions ».

« La joie la plus pure se peignait sur toutes les figures; et il ne man
quail rien au bonheur du pasteur qui, fongtemps apres, en etait encore
teUement impressionne, qu'il avouaic que dans ce moment il se sentait
parIaitemenc heureux. Tam il est vrai, qu'uo bon peuple fait Ie bonbeur de
son pastenr !

«II passa s.ix mois au milieu de ces braves gens qui, par leur docilite,
leur foi et leur piece, adoucissaient et lui faisaient meme oublier tout ce
qu'il y avait de penible dans sa position. II se lCouvair place entre deux
monw,gnes qui ne lui laissaient voir Ie soleil que depuis 10 heuces du
marin jU!Y.Ju'a deux hellIes de I'apres..midi, ces montagnes ne se trouvent
qll'a cinq it six arpents rune de l'autce.

« Magre ou se Hou\,alent des chretiens aussi fen-ents, est situe 11 6 lieues
de Chetican. M. Manseau devait sc rendre a cette mi.ssion au moins tOUles

1. C'est Ie 23 qu'il atriva. Cest ce qu'i! dit dans une lettre a Mgr Ie
7 janvier 1815. D'ailleuES il inscrit un acte de bapceme dans les registres Ie 24,
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les teois semaines, y (me l'Ofiice Ie Dimanche, y camechiser les eofaots,
y administrer les malades, y faire mire les paques. Or, tOUles Ies excursiom
devaient se fa ire a pied, aeeompagoe seuIement d'UD homme ou de deux.

(. L'biver se passa a voyager ainsi d'une missioo a l'autre, a inslrUire les
enfanu, a adminisl1'er les sacremenls aux adultes et a. donner des l~oos

de chant ade bons jeunes gens qui devinrelll pour ces missions, d'excellents
chanl1'e5» '.

«La ma.lli~re dont i1 m'oot aecueilli el Ie trailement qu'ih eontinuem
a me faire, ecrivait-il a Mgr, confirment bien Ia bonne idee que votre
Grandeur m'avail donnee de ees bons babilaDS. Tout est gratis iei, nourri·
rare et velemenl ; il o'y a pas moyen de depenser un sou ; chose qui m'lle
comode assez bien»'.

Il retourna aTracadie dans Ie printerops, mais revint passer l'hive.r
sulvant avec ces bons Cheticantins. II y fera encore un court sejouc
d'un mois, en 1816. En 18'17 il ctait nommc a la cure des Cedres, ou
les difficultes qu'il rencontra

«dans l'exercice de son minislere, lui firent regretter ses bonnes missions
du Golfe. et plusieurs fois, il se repentit de les avoir quillees si lot J) '.

II devint plus tard grand vicaire a Montreal et refusa meme la
mitre avec Ie poste de coadjuteur de Mgr Lartigue,

Devenu cure de St-Charles de l'Industrie (Joliette aetuel) en 1843.
il fonda Ie College de Joriette et Ie Couvent pour Ies jeunes £illes.

L'ABBE JOSEPH CEcIL

A son premier hiver passe a Cheticamp, l'abbe Manseau avait
avec lui un seminariste, qui avait discontinue ses etudes momentane
ment pour raison de sante. Il s'y depensa a faire Ie catechisme et 1a
classe tous les jours. «Les gens de Chetican veulent absolument Ie
garder au Cap.Breton pour leur taire Ia priere et l'ecole», ecrivait
M. Manseau~. L'abbe Cecil retourna a Quebec pour etre ordonne en
1815 et revint missionnaire dans rile du Prince-Edouard ou il demeura
six ans.

L'ABBE REM! GAULIN, d'Antigonish

Dans son troisie.me voyage dans Ie Golfe, Mgr Plessis avait avec
lui un jeune pretre ordonne depuis quatre ans, qu'il destinait aces
missions. 1l fut place a Saint-Ninien, ou Antigonish, avec charge de

1. Jos Bonin, ptre. Biograpbies de l'hrmortlhle B. Joliette el de M. Ie grand
vicaire A. ManseaJl, p. 177·215, Montreal 1874.

2. Letue 11 Mgr Ie 7 janvier 1814, de Magre, N.E. II-148.
3. Jos Bonin, 1. e.
4. Letl1'e de Manseau a Mgr 7 janvier 1814.
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Chetican et Magre, OU it devra resider deux mois par annee, «en
deux visites, rune du printemps, l'autre de l'automnc. Vous y perce
vrez unC piL!stre par communiant ». 11 s'agit de la piastre espagnole 1.

Ce pretre erait l'abbe Remi Gaulin.
Ne a Quebec Ie 30 juin 1787, il Y fut ordonne Ie 13 octobre

1811.
Des la fin de septembre 1815, M. Gaulin fit sa premiere apparition

it Cheticamp. Fidcle it b consigne de Mgr Plessis, il y reviendra tous
les ans jusqu'en 1819, date de l'arrivee it Cheticamp de ~'abbe Joseph
Moll.

M. Gaulin eut it se plaindre des gens de Cheticamp. «Je SU1S un
pcu fatigue de l'ivrognel'ie d'un bon nombre dc mes Cheticantins »,
eerit-il a M. Beaubien des iles de la Madeleine, a qui il desire succe
der it ce pastc 2.

Les difficultes qu'il avait it Antigonish etaient de nature cependant
it lui faire desirer son rappel it Quebec.

« Vous vous etes abandoon~s 11 l'impuret~, a l'ivrognerie, 1es querelles re
gnetJt parmi vous... les j,ours de dimanches el de feles sont chang~s en des
jours de libertinage, elC... »

ckrira Mgr Plessis dans une lettre pastorale du 21 aout 1816 a, aUK

habitants des missions de Sainte-Marguerite d'Antigonish. En clIet,
des 1817, M. Gaulin demande son retour «to provi,de for my poor
old father» ". 11 ecrit souvent en anglais a Monseigneur bien que ses
registres soient tcnus en fran~ais. Ses quatre annees de missions mnt
ecoulees, Monseigneur lui offre de rempfoi au Carl-ada des l'automoe
1817, pour l'alll1ee suiv:lnte. 1\'1. Gaulin qui ne repond qu'au prin
temps suivant, se voit force a grand regret, de refuser l"invitation.

"I had the imprudence (I mighl say foolishness) 10 undertake the building
"of a presbytere in Ch~licamp, which undertaking caused me 10 run inlo
"debls the last years penny deranged aU my projects" '0

II sollicirtc done la permission de prolonger son sejour dans ees
missions pour pouvoir payer ses creanciers. Ii y restera de fait jus
qu'en 1822.

1. Avis donnt~s a Ari<:bat Ie 4 juillel 1815 par Mgr Plessis, d. Mgc Henri
Tetu: « Vis;tes Pastorales), par Mgr T. Octave Plessis, h. de Que., son voyage
de 1815. Appendice E., p. 203, Qu~bec 1903.

2. Lettce 4 juin 1818.
3. Reg. H. F. 135.
4. Leare a Mgr Ie 4 aoul 1817 d'Ackhat
5. Lettre aMgc Ie 4 mars 1818 de Ch~licamp. 'En l818, al'aulomne, un abbe

Beaubien de Quebec vinl le visiter A OJ~icamp Oil il fit un bapllme et deux
mariages.
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II devint par la suite, en 1833, coadjuteur de l'eveque de Kingston.
puis titulaire au meme siege ie 14 janvier 1840 '.

• Le chant d'eglise

L'abbe Manseau et Ie seminariste Cecil, qui passa l'hiver 1814
1815 avec lui a Cheticamp, s'etaient efforces d'enseigner les rudiments
du plain-chant a un groupe d'hommes et de jeunes gens de Cheticamp.
L'abbe Remi Gaulin continua l'reuvre commencee. Le plain-chant, avec
la connaissance de fa note, s'est transmis fideIement jusqu'a l'arrivee
des religieuses en 1903, les « Filles de JesuS», qui prirent la direction
de la chorale et plus tard, firenc adopter Ie chant gregorien pour
repondre aux directives de Pie X.

Ce fut toujours un grand honneur a Chericamp que d'ctre maitre
chaliltre. En plus de cliriger la chorale, de choisir Ie chant des offices,
son role important etait surtout d'entonner seuI tous les chants: can
tiques, psaumes et anciennes.

On raconte ce fait qui dent du conte populaire, arrive dans la
deuxiemc egIise. Un jour, Ie maitre-chantre etant mort, il restait qua
tre chantres. L'un des quatre connaissait 1a note mais n'avait pas de
voix. Un autre ne savait pas la note, mais par contre, possedait une
tres belle voix. Les deux autres ne jouissaient ill de l'un ni de l'autre
avantage, puisque l'histoire n'en parle pas. La dispute eut lieu entre Ie
premier et Ie second pOl1e la fonctio-n de maitre-cbantre. Le pretre <fut
s'en meIer et trancha en faveur du second, de la belle voix meme sans
Ia note. Le dimanche suivant, aux Vepres, Ie nouveau maitre-chantee
entonne ie Laudate sur Ie cinquicme ton, mais il manque son coup,
deraiHe et reste en panne. Un autre s'essaie, mais manque aussi. Le
premier recommence sans plus de succes. Alors, celui qui savait Ia
note se Icve et chante tout fort sur Ie dnquieme ton: « II y a trois
chantres dans Ie chreur qui ne savent pas Ie cinquieme ton ».

• Nouvelle Juridiction episc()pale

Jusqu'ici, tout l'est du Canada re1evait encore de l'evcque de Que
bec au point de vue de la juridiction eccIesiastique.

En 1817, des bulles du Saint-Siege erigeaient en vica.riat apostoli
que toute 1a peninsule de la Nouvelle-fcosse avec Mgt Edmund Burke
conune tituIaire. Le Cap-Breton et Ie reste des Maritimes demeuraient
SOllS Ia juridiction direete de Quebec.

Le 12 janvier 1819, l'abbe Bernard Angus MacEachern est nomrne

1. Decede Ie 8 mal 1857, il Em inhume dans sa cathedrale ~ Kingstoo.
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eveque suffragant et auxiliaire de l'eveque de Quebec pour les Pro
vinces et Isles du Golfe. En 1820, il etablit Ie siege episcopal a
Charlottetown, dans l'ile du Prince·:Edouard. ie Cap-Breton entrllit
dans cette oouvelle circonscription ecclesiastique.

Les evEques de Quebec, en plei~ accord avec 1'eveque suffragant,
coutinueront de s'occuper de leurs pretres deja rendus dans les missions
franl;aises de cette region. l1s con6nueront de lem donner les pou
voirs 1, de reglet Ies C3S de conscience particulicr~ent di.ffi.ciles,
d'emettr-e des ordonnances 2 et meme des lettres pastorales 3.

ie 11 aoflt 1829, des bulles de Rome erigent Charlottetown en
evikhe avec Ie Nouveau-Brunswick, l'ile du Prince-fdouv.td et Ies
Hes de la Mrrdeleine comme territoire. Et Ie 4 septembre de la meme
annee, Ie Cal)-Breton tout entier etait rattache a la province ecde
siastique d'HaHfax, comme il avait ete uni politiquement a la penin
suJe en 1820'. 11 passait donc sous Ia juridiction de Mgr \Villiam
Fraser, alors eveque d'Halifax.

Enfin, Ie 21 septembre 1844, Ie Saine-Siege erigera un nouvel eve
che a Arichat, sll.ff.ragant d'Halifax..Mais Ie 23 aout 1886, Ie siege
de cet eveche sera transfere a Antigonish par Mgr John Cameron,
alors eveque.

i'ABBE JOSEPH MOLL'

Depuis la mort de M. Champion en 1808, Ies Cheticantins n'onr,
qu'a de rares intervalles, la visite d'un missionnaire qui dememc
ailleurs. En.fin, avec M. :MoH, ils ont de nouveau un missionnaire
chez cux, a eux. II desservira, sans dOllte, Magre et lcs iles de la Ma
deleine, mais Cheticamp est Ie lieu de sa residence.

II pdt charge de son poste en seprembre 1819. II n'y resta mcme
pas Ies quatre annces 'lui paraissent eJ>.."igees des missionnaires :l donnes
a ces missions. Des Ie prinrernps de I'annee 1822, il quitte ces lieux

1. Arch. de l'Arcbeveche de Que. Reg. I, L 3-5.
2. Ibid., Reg. i. f. 5.
3. Ibid., Reg. K f. 150 v.
4. « L'abbe Joseph Moll, ne AMontr€al Ie 28 Uvrier 1794, de Michel Moll

et de Marie Vernier, fut ordo@e Je 12 oetobre 1817. Vicaire 11 DeschambauIt
(1817-1819) ; cure de Cbetieamp (1819-1822), d~ Saintc-Anoe-d~-Ia-Perade (1822
1828), de Saint·TirnotMe-de·Bcauharnois (1828-1832); premier cur~ de Saint
Edouard-de-NapierviJle (1832-1842); cure de SaiDt-01arles-sur-Riehelieu (1842
1844), de Saint-SuIpice (1844-1855) ; deeede Ie 8 avril 1857; inhume a Berthier
ville », d. Allaire, I'abbe J.B.A. : Di./ionwire biographique du Clerge Canadien-
Franfais, t. I. Les Anciens. 1910, p. 389.

5. "You... remind me of my approaching tenn of aberration and offer me...
employment in me interior of me diocese" din M. Gaulin. Lettre 4 mars 1818.
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qu'il n'avait pas aimes et qui sans doute, ne l'ayaient point aime non
plus. 11 fut nomme cure a Sainte·Anne·de-la·Perade.

Il est Ie premier missionnaire qui rrouve a se plaindre et amere
meat des gens de Cheticamp, aussi et surtout de ceux de Magre. Il
semble que ce missionnaire s'etait fait illusion sur la vie et les diffi~

cu.ltes dans les missions: «]'y ai souftert beaucoup plus de traverses
dans les six premiers mois que je ne m'y serais attendu» 1.

Et ses critiques quoique fondees paraissent empreintes d'une
nuance d'amertume causee par cette deception:

«Le presbyuhe qui n'euUt alOI'll que commence, COtltioue-t-il, el qu'il fallait
faire achever, les dames et les ivrogoeries qu'il fallait tacher d'abolir y ont
donne lieu, accoutumes qu'ils eraienl d'etre r~s avec ces habitudes. Maio·
teDam j'y eprouve un peu plus de consolations. Les danses y SOnt devenus
tres rares, les ivrogneries moins frequenles. IJ est vrai que plusieurs ODt
fait de necessite vertu, la boisson ayant manque cet hiver, et je craios bien
que ceux·ra ne reprennent leurs debauches ordinaires, a l'arrivee des Mar
chands '.

M. Moll ne parait pas s'acclimater a Cheticamp. II ne s'y plait pas.
Des 1821 it parle de s'en retourner a Ia premiere occasion, « car ce
n'est pas a toutes Ies saisons, dit-il, ni meme tous les ans qu'on trouve
des occasions de sortir de ce lieu d'exil».3.

Il part sans attendre son successeur qui d'ailIeurs n'est pas encore
nonune.

LE PERE VINCENT, trappiste

Cheticamp retombait sans pretre et les secours spirituels devaient
lui vernr encore de l'exterieur. M. Gaulin revint pour une courte
visite a I'automne.

C'est aussi cet ete-ta, que Ie Pere Vincent, religieux trappiste, sta~

clonne a Tracadie viat £aire une tournee a Cheticamp. II ne fit que
passer sans doute, puisque les registres ne contiennent qu'un seul acte
de lu~ au 14 juin.

2. - LES CURES DE CHE-rlCAMP

L'ABBE AUGUSTIN MAGLOIRE BLANCHET

Mais des Ie mois d'aout 1822, Mgr Plessis conferait les pouvoirs
de missionnaire pour Chetica.mp, Magre et les tIes de la Madeleine,
a un jeune pretre qu'il avait ordonne a Quebec l'annec precedente, Ie

1. Leltre de M. Moll a Mgr Ie 28 ma.i 1821, N.-£. VU-18.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
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3 join. Le premier acte inscrit par celui-ci a Cheticamp ne date que
du 20 octobre 1822. 11 e~t Ie premier asigneI : « cure de Cheticamp» 1.

Rien de bien remarquable n'advint sous son regne, si ce n'est quel
ques difficllltes parmi les paroissiens au sujet de successions, et de la
division des terres. M. Blanchet desirait fortement garder la paix
parmi ses ouailles et lu··mcme ne dedaignait pas d'ecrire de sa main
plusieurs testaments pour res vieux. On en conserve enCore dans les
familIes.

11 eut aussi certains cas d'injustice a regIer, pour lesquels il con
sulte Mgr Plessis. En voki un : Un marchand avait tendu des rets a
saumon a I'embouchure de Magre, a J'encontre des reglements passes
par les habitants de I'endmit. Colere des gens! On lui intime l'ordre
de les eolever dans les 24 heures. Ce qu'il decide de faire. Mais dans
Ia nuit, un enrage, trop zcle, coupe Ies rets. D'oll dommages graves.
Le marchand intente un procE~s et fait payer l'amende a cclui qui
I'avait menace Ie plus fort. Or, celui-a est innocent, etc...

Dans ces difficultes qui n'ont rien de surprenant cependant,
M. Blanchet fait bonne figure. Pas de jeremiades ni de plaintes acer
bes. II comprend que les missions ne soot pas Ie paradis sur terre et
avec humilite ne regrette que son inexperience:

«Je De voudrais pas me plaindce de ma sicuatioo, mais eUe o'en est pas
mow triste pour un jeune homme comme mol qui aurais tant besoin de
conseil et qui me trouve 5i tHoigne de ceux qui pourraient m'en donner et
pour lIlA pcopce conduite el 'pour celles des brebis qui me SOllt conJi~.

La seale chose qui puisse me rassucec ; c'est que je crois elce dans l'orore
de la Providence»",

II devait faire Ie trajet de Cheticamp aArichat pour se confesser 3.

Mgr Plessis lui repondait :

«Il est aise de concevoir que votre solirude a des incoovewent5, mais elle
a aussi ses consolations, De fUt-ce que l'eIoignement des occasions de ~di

sance et autres peches auxquelles on est expose dans la 8Ociet~ Au surplus
vow etes a votre plile-e, puisque vous eles OU la Providence vous a place.
Vos 4 ans 6.0is, vow aurez Ia Iiberte de revenic, mais vous m'en pcevien
drez six mois a l'avance)} (lettee du 18 juillet 1825).

En juillet 1825, Mgr MacEachern de qui relevait Ie Cap-Breton
depuis fhrier 1820, vint donner la confirmation a 222 personnes. n
semble que ce soit la premiere visite d'un evcque apres celle de Mgr
Plessis en 1812. En bon ecossais, il administra ce sacrement a tous ceux
qui n'ctaient pas encore con.firmes, meme les enfants a Ia mameUe.

1. Acte dans les Reg. du 25 nov. 1822.
2. Lenre A Mg.c Plessis Ie 6 fey. 1825.
3. LeftCe de Mgr MacEachern it Mgc Plessis Ie 10 Oct, 1823. d'ArU::hat.
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Ayant appris la chose, Mgr Panet, devenu son archeveque, lui deroanda
de nc plus agir ainsi « quand ce ne serait q\le pour me plaire,)} lui
dit-il ' . Cela pouvait se faire autrefois quand il n'y avait pas d'eve
que 2, pas main tenant.

M. Blanchet revint aQuebec en 1826, ses quatre annees reglemen
taires ecoulecs. II devint plus tard en 1846 eveque de Walla-Walla
dans I'Oregon. Son passage aCh6ticamp, s'il n'avait pas fait de bruit,
avait fait du bien et laisse un bon souvenir. C'etait une noble figure et
un grand cceor doot Cheticamp pOllvait s'honorer 3.

*
* *

En jetant un regard en arriel"e, on constate en eflet, que si Cheri
camp fut souvent prive de missionnaires, si ceux·ci ne vinrent qu'a
des intervalles trop espaces, cepend:lnt ils furent tous jusqu'ici des
personnalites d'une valeur morale e:xceptionnelle.

Champion se distingue par sa bonte et sa pauvrete; Lejamtel est
un saint; Manseau un homme superieur doot l'humilite refuse la
mitre; Gaulin et Blanchet, ceIui·ci surtout, deux nobles figures qui
d'ailleurs deviendront eveques.

De Iii la veneration profonde enracinee au creur de tout Cheti
cantin pour Ie pretre. De Ia une foi inebranlabIe, recompensee meme
par des miracles. Cette foi va meme un peu trop loin. En eflet, les
Chericantins ont toujours cru et plusieurs croient encore que tout pre
tre jouit du pouvoir de faire des miracles comroe it possede celui d'ad·
ministrer Ies sacrements et de consacrer. II est diflicile de leur faire
admettre qu'il n'a dans ce domaine qu'un pouvoir d'intercession, plus
ou moms eHicace suivant sa saintete et la foi des gens.

** •
t'ABat JULIBN COURTAUD

Le successellf de M. Blanchet fut M. Courtaud. II etait nf a Des·
chambault, Ie 12 septernbre 1787, et fut ordonne Ie 24 fevrier 1812.
De la Riviere-Ouelle oil il fut deux ans vicaire (1825·1826), il est
nomme a Cheticamp, Ie 4 septembre 1826. II n'y arrive cependant
qu'au debut de novembre.

1. Letue du 3 mars 1826. Archev. de Qu~bec, Reg. des Lettres, V. 12,
p.450.

2. Mgr De.oaut avait agi ainsi lors de sa visite dans ces missions en 1803.
3. D~c&l~ Ie 25 fblrier 1887 ~ Vancouver 011 il s'~tait retir~.
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VIlC Iettre de l'abb6 J.-B. Maranda, cure d'Arichat, un Canadien,
a l'abbc Char'les-Felix Cazeau nous depei_nt un peu Ie type de ce nou
veau missionnaire qui s'cn afiait a Cbeticamp :

« rai en6.n vu Mr Courtaud, dit-il. Ii est aimable puce qu'il a beaucoup de
fa~ons canadiennes; mais mel~es avec du gros paJan (1) qu'il a apporl~ de
Desebambaut et qu'i1 a fort bien emretenu parmi les Cadiens. En Canada
IpaS un n'est maniue a sa fa~on. C'est pourt3Dt a peu pres la pierre pr~

cieuse du c1erg~ », dit-i1 avec ironie '. Et en 1842, dnns une autre lettre au
meme, i1 dira: «rai done Courteau pour voisin: je suis plus convaincu
que jamais qu'il n'est point nne des 7 merveilles. Bon au moral mais

• 2excentnque »...

Son premier contact avec ses missions fit bonne impression:

« rai (rouve comme je me I'attendais, toutes choses eo ordre, et je n'ai pas
a me, plaindre d'auuwe chose: les gens sont assez 2eIes suiv;m! leurs
moyens; car ils sont bien pauvres, et plus que je ne pensais; leurs finances
vont toujours en decroissant»',

Mais il dcchante vit~ : et des 1'annee suivante il eO'it :

«Je pensais trouver des gens plus reles pOtU leur missiollOll.ire que ;'eo ai
trouves dans mes missioos, priacipalemeOl Ies gens de Magre qui, 1 ce
que fai CODDU, ont donne beaucoup de peines a Mr Blanchet. et qui se
preparent a ne pas m'en donner moins par leur peu de soumission et par
les difficultes qu'i1s ont entre eux pour les ramener aIa raison, vu leur peu
d'honoelete et de soumission. Je les ai avectis que len infocmerais votre
Graodeur; ce qui m'a paru les reoclre un peu plus trairables. II'

En 1828 (ela semble aLIer micux :

«Quant a roa mission tout va bien depuis certain temps, sauf quelques
petit.es traCisseries de t~tes acadiennes, gonflees d'orgueil, comme i1 s'en
trouvent dans plusieurs Missions du GoLf. 11 faul que mon presbythe soit
repar~, je leur ai recommande avant de partir er je o'ai trouve que peu
d'opposition, et moin~ que je ne me l'imaginais»·.

TIt nous sommes persu."lde qu'il s'imaginait bien des choses, et qu'il
eUit malhabile dans ses intervcntions. Si bien que res gens pleins de
veneration pOUl les autles pd~tres, semblent n'avoir pas coMance en
ses jugements 6. Ainsi des qu'il parle d'en appeler a Monseigneur, Ies
gens sont tout de suite «pIllS traitables », et mcme sur des questions en

1. En dale du 24 oClObre 1826.
2, En date du 27 avril 1842.
3. Lettre a ?t. l'abbe Fortier, secretaire, Ie 5 avril 1827.
4. Leme aMgr Paner Ie 22 sept. 1827.
S. Leme du meme au m~e Ie 4 juio 1828.
6. D'ailleurs, de 1827 a 1832 it doit reprendre au moins quatre mariages

qu'iJ avait faits. Raison; Decouverte de nouvelle parente,
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Etige, prets a se soumettre i la decision de Mgr '. Ce su jet en litige
en donne une illustrati0n. Le gouvernel11enr donne aux pccheurs des
gratifications tant Ie tonneau de poisson. Les capitaines de goelettes
vouIaient garder ces gratifications pour eux sans paftager avec les
pecheurs qu'its engageaient a tant la ligne ou a tant pour-cent. Mgr
Panet estimer:: qu'ils avaienr r:li~{)n, sans porter de jugement absolu.
M. Courtaud voulait que les capitaines panagent avec leurs pecheurs ;
ce qu'i1s refusaient de £aire. Alors Ie missionoaire de s'emporter ;

«]e prie VOtre Grandeur de m'envoyer quelques mots d'ecrit pour les
forcer de se rendre ; car ie ne pretends pas ecre conduit par des ignorams
teb qu'ih sont, oi ailer cODtre roOD devoir, pour m'accorder avec eux» '.

II revient six mois apres : a propos des avis qu'il leur donne a ce
sujer, il rut :

<l rien De peut leur entrer dans la Cete; une £ois que les Acadiens ant pris
un cravers ils ne veulenr plus en revenir, malgre les meiHeurs rarsons».

Ses raisons n'ctaient peut-ctre p:::s si bonnes, pui~qu'il ajoute ;

« car ie pourrais roe troroper; i1s me disent que si VOlre Grandeur leur
ordonnait de Ie donner, ils s'y reodraient sans difficulces, ...les gens ne veu
lent pour ainsi dire ecouter que l'eveque» s,

Malheureusement, il reste que s1 I,I. Courtaud n'av<lit sans doute
pas J'equilibre de M. M:lnseau, ni la parience d'un Lejamtcl, les Cheti
cantins de leur COte et lcs gens de Magre avaient perdu bcaucoup de
leur honnetete primitive et laissaient i desirer dans leurs mceurs.

Deux vices tout particnlierement semblent avoir fait du ravage
parmi ces belles populations selon Ie missionnaire :

<l Les vices Ies plus deplorables iei, sont l'ivrognerie et I'iniuslice; ...]e
secais bien charme que votre Grandeu;.- leur donnerait par leure une fone
reprimaode sur ces deux vices, principalemeor sur l'ivrognerie ...Et ie suis
cenain que cette repriroaode ferait grand bien, aussi bien que les menaces
de ne point leur accorder de missionoaire, car ils ne craignent rien tanl
que d'en etre prives l) '.

En eilet, la bO'isson n'entrait pas par barriques sur chaque goelette
sans en trainer avec elle des ruines socia les et morales.

M. Lejamtel n'eut pas trop a s'en plaindre, semble-toil. M. Man·
seau est en proie a des inquietudes. Dans une lettre de 1814, apres
avoir parle avec admiration des habitants de ces lieux, il ajoute:
«C'est bien dommage qu'en I'uo et l'autre endroit (Cheticamp et

1. Leure it Mgr Panet Ie 22 sept. 1827.
2. Lettre a Mgr Panet Ie 12 sept. 1829.
3. lb., 15 f~v. 1830.
4. Lettre 11 Mgr Panel, 15 fev. 1830.

10
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Magre) Ie rum (sic) soit en si grande benooiction» '. L'usage, comme
i1 arrive trap souvent ave<: la boisson, devint vite un abus qui fatale
ment entraina la misere.

Les missionnair~s subsequents auront a se plaindre ewe, et de
l'abus intolerable de la boisson ct de la pauvrete de ces memes gens.
TamIls .que les premiers missionnaires insistaient sur Ie revenu assez
rondelet qu'ils pouvaient y recevoir des les premieres annees de la
fondation, lem opinion change avec l'abus grandissant de la boisson.
Et en 1827, M. Courtaud pouvflit ecrire : «Les gens... SOot bien pau
vres, et plus que je ne pensais; leurs finances vont toujours en de
croissant» 2. II revient sur Ie meme su jet Ie 4 juin 1828 dans une
lettre a Mgr : «La pauvrerc de rna mission est extreme et par suite
necessaire, je n'a1 qu'un bien faible reVenu}) 3. Tanws qu'en 1809, ils
etaient prets a payer $3 par fa mille au missionnaire, a lui fouroir Ie
bois et la viande et bien d'autres choses gratuitement 4; viogt aDS

apres, « les gens soot negligents a payer leurs dettes ainsi que Ia
dime; si on leur demande, on passe pour interesses... Je suis tres a
l'etroin)'. L'ev€quc de Quebec va jusqu'a menacer nos gens de les
priver de pretre s'ils nc s'amenden~ pas :

«Yous pourrez done avenir de ma pan vos gens, ecrit-il a M. Counaud,
que s'ils 'De sont pas plus fid~les a s'aequitler de leurs obligations envers
leur missionnaire et ,que s'ils ne renODcenl pas a leurs debauches, je vous
ret.irerai el les laisserai sans Pretres ),.

Et un peu plus h:mt dans cette meme lettre :

«Je ne suis d'avis de leur envoyer un missionnaile pour mourie de faim.
raj trop besoin de mes Prelres dans d'autres parties de mon diocese pour
res laisser peril' dans ies missioDs. Cost la malhoureuse passion pour la
boisson qui en pone peU(-~lre un grand Dombre a assouvie leur passion
et A perdre leurs ames plut6t que de [ournil aWl: besoins de eelui qui ua
vallie ales sauver.) 6

La reprimandc sollicitee pai: M. Courtaud arriva entin :

«Bernard Oaude Panet pac la misericoroe de Dieu et la grace du S. Si~ge

Apostolique, Eveque de Quebec. A nos ~s mers Fr~es, les Paroissiens de
O1elican, Salut el Benediction en N. S.

C'est avec la plus 'live douleur, Nos ~s chers Freres, qu'au lieu des
rapports avantageux que DOUS avioDs eoutume de recel·oic de vous, nous
avons appris que vou.~ vous ablllldonoiez presque continuellement aux

1. Leltre de M. Manseau ~ Mgr Ie 7 janvier 1814.
2. leltre A l'abbe Fortier, plre.
3. lenre A Mgr Ie 4 juio 1828.
4. Lenee do M. lejarotel a Mgr Ie 3 sept. 1809.
5. Leltre a Mgr de Ia part de M. Counau~ Ie 12 sept. 1829.
6. Lettre de Mgr it M. Courtaud Ie 15 oct. 1829.
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exres de I'intem~ranc.e. Quel triste spectacle pout ceux que Dieu a charg~

du saiD de vas ~es, que de voir des chre!tiens s'abandonner a des exces
allSsi de!testables. Mais malheureusement ce n'est pas Ie seul reproche que
nous ayions a VOllS faire, Ies injustices que vous VOllS pe.rmertez les uns
les autres soot encore pour nous un sujet d'affiietion.. Ab, craignez, DOS tres
chers Feeres, que Ie Seigneur irrite! de voir tant de desocdres regner parmi
vous n'appesantisse sur vallS Ie bms de sa colece. Si DOUS sommes dans Ja
Decessite de vOU!! £aire de semblables reproches, comptez que Dotre aHedioD
pour VOllS D'est pas di.m.iDue!e. Rim De DOllS sera done plus agre!able que
d'appreadre que vous avez mis a prolir les avis pateroels que DOUS vow
doonons aujourd'hui et qu'ils Ont fait sur vos ~es une impression durable.

Sera notre preseote Lettre Pastorale lue et publiee au Prone de la
Messe Paroissiale Ie premier dimanche apres sa re!ception.

Doone a Que!bec sallS Dotre seing Ie sceau de nos acmes et Ie contre
seing de notre secrelaice Ie neuf juillet mil huit cent treate.

Bern Oe Ev. de Que!bec
Par Monseigneur

c.P. Caseau ptre secret.» 1

Cheticamp n'etait done point pour M. COUItaud un p-aradis ter-
restre apparemment.

Il avait ecrit aMgr Ie 12 septembre 1829 :

«Votre Grandeur voudra bien se ressouveaic qu'il y a quatre ans l'annee
prochaine que je suis dans Ie Purgatoire et quelque fois dans l'Enfer; que
je desiremis avoir un successeur reodu iei avant de quitter Ja place •..il est
necessaire qu'un pritre sac:he un peu l'anglais, et qu'il soit capable de se
faire cmindre; car Ia crainle parmi les Acadieas est Ie meilleur mobile
pour les lenir dans leur devoir ,h

Malgre tout, M. Courtaud restera a Cheticamp jusqu'etl 1841, et
~'on peut dire ason credit qu'il ne menagea point son devouement.

En plus du ministere que lui demandait Cheticamp, it desservait
Margaree, continuait ses courses apostoliques jusqu'a Broad-Cove et
meme jusqu'a Baddeck 2. Ces voyages fatiguaient Ie missionnalre:
« Ma sante diminue, ecrit-il, par la necessite ou je suis de faire de
longs voyages a cheval» 3.

D'uilleurs Ie souvenir qu'il u laisse a Cheticamp est celui d'un bon
prette, un peu original, parfois malhabile, mais bien i'ntentionne et
reellement ap8tre.

11 fut remplace par M. Paddey McKe::tgney et envoye a L'Ardoise

1. En marge: Lettre pastorale de I'ev. de Quebec aux habitants de Chb
tiean, Cap·Breton. Quebec, 9 juillet 1830. Archivell de l'Archeveche!, Reg. K. f.
150 v.

2. Rappon de Ia « Societe Canmlimne d'Histo;re de l"P.glise Calholique ».
Rapport 1943-1944, p. 112.

3. Leltre a Mgr Ie 12 sept. 1829.
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pour « reparer Ies sottises» que ce deriDer avait hites dans cette
region 1. II Y mourut Ie 6 mai 1869.

L'ABBB PADDEY McKEAGNEY

Le successeur de M. Courtaud fut lvI. Patrick McKeagney.
II etait ne a Clogher) en Irlande, de Patrick Md(eagoey et de

Catherine McCarney. II padait et ecrivait tres bien Ie franc;ais, ayant
fait ses etudes dans nne institution franc;alse 2.

II arriva en juiu 1841. Comme son manque de tact a deja laisse
a des.irer a L'Ardoise, sa venue a Chetica.1llp a'a rien de prometteur,
car il! y «aura bient6t gate ce que Courteau a pu fai..rc de bien », ccrit
M. Maranda, cll:re d'Arichat 3.

Comme M. Courtaud, il avait elu domicile a Cheticamp mais de
vait desservir Magre. Le cure voisin eta.it l'abbe Alexander Mac
Leod, de Broad-Cove. Aussi, en 1843, quand M. McKeagaey fut envoye
a Metcghan, OU il demeura huit mois, c'est Ie cure de Broad-Cove qui
visita Cheticamp et Magre, demenres sans prctre. M. McKeagney
revint a Cheticamp en juin 1844 et y demeura jusqu'en septembre
1854.

Le souvenir qu'il a laitsse est celui d'un pretre qui n'arrivait pas a
la cheville de ses predecesseurs. II n'accomplit rien de sensationneI.
II se contenta de la vieille .egl±se d'en bas du buttereau qui ne suffi.·
sait pOLUtant plus. L'acte Ie plus eclatant de son sejour a Cheticamp
fut... son depart, qui donna lieu 11 une scene inoubliable.

Ayant conscience qu~ son ministcre avait ete quelque peu deficient,
il voulut fllire un acte de reparation publique. II partit un dimanche.
Ii celebra Ia messe, Puis, s'etant fait a la chaux une grande croix
blanche dans Ie dos, il demanda pardon aux paroissiens venus en
foule pour son depart et qui furent emus jusqu'aux Iarmes de cet
acte d'humilite.

II y avait chez lui une grande dose d'excentricite melee a un desir
evident d'epater les gens, comme Ie laissent voir quelques-unes de
ses paroles du depart; «J'aneantirais la place, s'il n'y avah pas tant
de bon monde !» II laissait des pigeons. On lui demanda quoi en
faite. «( Laissez-Ies, aurait-il clit, ils me suivront. »

1. Leure du cure M. Maranda d'Arichal au cure Cazeau 1e 27 avril 1842.
M. Maranda y dil avoil mange des prones des arbres plantes 1\ Cbelicamp par
M. Courtaud.

2. The Casket (Antigonish) mai 1860. Etait·ce en France? ou a Quebec
ou son frhe Henri McK€agpey fut ordoone Ie 30 septembre 1821 ? Ce demier,
missionnaire a Sydney, a''ait cree au occasionne beaucoup de chicanes et de
difficu1tes par son manque de taCt.

3. Lettre 1\ M. Cazcau, 1e 27 avril 1842, d'Arichat.
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Il qulttait non seulement Cbeticamp, mais aussi Ie diocese. Plus
tard en 1854 il fut accepte et incardine dans Ie dio<:ese de Saint-Jean
au Nouveau-Brunswick. H est mort en 1860 dans Ie Madawaska, cure
a Saint-Leonard.

II avait etC treize ans cure de Cbeticamp. 11 semble que, malgre
de grands defauts, il sut garder Ia sympathie des gens par sa sim
plicite, son abord facile et surtout par son devouement aux malades.

• Dix al1nees manquent aux registres paroissit1Ux

Le digne successeur de M. McKeagney n'apparait pas aux regis
tees paroissiaux. Di.." annees manquent. Un cahier a du se perdre. Le
dewier aete inscrit, Ie fut par M. McKeagney Ie 2 janvier 1846. L'aete
sulvant, du 19 IXtobre 1856, est signe par M. Jacques McDonagh,
P.P. Mais nous savons qu'entee M. McKeagney et M. McDonagh, il
y eut M. Cbenal.

L'ABBE H. J. CHENAL

A cette epoque, l'eveque d'Arichat, Mgr Colin Francis MacKinnon,
camdent de sa charge apostolique, multipliait Ies demarches pour
obteoir des pretres fran~ais pour ses paroisses aOldiennes du diocese.
Avec Ie meOle zele apostolique, il s'effo'rce d'obternr des religieuses
fran~aises POill Arichat. A cette nn, i1 &rit au cardinal~prefet de
la Propagande, superieur du Seminaire des missio·ns etrangel'es de
Pa:ris. Finalement, il envoie a Paris l'abbe John Cameron, futur eve
que d'Antigollisb, afin de faire les demarches voulues Sill place et de
presser les chases. Plus ou moin:; bien accueilli aParis, l'abbe Cameron
re~ut peu d'encouragement. 11 revint quand meme avec un pretre,
l'abbe H.J. Chenal 1 •

M. Chenal fut un original lui aussi. 11 etait encore moins equilibre
que M. McKeagney et n'en eut pas Ie :rele. Negligent pour Ie minis
tere, meme pour les mala des, il se faisait tirer I'oreille pour a11er
administrer les mourants. Violent et superbe, il eut des demeles avec
les marguilliers au sujet des biens de Ia fabrique. L'eveque dut inter
venir bientot pour Ie modcrer d'abord, puis pour Ie mettre a la raison.
Il dut lui intimer l'ordre d'admettre a l'eglise des personnes qu'il en
avait exdues 2 et de ne plus Ies ennuyer.

1. les paroissiens proDoo!;aient Channelle. 00 voit par les nombreux testa
ments qu'iI redigea pour les paroissiens, qu'il avaic un fran!;3is impeccable et
une belle caIIigrapbie.

2. Cest Ie seul cas ou nous trouvons un iodice de pinitences publiques i'I
Cbecicamp.
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9Onne. Que 1'on eut une charge de foin ou une charge de bois, il
fallait lui donner tout Ie chemin. n criait: «Clear the road !» II
fa:llait se ranger.

II n'etait guere plus moden~ en chaire. On iI'3conte qu'un diman
che, il precbait contre Ie jeu « au Ioup» (jeu de carte a I'argent).
Pointant du doigt 1a femme d'un paroissien, it cria: «Front de
damuee !» Le mari bondit sur Ie coup et dit : « Pere Chenal, VOllS
parlez sur quelque chose de faw:: !» Le Pere Chenal sauta dans 1'allee
et lui intima 1'0rdre de s:)rtir de l'eglise. Le mari resta calme et dit :
« AlIez-vous-eu a l'auteI, Pere Chenal. Je sortirai quand je voudrai ! »
Mais il sortit peu apres.

En voiture, avec sou che'vlU « Steamboat », n n>arr~tait pour per-

Le sejour du Pere Cheual it Cheticamp fut de courre duree, soit
un an ou dew::. On ignore de quel cOte on l'expedia.

L'ABBE JACQUES MCDONAGH

L'abbe McDonagh f!lt a Cb6ticamp durant I'biver 1856-1857. II
eerit en latin et signe «parochus », cure de Cheticamp. Ensuite,
it fut nOmlne aMulgrave oil il devint cure fondateur de cette paroisse.

L'ABBE WILLIAM CmSHOLM (1857·1866)

Fils de John Chisholm et de Marguerite Chisholm, M. Chtsholm
etait ue en septembre 1830 a Glassburn, Nouvelle-lkosse. II fut l'un
des premiers eleves du College d'Arichat. En 1854, apres quelques
mois au Seminaire de Quebec, it dut reveair pour raison de sante, et
continuer ses etudes a I'Uoiversite d'Antigonish, dont it fut Ie pre
mier eleve avec l'abbe Thomas Sears. Ordonne pretre par Mgr Mac
Kinnon a Antigonish meme, Ie 21 septembre 1856, it fut immediate
ment nomme cure a Margaree.

n p-arlait couramment Ie fraQl;ais, l'anglais et Ie gaBique.

En 1857, Ie 9 mai, i1 fut nomme cure de Cheticamp tout en con
tinuant a desservir Margaree. Dew:: ans apres, il entreprenait de coos
truire une nouvelle eglise aMargaree, la troisieme en ce lieu. II u'eut
pas Ie temps de la flair lui-meme. Mais l'abbe H. Macdonald, qui
venait d'etre nomme cure a Margaree, mena a bonne fin la construc
tion commencee.

A Checicamp, M. Chisholm, ou « Ie gros Chisholm », comme I.es
gens Ie nomment encore, a laissC dans cette population Ie souvenir
d'un ihomme sericux, d'un apotre equilibre et d'uo biltisscur hardi.
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• La troisieme eglise en 1861

A peine liberc de Margaree et des soucis de l'kgIise qu'il avait
entrepris d'y batir, l'abbc William Chisho'lm commen\a d'en construire
une aCheticamp. II ne faut pas oublier que la paroisse de Cheticamp
comprenait alors toute la paroisse actuelle de Saint-Joseph-du-Moine.
Sa limite etait Ie ruisse:m de Patrick Delaney qui la separait de la
paroisse S{fur de Magre. De l'autre cote, la paroisse s'etendait jus
qu'au Cap-Rouge ou s'etaient etablis les Maurice Aucoin et les WaTTec
(Joseph) Leblanc.

Avec Ie temps, la petite eglise en planches des debuts eWt deve
nue vite trop exigue. EIle etait pourtant vieille de 50 ans, quand on
1a demoIit.

La troisieme eglise sortait du Placin, « cette espeee de vaste tom
beau» 1 dont parIait Mgr Plessis. EUe s'eLevait tiere et rayonnante
sur Ie bttltereau, de la sa designation: l'eglise du buttereau. Elle etait
sise dans Ia pru:tie nord-ouest du cimetiere achlel, mais pres du chemin
du ro~ sur lequel donnalent les portes d'entree.

Batie en pierrcs a join.ts perdus, eIle etait tiere de ses deux cloche
tons. Deux grandes marches egalement en pierres, rehaussaient l'en
tree. L'une d'elles, d'une seule piece, n'est autre que la grande pierre
du perron de l'eglise actuelle, devant les grandes portes d'entree. Une
pierre de taille, dans laquelle Ie P' cit Clerc ~ avait cisele des clefs,
ornait la fapde, au-dessous de la grande rosace. La ffieme pierre et la
meme rosace se retrouvent dans la fa\ade de l'egHse actuelle.

EIle fut construite en 1861. Mgr MacKinnon, eveque d'Arichat
vint poser la premiere pierre Ie 29 mal 1862, Ie jour de l'Ascension.
L'architecte s'appelait Enee Hamel. Ronald et John Gillis de Sainte
Rose etaient les entrepreneurs. L'inte.neur fut lini par un Cheticantin,
M. Peliden a Basile Chiasson.

Le maitre-autel sert encore d'autel a la sacristie d'aujourd'hui. Les
vieux bancs servent encore aujourd'hui dans la salle paroissiale. Entin
la chaire, une chairc roulante, servit longtemps eIle aussi dans l'eglise
actuelle, ainsi que la balustrade et les trois autels.

Dix ans apres, en 1871, Ie P. Hubert Girroir procura une belle
cloche, qu'il fit installer sur un campanile eleve, a cote de l'eglise.

1. Jouroal de voyage, I. c., p. 226.
2. Ce Leclerc se noya dan' Ia nviue de MagrI!.
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Cette cloche est encore 1a meme qui de son haut clocher d'aujour
d'bui repand ses notes joyeuses et puissantes. Elle s'appelle Marie 1.

• Le cimetiere 4ctuel

Les cimetieres comme Ies eglises avaient beso·in d'espace. Le vieux
cimetiere, d'ai11c.trs fort limite dans son etendue utilisable, emit rem
plio II faHut en Ollvrir un autre. On y consacra tout Ie falte du butte
reall) qui constituait CO~1J.me une grande cour a la nouvelle eglise.
C'est Ie cimetiere aetuel qu'on a agrandi un peu par apres, en descen
dant du cote nord-est.

La premiere personne «enterree dans Ie cimeticre nellf» 2, fut
Marie Larade, cpouse de Cyprien Deveau (Sepu1tien, disent Ies gens),
Ie 27 juin 1868. On raconte cette anecdote 11 SOD sujet. Eile etait,
parait-il, rnauvaise, meme terrible. Son mari tres peureux, devenait
naturellcrnent la vietime do:: ses emportements. Un jour qu'eHe se sec
vait du manche a balai a ses depens, Sepultien se sauva sous Ie lit.
Alors, dIe de frapper sur Ie lit et de Ie fourgonner, accompagnant
des pires menaces, ses ordrcs : «Sors de La ! » - Mais lui de repondre
en brave: « Non, je sortirai pas ! Y a rien comme un homme qui a
du ereur» ! Imaginez, a avait Ie oceur de rester sous Ie lit !

te premier service dans l'eglise du bttttereau fut celui d'Agathe a
KODoch Chiasson.

Ii/abbe Chisholm etait un batisseur. II De se contenta pas de l'eglise.
11 barit aussi un beau presbytere. Par Ia suite, it construira une autre
eglise et un presbytere a Heatherton OU il sera nomme cure. A Porn
quet ensuite, il finira l'interieur de l'eglise et bitira un presbytere.

11 quitta Cheticamp pour la paroisse de Heatherton au prililternps
de 1866. II avait ete neuf ans a Cbfticamp et y avait accompli de
grandes ~uvrcs. Sa m6m.oire y est demeuree en veneration. 11 est mort
aPomquet, Ie 15 fevrier 1884.

• Au/res lacunes dans les registres

Les registres D'ont aueun acte d'inscrit sur une periode de deux
ans, de l'annee 1864 all mois de juillet 1866. O'ailleurs, pendant tout
son sejol1I a Ch6ticamp, M. Chisholm n'inscrit aucun aete de sepul
ture dans les registres. H n'y inscrit que les baptemes.

1. On lit sur ses Banes l'inscription suivante : «Cast by William Blake Co.
Formerly H.N. Hooper & Co., Boston, Mass. A.D. 1871. Marie 1871 Ou!!icamp,
Rev. Hubert Girrou Pastor ».

2. Note marginale a SOD aete de sepulture, ecnte par M. Gurou.
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L'ABBE Loms-RoMUALD FOURNIER (1866-1867)

Cure a Margarec, l'abbe Fournier est nomme cure a Chetica.mp
au depart de M. Chisholm. 11 emit ne a Vaudreuil, province de Que
bec, Ie 24 aout 1828. Il ne fut qu'un an a Cheticamp. De la, il fut
nomme cure aArichat oU il mourut Ie 10 avril 1870.

L'ABBE C. A. CHISHOLM (1867-1868)

L'abbe Hubert Girroir, qui venait d'etre nomme cure de Cheri
camp, avait obtenu la permission de faire un voyage a Rome avant
de venir prendre possession de sa nouvelle paroisse.

C'est durant ce voyage de l'abbe Girtoir que l'abbe C. A. Chisholm
passa l'hiver a Cheticamp. Les actes inscrits par lui dans les registres
paroissiaux sout cousus de fautes d'orthographe.

L'ABBE HUBERT GIRROIR (1867-1875)

L'abbe Hubert Girroir est probablement I'une des plus belles
figures des pretres de Cheticamp, avec leur premier missionnaire Le
jamteI. Il etait ne a Tracadie, en No.uveHe-£cosse, Ie 18 juillet 1825.
11 fit ses etudes ecdesiastiques d'abord a Halifax, puis a Quebec oil
il fut ordonne pretre par Mgr Turgeon, Ie 18 fevrier 1853.

D'abord cure pendant dix ans a Arichat (1853-1863), il se mani
festa immediatement par son grand devouement a Ia cause de l'instl1llc
tion fran~a.ise. En 1856, puissamment aide par son eveque., il obtenait
pour Arichat des Sreurs de la Congregation de Notre-Dame de Mont
real et des Frihes des £coles Chreriennes. Malheureusement les lois
scolaires d'alors vouercnt cette <:euvre a l'echec et ces deux commu
nautes religieuses enscignantes durent quitter Arichat. Nomme cure
d'Acawevillc en 1863, il Y batit un autre couvent 1.

En 1867, l'abbe Girroir etait nomme cure de la paroisse de Cheti
camp. A la suite des changements si frequents de ses pretres, surtout
apres avoir connu des types comme McKeagney et Chenal, la paroisse
de Cheticamp devait laisser a desirer. L'abbe Girrolr etait a la hau
teur. « Je suis envoye pour mener la paroisse et je la menerai », wt-il
sans ambages a son premier prone. Il sut mener en effet avec sagesse,
pour Ie plus grand bien spirituel et temporel de la paroisse.

Des son arrivee, il se preoccupa de la question des ecoles. Aussi,
profitant de ce que la loi de 1864 avait d'avantageux, il vit a couvrir
la paroisse d'ecoles neuves, dont deux grandes : « la grande ecole du
havre », et « la grande ecole du Plateau ».

1. Dictionnaire biograpbique du c1erge cao.-fran91is, pac l'abbe J.E.A.
Allaire, Second Supplement 1911, p. 76.
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Grace a la direction sage et a la charite debordapte de cet homme
energique, les abu's de boisson et autres furent vite reprimes et les
bonnes volontes encouragees. La paroisse connut un regain de vie
religieuse intense et l'integrite de mreurs de ses plus beaux jours.

Homme de puissanteenvergure, i.IJ avait a ~ur l'averur econo
mique de Cheticamp, tout comme l'avancement spirituel de ses
ouallles. II se rendit compte de l'importance que prendrait Ie havre
de Cheticamp si la baie ctait rendue navigable par Ie creusage d'un
chenal d'entree. Il multiplia les demarches a cette fin et obtint du
gouveroement federal Ie creusage de ce chenal en 1874. Le rfsultat
tangible fut que Ia baie de Cheticamp devint aussitot l'un des plus
beaux havres des Maritimes assurant un abri contre tous Ies vents.
Peu a peu, « la Pointe» it l'autre bout de l'lle, fut de.Iaissee comme
havre de peche et comme centre de commerce. La geographie demo
graphique de Cheticamp a compLetement change et Ie havre actuel est
devenu l'un des plus importanrs et l'un des plus populeux du comte.

A cette epoque, alors que l'information emit plus difficile, Ie peu
pIe moins renseigne et Ies questions politiques non moins impot
tantes, Ie pasteur devenait Ie grand conseiUer de ses ouallles, rneme
en politique. La paroisse votait Ie plus souvent au gre du cure. Aux
elections federaies de juillet 1872, Ie Dr Hugh Cameron, de Mabou,
se presentait comme candidat du comte contre Samuel MacDonnell.
La Confeaeration canadienne demeurait encore un sujet brulant.
Cameron mena sa campagne eleetorale contre la Confederation, tandis
que MacDonnell appuyait Ie nouveau regime. Le Pere Girroir pdt
fait et cause pour M. Samuel MacDonnell. Or, Ie Dr Cameron etait
Ie cousin, parait-il, de l'eveque coadjuteur et avait son appui. L'affaire
eut des' suites: Ie Pere Girroir fut nomme a une autre cure dans un
autre comte.

Les Cameron portaient Ie sobriquet de « rouges» 1. A sou dernier
sermon, Ie Pere Girroir aurait dit a ses gens: « ] e regrette de partir.
Mais je pars a cause de Ia tete rouge, rouge comme un bceuf rouge ».
Et il pleurait.

Vne fois sorti du havre, sur Ie bateau du vieux Pmdent Chiasson
qui l'emmenait et emportait ses effets, il aurait dit : « Pour retoumer
avec Ie monde de Chetir.amp, je coulerais tout ce que j'ai ici ».

II s'en allait prendre Ia cure du Havre-a-Boucher. Il y demeura
jusqu'a. sa mort survenue Ie 25 avril 1884.

1. J~. MacDougall: «History of Inverness CounJy)l, 1922, p. 43.
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L'ABBt fuRRE FISET (1875-1909)

Le premier aete inscrit aux registres par Ie Pere Fiset date du 30
mai 1875. Le dewier datera du 26 fevrier 1909.

Le Pere Fiset emit ne a l'Ancienne-Lorette, pres de Quebec, Ie 28
mal 1840 l. 11 eta it encore seminariste quand il repondit a rappel de
Mgr Colin Francis MacKinnon, alors eveque d'Arichat, qui invitait
des pretres canadiens·franr;ais pour les paroisses acadiennes de son
diocese. 11 fut ordonne Ie 3 decembre 1864 a Antigonish. D'abord
professeur de franr;ais a I'Universite d'Antigonish (1864-1865), puis
cure de Havre-a·Boucher (1865·1875), it fut nomme en 1875 cure a
Cheticamp pour succcder a l'abbe Girroir. II y demeura trente-quatre
ans, c'est-a.-dire jusqu'a sa mort en 1909.

A son premier prone, il aura'it dit : «Si vous avez des malades,
venez me chercher (Iui-meme n'avait pas de cheval a ce momenr:-Ia).
Si volis n'avez pas de cheval, venez me Ie dire et je me rendrai a pied
n'importe ou dans la pamisse l>.

Le Pere Fiset fut un homme d'reuvres extraordinaire. Plus que
tout autre, ce grand homme a contribue a mettre Chcticamp sur la
carte geographique par l'essor qu'il lui a fait prend1-e et I'importance
qu'il a rcussi a lui donner. Il fut l'une des plus belles figures des
nombreux pretres canadiens·fran~ais qui se donnerent au diocese et
qui ont contribuc pour beaucoup a. sauver les Acadiens de l'anglicisa
cion.

• Division de fa paroisse

Un des premiers souds du Pere Fiset a son arnvee fut de faire
criger la paroisse de Saint-Joseph-du-Moine, qui jusque-la faisait
partie de Checicamp.

Les limites sud de la paroisse de Cheticamp s'etendaient au-deli
du Grand-.£tang et du Cap-du-Moine, ce qui donnait dix milles et
plus it certains paroissiens pour se rendre a l'eglise de Cheticamp.
La fondation d'une paroisse s'imposait.

Deja en 1824, Mgr Plessis, eveque de Quebec, ecrivait a l'abbe
Magloite Blanchet qui l'avait consulte it ce sujet :

«li n'y a nul inconv~ieot a CODstruire une petite chapeile entre Ch~can

et Magr~ pour les raisons que vous dites.. Donnez-Iui saint Norbert ou saint
Oaude pour patron I) '.

1. Issu d'une belie et nombreuse famiile dont Ie pere et la mere ~ent

Joseph Fiset, cult/vateur, et Macie-Ad~a1deG1Iuthier.
2. Lettre de Mgr Ple$$i$ a Magloire Blanchet Ie 21 aout 1824.
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Pourtaot ce n'est que Ie 8 septembre 1879 que ce prejet se reaLi
sera et la nouveUe pareisse eut saint Joseph comme titulaire. De
la, Saint-Joseph-du-Moine 1. L'eglise fut barie la meme anrH~e et
berute Ie 16 novembre. L{: premier cure fut l'abbe Guillaume Leblanc.
L'abbe Joseph Marinelli en est Ie cure acmel 2.

Cette paroisse acadienne, totalement homogene, compte 800 ames.
Les gens y vivent q'agricultuce et de peche.

• l.A quatrieme eglise

l'eglise du buttereau batie en 1862 par l'abbe Chisholm et.ait de
venue trop petite, mcme apres la fondation de la p,,-roisse de Saint
Joseph.du-Moine. Surtout, eUe n'etait plus centrale. La population
s'agglomerait de plus en plus au havre depuis que le creusage en
avait fait un port de mer magnifique.

Le Pere Fiset executa ce tour de force et ce coup d'audace d'y
biitir une nouvelle eglise, alors que celIe du buttereau en pierre, en
core solide, n'avait que 31 ans d'existence. Comme Ies materiaux de
l'ancienne dcvaient sel."Vir pour la con'struction de la nouvelle, on Ia
demolit. La derniere messc y fut celebn~e Ie 11 decembre 1892.

II hut dire que cette comtruction souleva de J'opposition. Les
paroissiens desiraient plutot construire une chapeIle au Petit-£tang et
reparer Ia couverture de la vieiIle eglise qui en avait besoin, que de
se mettre en frais d'une nouvelle construction. Comme il arrive sou
vent dans ces circonstances, quelques particuliers se monterent et
failHrent en entrainer d'autres a des exces regrettables.

Mais Ie Pere Fiset etait l'homme de l'heure et it sut imposer son
idee par des faits. II r.cheta Ia maison de Fran~ois Chomable, sur
l'ernplac~ment du couvent actue!. II y disait Ia messe sur semaine et
y recevait Ies gens, les ha:bituant ainsi a diriger leurs pas de ce COte.
En 1888, il b-atit un spacieux presbytere 3. II acheta Ie terrain de la
future eglise, de Moise et Pierre (Mitouk) Poirier. Quand I'idee
fut suffisamment faite, it aonon~a sa decision de construire.

1. «A fentree du village, encore appeIe Friac's Head, Ies premiers colocs
avaieot remarque au bord de Ia Q1er I.1A romer abrupt, decoupe par les vents
et Ies pluies, rappelant d'uoe fal;oo assex frappaote la figure d'un moine eo
priere ». Cf. Histoire commemorative, Saint-]oseph-du-Moine, 1879-1954, bro
chure, 17 pages, p. 3.

2. Void les ~s et les pr~res qui ont desservi certe paroisse: Pere
Guillaume LeBlanc 1879-1892; Pere Theophile Richard 1892-1911; Pere Brous
sard 1911-1924_ (ll y eut lE':s Peres A. Boudreau et Theophiie Maillet successive
ment comme vicaires) ; Pere Joseph A. DeCoste 1924-1950; Ie Pere A. Briand,
puis acruellemeot Ie Pere Joseph Marinelli.

3. C'est encore le presbytere d'aujourd'hui, Ie quatrieme Ii CDeticarop.
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Cinq ans avant de commencer les travaux, il etablit dans la pa
roisse une repartition de six dollars par famille. Les cinq ans ecoules,
il invita les paroissiens a continuer benevolement de payer les six
dollars par annee, ou a donner Ie poisson d'une journee de peche que
lui>-meme vendait au profit de l'eglise.

Le Perc Fiset vowait faire grand et beau. II fit appel a l'architecte
D. Ouellet de Quebec pour les plans et confia la construction 11 Hubert
Morin des Trois-Pistoles. Les Robin, proprietaires de l'Ile d'ou ron pre
nait Ia pierre, donnaient celie-ci gratuitement. Les paroissiens foumis
saient Ie mortier, Ie bois et Ia main·d'ceuvre. Des a.nn.ees a l'avance, on
avait transporte sur la glace des pierres de Ia «Pointe Enragee », dans
l'ile. La glace, ces hivers-la, resta au dire des gens, miraculeusement
forte. Meme au printemps, alors qu'elle faiblissait, on continuait Ie
transport des pierres, protege par la foi invincible en la parole du
prette qui avait dit : « Halez, halez, personne n'enfoncera ». En effet,
on n'eut a deplorer aucun accident.

Le terrain de l'eglise devint un immense chantier ou charun don
nait sans compter de son temps et de ses sueurs. Les gens parlent en
core avec fierte et emotion de ces mois de labcur intense ou, stimwes
par Ie chef dynamique qu'eta.it Ie Pere Fiset, tous se depensaient avec
ardeur et entrain.

Les Morin construisaient solide. Les Cheticantins se rappellent
encore avec etonnement la longueur, la profondeur et la largeur des
fosses destines 11 asseoir sur Ie roc les fondements de I'immense edifice.

Les travaux commellces en 1B92 am~rent bon train. A. l'automne,
les murs de l'eglise montaient aux appuis des fenetres et la sacristie
etait suffisanunent fio.ie pour y celebrer la messe. La premiere messe
eut lieu Ie 1B dece01bre. On put ensuite demolir l'eglise du butteretUi
pour en utiliser les pierres.

Les constructions d'alors n'atteignaient pas les prix effarants de
nos jours. Morin demandait $27,B50 pour biitir reglisc avec la sacris
tie et fio.ir celle-ci en dedans. Pour 1'interieur de l'egiise, i1 se con
tenta:it de $11,000 a $12,000. En tout, a peu pres $40,000 pour une
eglise qui en coGterait $500,000 aujourd'hui. Aussi, se batit-eUe pra
tiquement sans dette. Quand Ie Pere Fiset entreprit de recueillir les
fonds pour finir l'intericur, il restait $3,000 11 payer sur l'eglise. Lui
meme solda cette dette de sa poche et se contenta de dire en chaire :
«Quelqu'un 1'a payee. Je vous laisse a deviner qui ». L'intmeur fut
termine en 1900 '.

Cette eglise, batie par Ie Pere Pierre Fiset avec et pour des pe.

1. De belles orgues « Casavant» y furent install~es en 1.904; et un sysceme
de «hltUt-parlwrs» en 194.9.
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cheurs, ne pouvait pas cue dediee a meilleur titula.i.re que !r.iint Pierre
ap6ue, Ie pecheur de Galilee. D'ou. Ie nom d'eglise Saint-Pierre de
Chericamp.

Elle mesure 212 pieds de longueur et 74 pieds de largeur. Son do
cher, qui s'elevait a 181 pieds de hauteur, dut ctre abaisse d'une quin
zaine de pieds apres qu'il eut ete decapite par Ie «suete ».

L'eglise est un monument a la memoice du Pere Fiset dont eUe
renferme Ie rambeau. EUe en est un aussi a la vaillance et a l'esprit
de fai des Chetkmtins.

Enfin, eUe est la gloire de Cheticamp. De son site eleve, eUe
domine Ie village et la baie. Par la 'beaute de son style roman et ~
boiseries ouvragees, cette eglise est l'un des plus beaux edifices re1i
gieux des Provinces maritimes.

• Les religieuses enseig,umtes

L'une des plus cheres preoccupations du Pere Fiset fut l'ootUa
tion. On verra plus loin comment, avant lui, l'instruccion se donnait
encore au petit bonheur. Ii s'occupa immediatM11ent d'organiser les
ccoles et d'en batic quelques autres. Mais il r0vait plus grand pour
Cheticamp; il desirait }' faire venir des rcligieuses enseignaotes.

Des 1900, trois religieuses des Sreul's de la Providence, de Mont
real, artivent a Chcticamp. Le Pere Fiset commence immediatement
la construction d'un grand couvent 1. En attendant, les religieuses
Iagent au presbytcre. Mais des difficu1tes survinrent, et les trois
religieuses, parties pour une retraite a Montreal, ne revinrent pas.
A ce sujet on raconte Ie fait suivant : Le Pere Fiset appreciait beau
coup la superieure, seeuc Antonin. Ayant eu vent qu'il y aurait des
changements a la retraite et que la supetieure ne reviendrait pas, Ie
Pere Fiset aurait cetit Ii la Mere Generale pour que 9reU.r Antonin
fut maintenue Ii son poste. «$reur Antonin ou rien », aurait-il cecit.
La Mere Generale aur:!it repondu : «Rien ». Les sceurs oe revinrent
pas. En 1903, lies Filles de Jesus de Kermaria venaient prendre leur
place et elles y sont resrees.

• Premier medecin a Cheticamp

Attentif a tout ce qui pouvait ameliorer Ie sort de ses auailles,
des 1875, il faisait venir son frere Napoleon Fiset qui etait mooecin.
Ce fut Ie premier medecin a Cheticamp.

1. Pour la construccioo du oouvem, on se servit du bois du grand magasin
de la Pointe que Ie P~1"e Fiset venait d'achecer des Robin.
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• Efforts de liberation economique

Des son aITivee, constatant l'esc1avage pitoyable dans Iequel Ies
Cheticantins etaient tenus par Ies Jersiais, Ie Pere Fiset resolut de se
vouer a leur liberation economique.

Les Jcrsiais, depuis leur installation a Cheticamp, etaient des
personnages puissants. Aussi, taus les cures jusqu'ici, n'avaient pas
manque des leur arrivee d'aller leur rendre visite. Le Pere Fiset
evita d'y aller. Les Jersiais en fureot inquiets et vinreot eux-memes
Ie voir. II leur dit sans ambages : «Je veux consacrer rna vie a vous
cbasser, rai telle SOllliDe d'argent a y mettre et si ceia ne suffit pas,
je peux eo aVo1r d'autre », On peu t regretter qu'il se soit laisse
accaparer plus tard par Ie commerce et res affaires, un peu au detri
ment de son ministere padois, mais on oe doit pas oublier Ia pensee
charitable et taut apostolique qui l'orienta dans cette voie.

Avec les permissions requises et la benediction de son eveque,
il realisa un travail de geant, de sorte que Ie journal L'Evangetine
pourra ecrire a sa mort: «une vraie aisance a remplace la gene qui
regnait Iii jusque dans la derniere moitie du XlXe siecle ».

Sa premiere entreprise dans ce sens fut l'achat d'un magasin
en 183B " dont iI conlia la direction a Michel Crispo, puis plus tard
a Timothee Crispo, SOG beau-frere, qu'il fit verne l'un et l'autre de
Havre-a.-Boucher. Ce mag"sin devint l'un des gros comptoirs du
havre.

Au magasin, il ajouta Ie commerce du poisson et des animaux,
L'immense terrain en haut de l'eglise et du presbytere se couvrit de
vigneaux". Le Pere Fiset achetait Ie poisson du havre et de « 1a
Pointe» ainsi que Ie betail pour les revendre sur Ie marche exterieur.

II biitit un grand quai au hav.re en IBBB j puis un autre a « la
Pointe », en 1904, 11 sc fit :lcquereur de la homarderie que les Jer
siais possedaient a «Ia Pointe », 1l acheta Ie moulin a farine sis iI la
tete du Platin et lui donna un nouvel essor.

Lui-meme possedait une gI:lnde ferme avec cinq granges, buit
chevaux et au-deIa de cent betes a comes. 1l prechait la terre et
voulait ainsi donner l'exemple aux Cheticantins pour qui la peche
avait toujours ere un obstacle a l'avancement de l'agriculture. Lui
meme travaillait en saIopcttes de longues journees durant, de.fri·
chant, bbourant, seruant et engeangeant les recoltes. Dans I'inten
tion de pousser les pawissiens a en faue autant, il prHerait que
la dime fut payee en nature.

1. Ce magasin fUl acbete d'Evarisle Leblanc, Iegue ~ Conrad Fiset el enfuJ
vendu ~ la cooperative en 1936.

2. Treillis sur des pieux pour faire seeber Ie poisson.
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Son commerce grossissait et ses proprietes aussi. Les Robin, ayant
ferme leur commerce a « la Pointe» vers 1893 pour se limiter au
havre, n'attachaient plus guere d'importance a rile. Le Pere Fiset
acileta d'eux l'Ile tout entiere, moins Ie roulant qu'ils y avaient,
pour la somme de db.: mille doUars. C'etait lLll. vaste domaine qu'il
arrachait ainsi des mains des Jersiais.

lLe Pere Fiset eut encore a son credit des efforts gigantesques en
vue de l'exploitation des mines de toutes sortes qui s'ouvrirent d'ans
les montagnes avoisinantes. Nous avons vu au chapitre de l'econo
mique la part prcpondcrallte qu'il prit lui-meme dans l'exploitation
de la mine de platre, d0nt il etait Ie president.

Toutes ces initiatives et tous ces progres rendaient de plus en
plus necessaire un service de transport entre Cheticamp et I'exte
rieur. En 1886, grace aux demarches du Pere Fiset, Ie service regulier
d'un bateau a vapeur, Ie Beave7', fut obtenu entre Cheticamp et
Pictou, reliant ainsi Chet'icamp a un reseau de chemin de fer. Plus
tard, Ie Pere Fiset aura lui-meme son propre bateau de dnq mille
tonnes, l'Amethyste.

Dans tout cela, Ie Pe:e Fiset n'avait qu'un but: favoriser l'ex
pansion economique de Cheticamp et permettre a ses gens de vivre
plus largement et plus humainement.

• Caractere du Pere Fiset

Le Pere Fiset fut tou,iours d'une simplicite proverbiale, et dans
sa personne et dans son mobilier. Malgre ses grandes qualites d'ad·
ministrateur, de meneur ct de brasseur d'affaires, il demeumit a la
portee des gens et fray;ti[ facilement avec les petits et les humbles
dont il etait aime.

Jl invitait couramment des pacoissiens a sa table. Les pauvres
comme les plus denues de notions d'etiquette etaient vite mis a l'aise.
Lui-mcme d'ailleurs ne «s'enfargcalt» guere de regles protocolaires.
Si des confreres pouvaient Ie trouver un peu fruste, ses humbles
paroissiens l'adoraient.

11 aimait beaucollp a rire. Le dimanche matin, c'etait toujours
un rassemblement au ptesbytere. Les hommes se rangeaient Ia pour
conter des bistoires, des farces et se taquiner les uns les autres. Le
Pere Eset, pipe au bec, aiguillonnait la conversation et riait a gorge
deployee. L'heme de la messe passait et on continuait a bavarder.
Les femmes jasaient aurour de l'eglise. Tout a coup, padois une
heure en retard, Ie Pere Fiset disait : «Bon ! Je crois bien que nous
allons alIer dire 1a messe ». Ii n'y avait jamais d'heure fixe. Heureux
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temps tout de meme, OU ron n'etait pas presse! Heureux parois
siens dont Ie pretre erait si pres d'eux.

II fut un pretre pro.fondement religieux, bien qu'accapare par la
multiplicite des affaires. I1 faut dire qu'a cette epoque, Ie ministere
emit moins accablant qu'aujourd'hui. Les gens se confessaient une
fois par annee. Les plus devots y allaient deux ou trois fois. A Noel,
une seule personne aurait commuoie.

On attribuait au cure une puissance speciale d'intercession aupres
de Dieu. On se rappelJe encore avec une crainte reverentielle la reali·
sation infaillible de ses predictions parfois chnrgees de menace. II y
avait alors, un peu comme toujours, quelques tetes fortes qui raillaient
1a religion et Ie pretre. Quelques-uns avaient meme concouru iJ. Ie
faue marcher iJ. Broad-Cove pour comparaitre devant un represen.
tant du delegue apostolique, Mgr Sbarretti. «II m'a traine dans la
vase; il mourra la face dans la vase! II se moque du pretre ! Un
jour il voudra bien l'avoir Ie pretre, mais il sera trop tard ! » VoiliJ.
quelques paroles entre autres que ie Pere Fiset aurait proferees
contre quelques-uns d'entre eux. Est-ce Ie chiitiment visible que Ie
bon Dieu inflige ordinairement aux contempteurs du pretre? Quoi
qu'il en soit, tout Ie monde est unanime a dire qu'auCWle de ses
parofes n'a manque de se n~ali5er.

Tout cela entourait Ie Pere Fiset d'une aureole de majeste qui
lui attirait Ie respect, l'admiration et l'entier devouement de ses
paroissiens. On Ie vit bien en 1901 a l'occasion de son d1fferend avec
Ie depute federal, Ie Dr MacI.enn.an, appe1e la «grande barbe »,
qui. l'avait traduit devant Ie tribunal de Mgr Sbarretti. Ce deroier
avait delegue l'eveque d'Antigonish qui a son tour se fit remplacer
par son grand vicaire. Le Pere Fiset et les paroissiens ignoraient
completement de quoi on l'accusait et qui l'accusait. Mais de con·
jectures en conjectures, les gens finirent par se douter que la «grande
barbe» fUt Ie responsable. Tout de suite, un groupe d'hommes
s'organisa. Vingt-deux voitures remplies d'hommes de Oheticamp, de
Saint-Joseph-du-Moine et de Margaree accompagnerent Ie Pere Fiset
a Broad-Cove. Tous etaieot decides it prendre sa defense et a temoi
gner au besoin.

A Broad-Cove, Ie grand VlCaJre annonr;a que, vu leur grand
nombre, six seulement temoigneraient, choisis par Ie groupe. Charles
Broussard, William Cormier, Placide Boudreau, Patrice Cormier,
Severin Leblanc et Joseph Deveau fureat choisis. Void ce que l'un
d'eux nous a transmis au sujet de cette enquete.

Question: Le Pere Fiset a-toil fait des menaces dans son sermon
du dimanche precedent? Reponse: Non.

11
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Question: Connaissez-vous un tel et un tel (deux Cheticantins
rendus Ia comme temoins de Ia «grande barbe») ? Reponse: Qui.

Q#estion: Sont·ils considercs COll1IIle des catholiques pratiquants ?
Reponse: Us ne font meme pas leurs Paques.

C'etait sufjlsant. Le groupe s'en rcvint en triomphe, Ie Pere
Fiset en tete. Au Grand.Etang, un groupe de cinquante personnes
attendaient Ia nouvelle. C'etait pourtant de nuit. Ce fut un immense
cri de joie !

L'autorite du Pere Fiset etait grande dans Ia paroisse, non seule
ment au point de vue religiem: mais aussi au point de vue civil et
politique, Betlucoup de differends entre les familIes eta tent regles
par lui.

Comme c'etait la coutume d'alors, il se melait beaucoup de poli
rique. Trap sans doute. II vouiait que ses paroissicns votent cooune
lui. HIe demandait mcme en chaire. Ce n'etait pas commode de voter
contre lui. Ccux qui I'os3.ient avaient peur par la suite, mais a tort,
d'aller Ie chercher pour les malades. II fut d'abord conservateur.
Mais en 1896, Ie depute fed~ral Cameron et Ie premier ministre du
Canada sir Wilfrid Laurier etant catholiques respectivement, contre
deux adversaires protestants, Ie Pere Fiset se radoucit et se meia
mains de politique dans Ia suite.

II lui arrivait des fois d'avoir des sautes d'humeur bien explica
bles. Un paroissien ref a.it de payer sa dime et n'allait pas a l'egiise.
Sa femme mit au monde un enfant. Ie vieux Damase Deveau, £rere
de Ia mere, vint Ie faue baptiser. « A qui cet enfant? »s'enquit Ie
Pere Fiset. -- « A Germain », de repondre DalIWse. - «Allez·vous
en ! Je fie Ie baptise pas» ! Damase n'osait pas Ie croire. « Allez
vous-en », repeta Ie Ptre Fiset d'un ton sans replique. Damase s'en
fut. II etait a peine parti que Laurent a Delphin Aucoin arrivait en
voiture pour chercher des claus: « Vite, vite », lui dit Ie Pere Fiset.
«Prends ton che'Jal et cours apres Damase lui dire de revenir ».

«Qua:1d il travailiait aux champs au dans nle a de£richer, il
etait parfols diffici!e a deranger mcme POllI Ie ministere », disent
les gens. Mais cette impression des paroissiens provenait plus de leur
propre timidite que de {'attitude du Pere Fiset.

Malbeurellsement, les grands hommes vieillissent comme Ies au
tres. Lui qui etait si courageux, si interesse aux reuvres dont il etaJt
I'ame, se sentit 'faiblir a l'automne de 1908. 11 ayait 68 ans. II ecrit
11 un membre de SR famille Ie 25 novembre: «Je suis rctenu a la
maison par h faibiesse... Je ne seas aucun mal, mais je n'ai de gout
pour nucune chose }). Pour que Ie Pere Fiset en fut la, c'ctait evidem
ment la fin. La faibIesse persista. 11 mournt Ie 18 avril suivant, en
1909.
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Il fut grand jusque dans sa mort. Son testa.m.ent:, ecrit de sa main,
en. date du 14 decembre 1908, commence amsi :

«~ranl en jouissance de mes facu1tes mentales, j'enlends disposer de mes
biens de la maniue suivanle :
I.-ADnuler toutes obligations cootre l'eglise de Salol-Pierre de Clleti

camp'.
2.-]e confume Ja dooaisoD (sic) faile awe sreurs, du Couvent.
3.-]e transf~re dnq mille piastres au college d'Antigonish pour peasioo en

faveur des mernbres de ma famille.
4.-Quatre cent piastres pour Jes ames du purgatoire.

Le reste de ses biens: fermes, magasin, rile, les quais et une
somme d'argent assez rondelette, fut legue a ses neveux et nieces.

Le Pere Fiset est enterre sous l'eglise de Cbkticamp. Dans l'eglise
meme, llne pierre tombale rappe1le son souvenir. Toute l'eglise est
un monument a sa memoire. Mais Ie plus beau monument reste en
core tout Ie bien qu'il a fait et Ie souvenir imperissable qu'il a laisse
dans Ie cxeur de ses paroissiens. C'est avec fierte et avec emotion que
les vieux parlent encore « du temps de M. Fiset ».

L'ABBE PATRlCH LEBLANC

Le Perc Fran~ois Broussard avait ete envoye corome aide au
Pb'e Fiset des une premiere manifestation de fa.iblesse chez ce der
ruer. Le Pere Broussard y attendit Ie successeur, puis fut nomrne
cure a Saint-Joseph.du-Moine.

C'est Ie 13 juillet 1909, que Ie Pere Patrice Leblanc vint prendre
la direction de 13. paroisse de Cheticamp. II etait ne a Margaree Ie
8 janvier 1868 d'Abraham Leblanc et de Marguerite Thompson. Sa
mere etait une lrlandaise recueillie en mer, a rage de cinq ans, sur
les debris d'un bateau perdu, Ie Lady Smith. EUe avait ete adoptee
par les Schump de Margaree.

Le Pere Leblanc fut ordonne a un age avance. II emit maitre
d'ecole c1epuis une dizaine d'annees quand il decida de devenir pre
tre. Ordonne en 1900, il fut nomme tout de suite a la cure d'ln
gonish, oil i1 demeura pendant neuf aunees, puis il vint a Cheri·
camp.

A Ingonish, Ie Pere Leblanc avait construit un presbytere, une
salle paroissiale ct partieUement fini l'interieur de I'eglise. Son
experience lui servit a Cheticamp. lei egalement:, il batit une belle
grande salle paroissiale en 1916. Le couvent des religieuses ayant
brule Ie 26 fevrier 1924, Ie Pere Leblanc mit immediatement a profit
la bonne volante des gens et un autre couvent fut edifie des I'ete
sur les mines de l'autre. Le presbytere fut renouvele; l'eglise fut

1. Dette de dnq mille dollars. die·on.
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peinte it l'interieur et son clocher repare. 11 fit aussi fake Ie maf.tr~

autel actuel et la chaire. En 1949, il fit poser des haut-p'Mleurs dans
l'eglise. Entin, grace a ses encouragements et a- sa bienveillance, les
religieuses Filles de ffesus ont pu construire en 1936 un bel hOpital
modeme de quarante lits.

Au point de vue national, sans en avoir l'air, Ie Pere Leblanc a
fait bcaucoup pour donller a Cheticamp un visage frallr,ais. Le mi
nistere des Postes ne rcconnaissait auClUl nom fran~ais a Checicamp.
C'etait Eastern Harbour, Little River, etc. Dcsormais et grace au
seul Pere Leblanc, on a a la place les veritables noms primitifs et
fran~ais: Cheticamp, Petit-£tang, La Poi.nte, Plateau qui disent au
monde que Cheticamp est une paroisse franc,:aise.

Dans Ie domaine religieux, Ie passage du Pere Leblanc a aussi
ete marque de faits cc·nso,[ants. D'abord, un grand nombre de
vocations religieuses et sacerd01:a1es, comme nous le verrons; deux
ordinations it Chericamp ffieme d'enfants de la paroisse: celie de
l'abbe Ernest Chiasson Ie 24 jum 1931 par Mgr McDonald, de
Vancouvcr, puis celle de l'abbe Paul·Anselme Boudreau et du Reve
rend Pere Anselme, oJ.ill.cap. " dcu;'( cO'USins, Ie 11 juin 1938, par
Mgr Guy, o.m.i., de Gravelbourg.

Le point eu.Lninant des manifestations religieuses fut, sans con
tred.it, Ie Congres Eucharistique diocesain qui eut lieu a Cheticamp
Ie 9 septernbre 1936. L'eveque, Mgr James Morrison etait present
ainsi qu'une quarantaine de prettes et une foule immense' de dio
cesains.

Le Pere Leblanc etait connu it la ronde pour son caraetere pacti
cu:lierement difficile, ou plut6t son i.negalite d'humeur dont il eta it
Ie premier a- ·souffrir. C'l".st poorquoi, les paroissiens dans l'ensemble
ne furent jamais bien it l'aise avec lui,

n etait pouctant d'un devouement sans borne dans son minis
tere, partirulierement pour les maIades. Quand il etait appele aux
malades, Ie jour ou la nuit, il n'y avait pas de tempete assez grosse
ni de chcmin assez mauvais pour l'empecher de se rendre me.me a
six et sept milles de distance, comme au Cap-Rouge.

n se fit toujours remarquer par sa grande charite envers les pau
vres. Lui-meme ne fut jall1ais attache a- l'argent. A part son auto
mobile, dont il avait besoin et dans laquelle il mettait son orgueil,
il se conte.ata toujours de peu.

En 1953, charge de quaere-vingt-cinq ans d'age dont quarante
quaere consacres a la paroisse de Chcticamp comme cure, Ie Pere
Leblanc se sentit faiblir. II eut la sagesse de demander l'aide des

1. L'auteur de ce-tte monogmpble.



Reverends Peres Eudistes. Le Reverend Pere Louis-Philippe Gagne,
c.j.m., passa l'hiver avec lui. Au printemps, Ie 24 mai, a la grand~messe

du dimanchc, Ie Pere Leblaru: fit ses adieux comme pasteur de la
paroisse. 11 se reWa a l'hOpital de Cheticamp dont il avait tellement
encourage la construction. Ii y mourut Ie 5 septembre 1956.

• Les Peres Eudistes

Dans l'histoire religieuse de Chetica.mp, l'un des evenements lcs
plus importants, sinon Ie plus important, est la venue des reverends
Peres Eudistes.

L'age et la sante du Pere Leblanc ne lui permettaient plus depuis
rongtemps de repondre aux besoins de la paroisse. Malheureusement,
lui-meme ne s'en rendait pas suffisan:unent compte. Aussi, des parois
sieEls edaires comprirent que la situatio,n ne pouvait plus durer et
envoyerent Ie 23 fevrier 1953 une delegation al1preS de Mgr John
McDonald, eveque d'Antigonish, pour demander la demission de
I'abbe Leblanc et prier Son Excellence d'inviter une communaute
rcligieuse a venir prendre la direction de la paroisse. Son Excellence
les re<;:ut paternellement et comprit Ie bien-fo,nde de leur demarche.
Aussi, 11 sa maniere accoutumee, Son Excellence ne tarda pas a leur
donner satisfaction. Le 22 mars suivant, l'abbe Leblanc demission
nait et Ie Pere Gagne, c.j.m., etait nonune administrateur de Cheti·
camp. La paroisse fut confiee a la congregation des Peres Eudistes.
Durant J'ete, cew.·ci designhent comroe cure Ie Pere Jules Comeau.
A son arrivce Ie l,er aout 1953, des douzaines d'automobiles de
Cheticamp se porter-ent a sa rencontre.
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avait deja commence les ameliorations en changeant de place Ies
escaliers qui montent au jube. Au lieu des tunnels sombres, pro-
pices a la dissipation, de grands escaliers ouverts descendent non
plus dans Ies porches, mai5 directement dans l'eglise. Personne, et
les cures moins que les autres, n'aime une eglise qui n'a pas une
allce au milieu. L'eglise de Chcticamp ctait dans ce cas. Aux rna·
riages, Ies entrees et les sorties solenneUes etaient impossibles; aux
funerailles, toute Ia ceremonie se deroulait en arricre de l'egIise.
Aussi, comme Ie pbncher de l'egIise se faisait vieux et avait besoin
de reparations, Ie Pere Comeau en a-toil pro.fi.te pour Ie couvrir de
belles tuiles de caoutchouc et, en reposant les banes, enleves a cette
occasion, il a su 'Ies disposer de fa~on a Iaisser une large allee cen·
trale.

En 1957, a l'occasion d'un grand menage, oll l'interieur a ete frai
chement peinture et decore, it a fait poser des vitraux qui, par Ie
choix et Ia richesse de leurs couleurs, donnent a toute l'egIise une
atmosphere de piete et de recueillement. Ainsi, l'eglise de Cheucamp
est l'une des plus belles de Ia Nouvelle-£cosse et Ies nombreux tou
ristes qui passent it cet end.roit ne manquent pas de Ia visiter.

La vie spirituelle et les auvres paroissiales ont connu un nouvel
elan. Tandis qu'avant, on ne distribuait que quelques CO'rrununions a
certains jours corrune Ie mercredi des Cendres, aujourd'hui Ie nom·
bre de communions par anne.e depasse Ies 70,000. Les ceremonies
religieuses ont pro de l'ampleur; m~sses solennelles, processions,
benedictions des bateaux de pcche, erection et devoilement d'un
monument aux pionniers de Ia paroisse, manifestation spe.ciale cha
que annee pour Ia fete nationale de I'Assomptioo. lEn somme, tout
concourI; au reveil de Chericamp et a donner it ses habitants Ia fierte
d'etre catholiques et frant;ais. t

1. NOlons que Ies pdr.res mivanlS exer~rent Ie mini5t~re comme vicaires :
Pretres secltliers ..

John J. Olisholm 13 juin 1869 - 6 sept. 1869
Th~o. Richard 26 oct. 1869 - 25 janv. 1870
Fran~is BrouS5llrd 27 oct. 1909 - 13 aout 1911
Georges L landry sept. 1921 - fev. 1922

Natif de Pomquet Ie ] sept. 1895; Domm~ ev@que de Hearst en 1945.
Th~o P. Maillet 25 f~v. 1922 - 27 mars 1924
Angus C. McNeil DOV. 1927 - 5 sept. 1929
Flavien Samson sept. 1929 - 19~9

Th~o. Maillet 1938 -
T. O. R. Boyle 2 DOV. 1939 - 24 janv. 1943
James A. Maclean _. . . . . . . . . .. 27 jum 1943 - 24 oct. 1950
Francis A. Morley _.. 12 nov. 1950 - 3 dec. 1950
Sylvere Galtml _. . . . . . . . . . .. 10 dEc. 1950 - 30 mars 1952
John MacKinnon 20 avril 1952 - 8 juin 1952
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Sans vouloir s'attdbuer l'honneur de compter parmi ses fils Mgr
PaQrice-Alexandre Chiasson, fucur eveque de Bathurst et l'abbe Lubin
]. Gallant, bien que tous deux soient nes au Grand-:£tang avant l'erec
tion de cette localite en paroisse separee, Ch&icamp peut quand
meme se glorifier d'avoir donne treize pretres a l'Eglise. En void
les noms:

L'abbe Arsene Cormier, fils de Patrice Cormier et d'lsabelIe Delaney.
Ne Ie 25 decembre 1883, i1 fut ordonne pretre Ie 30 mai 1909.
D'abord professeur au College d'Antigonish, puis cure Ii Larry's River,
it deve flait en 191 a cllrc de la paroisse de Margaree ou il est mort
Ie 7 mars 1948.

Le tres Reverend Pere Buchanste, (Mederic Leblanc), capucin, fils de
Placide Leblanc et de Catherine Lefort. Ne Ie 16 juiUet 1884, et
ardonne pretre Ie 10 jllin 1917, i1 fut missionnaire dix ans en Ethio
pie (1917.1927) et dlx antres annees aux Indes (1939-1949). Il est
maintenant domicilie au Couvent des Peres Capucins de La Repara
tion, Montreal.

L'abbe Theophile Maillet, fils de Polycarpe Maillet et de Marie Ro
mard. Ne Ie 4 fevrier 1898, il fut ordonne pretre Ie 19 {evrier 1922.
II est mort Ie 20 novembre 1941.

Uabhe Ernest Chiasson, fib de Marcellin Chiasson et d'Henriette
Broussard. II est ne Ie 24 novembre 1905 et fut ordonne a Cheticamp
meme Ie 24 juin 1931. Il cst aetuellement aumonier de l'hOpital Sainte
Rita, d~ Sydney.

Le Reverend Pire Henri Cormier, eudiste, fils de Daniel Cormier et de
Luce Cormier. Nc Ie 16 octobrc 1909, il fut ordonne pretre Ie 31
mars 1934. II fut successivement recteur du College du Sacre-Cceur de
Bathurst et recteur du College Saint-Louis d'Edmundston. II occupe
presentement la fonction d'assistant-provincial.

E. J. MacNeil 13 juil. 1952 - 24 aout 1952
Ronald D. Smith . .. 2 sept. 1952 - 1er fev. 1953
Phe Bernard MacDonald 2 fois vicaire iei.

Peres EudisJes :

Louis·Philippe Gagn~, c.j.m. 4 fev. 1953 - 28 juil. 1953
P~re Gerald Forest 12 aout 1953 - ler aou[ 1954
Pere Joseph I.eGresley ler sept. 1954 - aout 1955
Pere Liboire Amirault ler sept. 1955 - ler aout 1959
Phe Jovitc Doucet 26 aout 1959 -
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Le Reverend Pere Charles Aucoin, elldiste, fils de MOise Aucoin et de
Mathilde Leblanc. Nc Ie 19 fevrier 1911, it fut ordonne pretre Ie
9 fevrier 1936. Apres avair etc Ie superieur du grand semillaire
d'Halifax pendant plusieurs annees et recteur du College du Sacre
O:eur de Bathurst, il est ma1nteoant professeur de theologie morale
a Charlesbourg.

L'abbe Louis-Michel Maillet, fils de Polycatpe Maillet et de Marie
Romardet frere de l'abbe Th.eophile Maillet. Ii est ne Ie 29 septem
bre 1911 et fut ordonne pretre Ie 24 juin 1936. 11 s'est donne au
diocC~e de Bathurst ou a est cure-fondateur de la paroisse de Saint
Jean-Bosco, de Dalhousie.

L'abbe Paul-Amelme Boudreau, fils de Placide Boudreau et d'Esther
Broussard. Ne Ie 23 ocwbre 1912, il fut ordonne pretre a Cheticamp,
le 1.1 juin 1938. II s'est donne au diocese de Gravelbourg ou il est
cure de la paroisse de Shaunavon.

L'abbe Joseph Roche, fils de William Roche et de Louise Chiasson.
11 est ne Ie 16 janvier 1915 et a ete ordonne pretre, Ie 7 juin 1941.
Lui aussi s'cst donn.e au diocese de Bathurst au it est cure-foodateur
de la paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire, de Bathurst-Ouest.

Le Pere Daniel (Hector Boudreau), capucin, fils de Placide Boudreau
et d'Esther Broussard. Ne Ie 14 juin 1917 et ardonne prctre Ie 17
juin 1915, il est missionnaire aux lodes depuis 1949.

Le Pere David (Alphonsc Boudreau), capuan, here du precedent
et de l'abbc Paul-Anselme Boudreau. Ne Ie 18 avril 1921 et ordonne
pretre Ie 27 fevrier 1949, est pr~sentement maitre des novices, a Ca
couna, province de Quebec.

Le Pere Daniel Deveau, clerc de Sainte-Croix, fils de Frands Deveau
et de Catherine Arseneault, Ne Ie 12 rlecembre 1933 et ordonne pretre
Ie 29 juin 1960, il est actuellement aRome ou il poursuit ses etudes.

Une dizaine d'autres pretr,es, dont les parents sont nes a Cheri
camp, sont disperses un pen partout dans d'autres dioceses.

Un autre enfant de 1a paroisse, Joseph Deveau (Frere Hermann)
est frere chez les Peres Capuons.

Ealin, on compte deja soixante-six religieuses natives de Cheri·
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camp; quelques-unes sont chez les Sa:urs de la Providence et les
autres, Ie grand nombre, chez les Fi11es de Jesus 1.

Tant de vocations ne peuvent manquer d'attirer les benedictions
du ciel !)ur la paroisse et meme sur les autres gl'oupements acadiens
du diocese, si depourvus de pretres acadiens 2.

4. - LES « REVIRES » B

A l'exception des Jersiais, des Lawrence et des Matthews, la
population de Cheticamp fut toujours homogene, c'est-a-dire aca·
dienne, catholique et fran<;aise.

Mais, vers la fin du sieele demler, quelques jeunes gens ayant
ete attires dans des colleges protestants des trats-Urns, y perdaient
la foi. Par la suite, l'un d'entre eux a vecu ii Cheticamp pendant
quinze ans: Lui et ses confreres, qui revenaient de temps ii autre,
travaiIlaient sournoisement ii saper la foi des gens.

D'autres Cheticantins, parris travailler aux £tats-Unis vers 1930,
ont rencontre des Temoins de Jehovah, et, exaltes par Ie role qu'on
leur offrait de jouer dans cette galere, woOt revenus quelques annres
apd~s et se sont faits les propagandistes de cette etrange secte. Aides
par des :lgents de l'exterieur, ils oat entraine avec eux des mecon
tents et des ignorants. Pendant une vingtaine d'annees, ces illumines
ont constitue une menace pour la foi des Cheticantins. Avant d'avoir
une salle de reunions, ils profitaient de l'absence des hommes pour
s'introduire presque de force dans les familIes et Iii faisaient jouer
leurs disques et distribuaient leur propagande. Il y eut des bagarres
et des proces. Aujourd'bui, surtout depuis l'arrivee des Peres Eu
distes, non seulement ils ne font plus d'adeptes, mais ils perdent du
terrain. En 1958, ils n'etaient plus que 17 familles et les autres parois
siens se moquent de leurs inepties: N'ont-ils pas cru a la venue
prochaine d'Abraham? N'one-ils pas prechi: qu'aucun d'entre eux:
ne mourrait ? Naturellement, Abraham n'est pas venu ! Les Tbnoins
ont main tenant leur propre cimetiere. Mais les 'survivants cootinuent
d'entretenir d'autres illusions.

Un sol neglige devient propice aux mauvaises herbes. A Cheti
camp, l'instruction religieuse faisait detaut depuis longtemps. L'erreur

1. VoIr Ie nom de ces religieuses a l'Appeodice E.
2. II est a remarquer que sur Ies quatorze pretres sonis de Cht!ricamp, 

en comptant deux qui vont etre ordoont!s biem6c, - trois seulement se sont
donnt!s ou ont ete accepces dRIls Ie diodse, l'abbe Ars~ne Cormier, decede, l'abbe
Tht!ophile Maillet, decede ec l'abbe Ernest Chiasson, quand Ie dioc~se aurait un
besom ulgent de pretres acadiens !

3. Terme pour designer ~ Cheticamp des catholiques qui ne pratiquent plus
leur religion.
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a trouve un terrain que l'ignorance rendait favorable. Mais l'epreuve
s'averera peut-etre sa-lutaire en fin de compte. Si queIques-uns, une
dizaine de persoones, influences par cette atmosphere de propa
gande, ont cesse de pratiquer leur religion sans se joindre aux
Temoins de Jehovah pour nutant, Ie reste de Ia population a pris
conscience de la necessite d'une foi plus fervente et plus convaincue.
Entin, Ie catechisme s'enseigne mieux dans toutes les ecoles de la
paroisse et les Peres Eudistes, depuis leur arrivee, donnent une pre
dication solide et adaptee.



CHAPITRB VI

LA VIE SCOLAIRE

• Vimtmetion chez les pionniers et les premieres ecoles

Les gouverneurs et Ies missionnaires de l'Acadie, surtout Ies
Peres Capucins, s'etaient grandement preoccupes de l'education des
enfants acadiens. Vers 1632, Ies Capucins n'y avaient-ils pas fonde
« Ia premiere ecole rcguliere de toute Ia Nouvelle-France?» Ie Pere
Joseph du Tremblay ecrivait : « Nous pla~ons I'instruction de Ia jeu
nesse parmi les ~uvres les plus profitables du zele apostoliqlle» '.

Pourvus d'ecoles pour gar~ons et d'ecoles pour filles, munis de
religieuses enseignantes 11 Fort-Royal ct a Louisbourg, les Acadiens
r~ent pendant tout Ie dix-septieme siec1e Wle instruction eton
oante et tres enviable pour I'epoquc, malgre les incursions frequentes
des corsaires o.nglais. L'abbe Lionel Groulx n'a-t-il pas ecrit : «Il est
permis de se demander, en que! lieu du monde, ron cut pu trouver
un autre peuple, a cette epoque, capable d'offrir une aussi forte
moyenn,e de personnes sachant lire et ecrue}) 2.

Le ttaite d'Utrecht (1713) faisait passer SOliS Ie drapeau anglals
la partie Ia plus importnnte de 'I'Acadie. Des lors, ce fut l'inquierude
chez les Acadiens, l'inccrtitude du Icndemain, remigration a rile
Saint-Jean pour plusieurs, Ia terrible deportation pendant plus de
dix ans, les peregrinations sans fin et sans biens des survivants, puis
Ies lois perseeutrices qui ont brime et briment encore nos Acadiens
sur leur terre natale.

1. Pere Candide, oJ.m.cap. Page! G/orieuus de npopee call4llitmne,
Montreat, Ie Del/oir, 1927, pp. 140-142, 228.

2. L'Enseignemenl du fr,mrai! all Canada, t. II, p. 13, 1933. L'abbe Groulx
fait sienne cette citation du P~re Ower LeGresley dans L'Erneignemenl du
frtmrai! en Acodie, p. 81,



160 CHlITICAMP, HrSTOIRE ET TIlADITIONS ACADIENNBS

Les pionniers de Cheticamp eeaient des enfants de la grande Tour
mente, durant laqllelle ils etaient nes et dans bquelle ils avaieot vecu.
Presque tous, deportes jeunes ou fils de depoms, ne savaient meme
pas signer leur nom. Qui leur en fera un reproche ?

One loi scolaire de 1766 interdisait toute ecole catholique eo
Nouvelle-:Ecosse :

«Si quelque partisan du papisme, ou professant 1a religion du Pape, est
lISsez temeratte pour elablir une ecole dans 1a province et qu'il soit decou
verr, un lei deli.nquant, pour chanque manquement, subira trois mois de
prison, sans privil~ge de sursis ou de cautionnernent, et paiera au RQi
uoe amende de dix livres. » 1

Cette loi ne toucha pas les Chettcaneins et pour cause! Leurs
premiers soucis furent de subsister, de vivre. Pour longtemps il ne
sera nu.llement question d'ecoles a Ch6cicamp et quand on se pre
occupera d'en batir les lois auront change.

Au tout debut, il semble que Regis Bois fut un des rares a
savoir signer son nom et a savoir ecrire un peu. La tradition rapporte
qu'il etait Ie grand clerc du patelin. C'est lui, sans doute, qui en
1800, eCl'ivit la lettre des Cbericancins a Mgr Denaut pour demander
un pretre. Plusieurs vieux papiers de famille semblent ctre ecrits de
sa main.

Vcrs 18!1.2, apparaissent d'autres papiers ccnts de mains plus mal
habiles et quelques-uns des fils de pionniers commencent a pouvoir
signer leur nom 2. D'ou viennent ces indices d'instru'ction? Des.. .
mlSSlOnnalCes.

L'abbe Jean-Baptiste Allain, comme tous les missionnaires d'alors,
dut s'occllper un PC1~ de I'instruction des enfants. Mais c'est l'abbe
Gabriel Champion qui fonda la premiere ecole a Cheticamp. L'abbe
Antoine Manseau qui avait deja etabli trois ecole'S a l'racadie et
I'abbe Cecil, encore seminariste, consacrent I'hiver 1814·1815, qu'ils
passent a Cheticamp, a l'enseignement du catechisme et du plain
chant et a foire l'ecole''. Deja eo octobre 1814, Ie missionnaire
Lejamtel trouve un jcune homme de Chi:1icarnp pret et dispose a
entrer au Seminaire de Quebec'. Ce qui laisse entendre que ce jeune
honune avait deja re\U une instruction elementaUe. L'abbe Remi
Gaulin et ses successeurs continueront ce beau travail ~.

1. Nova Scotia Laws, 1766, chap. 7.
2. Comme Cbarle! Boudcoc, Hubert Aucoin, Joseph Aucoin, Olar1es

Hache, elC.
3. lenre de M. Manseau ;\ Mgr, 7 janv. 1814.
4. Lellre de M. lejamlel, .;I oct. 1814.
5. L'abbe Cloulier, probablement encore seminadste, passe egalemeot un

hiver II Cheticarnp. avec l'abbe Blanchet. lettre Counaud, 25 mars 1830.
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Mais chaque missionnaire d'alors, bien que demeurant a Cheti
camp, devait desservir Margaree et meme Baddeck. Leur tache etait
lourde et Ie temps consacre a l'enseignement bien reduit. Aussi, des
qu'ils Ie purent confierent-ils cette tache a des laiques.

Parmi les nouvelles recroes ardvees a Cheticamp, quelques hom·
roes savaient lire et ecrue, tels Fran~ois Lefort, Louis Lehuidee et
Jean Bourgeois, venus de France, Jean Lelievre et John Cartret, Jer
siais convertis, et d'autres. Ce furent sans doute quelques-uns d'entre
eux qui s'improviserent professeurs ambulants et dont la tradition
a garde Ie souvenir sans transmettre les noms. On sait qu'au debut,
Ie professeur passait de maison en maison OU il reunissait les enfants
du voisinage et leur enseigIlliit le catechisme et les rudiments de la
lecture.

John Cartret dut eere un de ces professeu rs. D'abord, maitre
ambulant, il semble qu'il fue Ie premier a enseigner dans une ecole a
Cheticamp. Jersiais au service des Robin, il quitta ceux-ci apres s'etre
converti au catholicisme et COllSacra Ie reste de sa vie a l'enseign~

ment. Jean Bourgeois auraie aussi enseigne chez lui ee dans les mai
sons. Urbain Cormier, de Cheticamp lui, fue aussi !'un des premiers
professeurs laiques. Il enseigna d'abord chez lui, puis dans les pre·
mieres ecoles pendane plusieurs annees. Il etait infirme, d'ou soh

surnom d' «Urbain Ie Croche ». Les enfants Ie voituraiene a !'ecole,
en traineau !'hiver et en chariot. l'ete.

Tous ces gens n'en.seignaient que ce qu'ils savaient eux-memes
et c'ernit tres rudimentaire. Urbain Cormier n'enseignait que la
seule lecture des lettres moulees; les autres montraient a lire et a
roue un peu les lettres cursives, un peu de rnathematiques et de
caeechisme.

Puis vinrene quelques professeurs de l'exteneur, invites sans
douee par les cures de la paroisse. II y eue Sophique Beaudin (d' au
tres diseot Boutin), Josephine Theriault et Charles Lafrance. Entin,
de Cheticamp encore, Paddey a Christine, Laurent a Suzanne Chias-
son et d'aueres done les noms sont oublies.

Les livres: 11 n'y avait aucun manuel scolaue et tres peu de
livres dans ces etablissements acadiens d'alors. On n'y trouvait que
les rares livres de cantiques au de piete gardes precieusemene dans
les familIes ou re~us des missionnaues. Longtemps encore apres avoir
bati des ecoles, res seuls livres qu'on aura en main seront une Bible,
un « Nouveau Trmte de pieth>, les « Cantiques de Marseille» et
autres sembIabies.
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• Les premieres ecoles

Vne loi de 1786 1 reparait ]'injustice de celie de 1766 en accor·
dant aUK Acadiens line partie de leurs droits. En 1811, Ie Gouveroe
ment recornmandait la construction d'ecoles par toute la province.
En 1826, il « rendait obligatoire rerection d'une ecole dans tous les
villages importants. Vne autre 101 en 1832 prevoyait une aliocation
provinciale pour l'entretien de chacune des ecoles» 2. Ce n'est, sem·
ble-t-il, qu'apres l'adoption de la loi de 1.826 que les gens de Chb
ticamp batirent leurs premieres ecoles.

L'ecole du Petit.E.ta1zg: La premiere ecole de Cheticamp fut
apparemment celIe du Petit-£tang. Elle fut batie dans Ie pare des
Pitch, pres de chez Ie dCfunt Patrick a Warreck Leblanc, a la tete
du chemin actueJ qui vien/: de ]a Prairie. Elle devait desservir toute
la partie nord-est de Cheticamp.

Plus tard, pour la rendre plus centrale, elle fut haJee pres du
ruisseau du Petit-htang.

L'ecole de la «Petite Source» : La deuxieme ecole, batie presque
en meme temps que l'ecole du Petit-htang, fut celie de la «Petite
Source ». EIle desservait toute la partie sud-ouest de Cheticamp. Plus
tard, ejle sera halee elle aussi a un endroit plus central, pres de chez
Willie aHert~ne Aucoin. Vne ecole neuve l'a rernplacee.

Ces ccoles n'offraient rien de spacieux ni de luxueux. Elles feraient
figure de caoones aujourd'hui : une seule piece de 15' par 15', avec
une planche Ie long du mur interieur comme bane pour les eI~ves

et une simple table pour Ie professeur.

• E.volution d" systeme scolaire

Meme si les ecoles catholiques avaient ete reconnues et acceptees
avec Ie temps, rien dans les lois ne reconnaissait offidellement l'en
seignement du fran~ais. Les Acadiens eurent cette joie en 1841:
« Qu'il soit decrete que toute ecole, ou l'instruetion ordinaire pour
rait etre en fran~ais, en gaeIique ou en al'lemand, dans n'importe quel
district de cette province, aura droit a une egale proportion de l'ar
gent publ1c comme les autres ecoles OU l'instruction y serait en
anglais » s.

I. Nova Scotia Laws., 1786, c. L
2. P. Omer LcGresley, 1. 'co p. 101.
3. Nova Scotia Laws, 1841, c. 43, XIV.
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Jusqu'ici, il n'existalt aueun programme scolaire officiel. Aucune
competence de la part des professeurs n'etait exigee pa£ ia io1. Aueun
horaire non plus. Tout etait lai.sse au jugement ou au caprice des
professeurs d'occasion. A. Cheticamp, Ies professeurs pechaient piu
tot par zele. La classe commen~ait tot Ie marin et continuait toute
Ia journee, sans recreation aueune, jusqu'a la brunante Ie sou. Le seW
arret etait pour Ie diner. Et il n'y avait pas de vacances durant ran
nee, pas meme rete.

Le Gouvernement voulut remedier a cet etat de choses et mettr~

de I'ordre dans l'enseignement de ia province. A. cette fin, en 1854,
il fondait l'Ecole normale de Truro, dont ie brevet cependant ne
devenait pas absolument obligatoire pour enseigner. En 1864, par Ie
«Free School Act », Ie Gouvernement ctablit un programme unique
pour toutes les ecoles de Ia province, imposa les manuels et exigea
des professeurs les diplOmes officiels.

• Le « Free School Act»

Le 10 mai 1864, Ie Dr Charles Tupper, alors chef du Gouveme
ment d'Halifax, impdsa Ie systeme d'ecoles publiques, neutres et obli
gatoires mr toute la province. Desormais, les parents n'auraient plus
a p:lyer direcrement Ie professeur pour Ies enfants qu'ils lui con
fiaient. Tout proprietaire paierait une taxe scolaire d'apres l'evalua
tion de ses biens. Malheureusement, par cette loi, l'anglais devenait
non seulement obligatoire mais la seule langue pcrrnise dans toutes
les ecoles. Le fran\"ais n'etait tolere qu'a partir du neuvieme degre
et encore qu'?! titre faeultatif. L'enseignement de la religion ne serait
tolere durant Ies heures de classes que sur Ie consentement unaolme
des parents. Pour les Acadicns de la province c'etait Ie glas des libertes
scolaires acquises : leur langue et leur foi etaient en danger. Enfiu,
on etablissait Ie regimc de l'inspeaorat unilingue et anglais natu
rellement.

Dans les milieux mixtes, ou catholiques et protestants, anglais
et fran\"ais, devaient frequenter la meme ecole, la situation devenait
extrcmement grave pour Ie peuple acadien. A. Cheticamp, milieu
totalement homogene, eloigne des centres anglais et protestants, I'una
nimite des parents pour l'enseignement de la religion dans les ecoles
ne fut meme pas mise en question et 1'0n continua comme avant
d'enseigner Ie catechisme dans les ecoles. Quant au fran\"ais, on con
tinua de l'enseigner en marge de la loi. On se servait des syllabaires
des Freres des Ecoles Chretiennes et de la sene des livres de lecture
de A.-N. Montpetit. Rendons hommage aux inspecteu.rs du temps,
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qui, bien qu'Angbis et protestants comme John Ygunn, John Mc~

Kinnon et les autres, surent temperer l'injustice de la 101 par leur
largeur de vues et leur esprit de tolerance.

La grande dillicuitc fut de trouver des professeurs diplomes, adll.p
tes a La situation. Les professeurs fran\ais d'aIors etaient ioaptes a
prendre leur diplome et les seuls professeurs diplomes qu'on pouvait
obtenir d'ailleurs etaieut anglais. On dut donc recourir aux services
de ccs derniers en attendant que des Acadiens diplomes puissent
prendre la releve. 11 y eut Francis MacRae de Sainte-Rose, devenu
pretre plus tard ; Jim Doyle, ecossais catholique ; John MacLeocl vers
[881; Alexandre MacLellan de Broad Cove j Moses Coady, futur
pretre; Moses Doyle, futur pretre; Pit Coady, qui deviendra me·
decin; Maurice Tompkins, professeur fameux, dl~venu pretre plus
tard ; Ji.rmny Tompkim, lui aussi futur pretre.

Ces professeurs anglais, presque tous candidats au sacerdoce, se
firent remarquer par leurs qualites intelleetuelles et morales excep
tionnelles. 00 se souvient encore de leur bonte et de leur patience.
Malheureusement, ils ne savaient .pas un mot de fran\ais! Et les
cleves ignoraient totaIement la langue anglaise. On devine faci1ement
les difficnltes qui devaient surgir. Ainsi, les professeurs enseignaient
aux eIevcs a demander par les paroles suivantes la permission d'aller
au prive : « Please can I go out ». Si les plus grands pronon\aient
passabIement la phrase, ~es plus jeunes la dHOJrmaient quelql!le peu
et disaient : « Piss can r gout », On imagine facilement aussi les pie
tres resultats pedagogiques que ce systcme devait proouire. On y
remooia quelqtle peu en doonant aces professeurs anglais des ad
joints acadiens, pris Ie plus souvent parmi les plus grands eIbes,
qui enseignaient Ie fran\ais et Ie catechisme.

Le Pere Girroir reussit Ii obtenir deux Acadiens du Nouveau
Brunswick, Paul et £varistc Leblanc. I1s enseignerent quelques annees,
Ie premier au Petit-Etang et Ie second a ~'ecole chez Blaise. Puis Ie
premier retourna au coBege et devint pere de Sainte-Croix tandis que
l'autre dut abandonner t'enseignement pour raison de sante.

Pendant ce temps, une pleiade d'eleves acadiens de la region se
qualifiaicnt, obtenaient des diplomes officiels et devenaient institu
teurs dans nos £:coles. Parmi les premiers,il y eut Charles (a Felix)
Chiasson, Alexandr·e Chiasson, futur eveque de Bathurst, Henri Hache,
flltur mededn, « petit» Lazare Leblanc, Ie futur sherif Joseph Dou
cet, Ie futur jugc Thomas Gallant, Patrice Leblanc, futur cure de
Cheticamp, puis les autres de plus en plus nombreux, ce qui fait que
depuis la fin du sicclc dernier nos <':coles ont pourvu amplement a
leurs propres besoins d'instituteurs.
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A la suite de la loi scolaire de 1864, Cheticamp voulut beneficier
des octrois du gouvemement et se munir d'ecoles mieux appropriees
awe besoins. On construisit donc, vers 1866, deux grandes ecoles
superieures, line au havre, appelee ta gr,mde ecole et l'autre au Pla
teal!, pres de chez Blaise. D'autres, moins grandes, furent construites,
au Petit-Etang, au Lac, dans l'lle et chez Caniche au PIe, puis avec
Ie temps toutes les autres ecoles de Cheticamp_

• Les religieuses emeignalltes a Ch8icamp

Le Pere Fiset, cure de la paroisse, qui voyait grand, porta tou
jours un grand solo a ses ecoles et a la qualite de ses insticuteurs.
Encourage sur ce point par son eveque, Mgr Cameron, il reva'it
d'attirer une communaute de religieuses enseignantes a Cheticamp.
En 1900, trois Sceurs de la Providence de Montreal, repondant it son
appel, debarqllaient a Cheticamp. Mais, deux ans apres, a la suite de
difticultes, eUes se retirerent. Les « Filles de Jesus», corrununaute de
France, les rempla.ccrent l'annee suivante (1903). Arrivees Ie 15
aout \ cc n'est qll'a la mi-septembre qu'elles purent entrer dans Ie
grand couvent que Ie Pere Fiset venait de faire constniire it leur
intention. Dcpuis leur arrivee, ces religieuses ont attire d'abondanres
benedictions du ciel sur la region de Cheticamp. Ayantconquis Ie
ca:ur des Cheticantins par leur simplicite joyeuse, leur cha.rite et
leur devouement, elles ont accompli jusqu'a nos jours un bien im
mense. Repondant a tous les besoins de la vie paroissiale, elles ont
ete les bras droits des cures, suppleant souvent aux deficiences de
ces demiers. S'occuper des enfants de chceur, de la sacristie et des
autels, chanter les messes, toucher l'orgue, diriger la chorale parois
siale, diriger toutes les associations feminines de la paroisse, faire Ie
catechisme des premieres communions solennelles, organiser toutes
les manifestations religieuses, recevoir les paroissiens en qucte de
conseils et trop tiruides pour se presenter au presbyter-e, visiter les
malades dans les familles et consoler les affliges, voila autant de
taches ou les HUes de Jesus se sont depensces avec un merveillewe
dcvouernent pour repondrc: aux demandes de leurs cures et aux be-
soins de la paroisse. Qui dira alors l'inlluence bienfaisante de ces

1. Ces pioaoieres furent: Seeur Marie-de-Sainte-Philom~e, Seeur Marie
Saim-Etieaoe, Seeur Marie-Claire d'Assise, Seeur Marguerite-Marie, Seeur Marie
Dominique, Seem Marie-<:le-la-CircoDcisioD, Seem Marie-Saint-Sebastien. Sceu.
Marguerite-Marie n'a jamais change d'obedience depuis 1903. £lIe fait partier
de !'arne de Clleticamp.

12
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religieuses sur la paroisse quand Ie cure etait trap vieux et Ies vicai
res... anglais ?

Pourtant, tout ce dcvouement venait s'ajouter a leur tache prin·.
clpale: l'enseigncment. C'est iei naturellement qu'elles ant joue
leur pIllS beau role et accompli Ie plus grand bien. Avec un peu de
difficulte, Ie Pere Fiset avait reussi it obtenir la ferrncture de la grande
ecole du havre pOllr permett.t:e aux elcves de frequenter fecole du
Couvent. ConliIle les (.utles ecolcs de la paroisse ne comprenaient
generalement qu'une seulc cIasse et un instituteur pour enseigner
taus les degres, peu a peu les eleves de ces ecoles qui perseveraient
jusqu'au huitii:me, au neuvil:me degre au aux suivants s'inscrivaient
au Couvent. C'est ainsi que les religieuses ant petri toutes les gene
rations d;; Cheticantins un pell insmutes, de 1903 it nos jours ; qu'elles
ont forme taus les hOOlmes de profession sortis de Cheticamp ; qu'elles
ont forme taus les instituteurs et institutrices de la paroisse et releve,
par ce fait, Ie niveau des autres ecales; qtl'elles ont suscite une
soixantainc de vocations religieuses et plus d'nne douzaine de voca
tions .~aci::rdotalcs. Aussi, 1e ciel a-toil beal leur travail en les grad
fiant de vocations nornbreuses parmj les jeunes filles de Cheticamp ;
plus d\ll1e cinquantaine, de Cheticamp meme, sont entrees chez les
Filles de Jesus.

On peut donc dire que les Filles de Jesus ant grandement can·
tribue it la sauveg:ude de la foi et de la langue franc;:aise dans ce coin
de l'AcaJic. Quant a l'enseigncment du fran~ais, il y a eu des perio
des d'ada.ptation diffid.les. Ainsi, pendant plusieurs annees, les reli
gieuses ont accepte des pensionnaires de differentes regions du
Cap.Breton. Ces pensionn~ires venaient en bonne partie de familIes
anglaises. lis suivaicnt les classes du Couvent et parce qu'Us ne com
prenaient pas Ie fran~ais leur presence influenc;ait necessairement
l'enseignement qui tournait a I'anglais au detriment du fran~ais.

Heureusement, ce systemf~ de pensionnat a definidvement cesse. B
reste un danger; la tendance encore actuelle a se contenter des pro
grammes scola ires obligatoires et a ne considerer Ie franc;ais que
comme moyen, pour les jeunes, d'apprendre l'anglais. C'est la tenta
tion des SUCcf~s fadles et des re~ultats immediats. D'autres congrega
tions religieuses ont fa.ilIi totalement a leur mission ace sujet aupres
des .Acadiens et ant trahi la cause fran~aise. Les Filles de Jesus, mal
gre certains f!:ccrussemeots occasionnels, o-nt reagi contre la tendance
trop facile i suivre Ie courant et ont bien merite de la cause fran
r;aise a Cheticamp.. II fnt un terops au leurs clc:ves de Cheticamp
entraient de plain-pied et rt~l!5siss2ient sans trop de Jlliseres dans les
col1cgcs dassi'lues de la province de Quebec. Lcs succes de ieurs
elhes aux concours internationaux de composition fran~aise orga-
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O1Ses par Ie Comite Catholique des AmicUs Fmot;:aises, durant les
annees qui ont precede la guerre, leur ont merite des Iouanges en
hallt lieu:

q. Les eleves de l'Academie de Oleucamp. que dirigent les FiUes de Jesus.....
t!aivait Mgr Beaupin, oot toujours brille A DOS concours. Nous avons
r~ de cetle maisoo des travaux de valeur.•. Nous coostatoos que Oleu·
camp maintieot sa reputation acquise a DOS coocours de centre rayonnant
d'excellente culture fI'llJl~se»1.

11 reste a souhaiter que les Filles de Jesus maintienneot cette
renommee, pour el1es et pour Cheticamp.

• lnspecteurs franfais et lois plus favorables

En 1902, a la suite d'une etude menee par une comnUSSlOn gou
vernementale sur lcs ecoies acadiennes, une loi plus humaine corrigea
en partie celle de 1864 2. Elle permettait l'usage de livres de lecture
frant;:ais et l'usage de la langue frant;:aise durant les cinq premiers
degres d'enseignemcnt dans les ccoles acadiennes. En 1908, un vlsl
teur frant;:ais, Louis d'Entremont, fut nomme speeialement pour les
ecoles bilingues, avec « fnnction speciale... d'aider les inspeeteurs et
surintend3nt, en rend'"lnt les ecoles des centres frant;:ais plus pros
peres sous to'us Ies rapports» 3. Les inspeeteurs anglais gardaicnt
toutefois leur juridiction sur les ecoles acadiennes. Mals en 1926,
d'Entremont etait DOmme inspeeteur de ces ecoles. Aujourd'hui, il y
a deux inspectcurs frant;:ais en Nouvelle·:Ecosse : M. Remi Chiasson
pour Ie comte de Richmond et M. Alphonse Comeau pour les com~es

de Clare et d'Argyle. Dc plus, Ie premier est visiteur pour toutes les
ecoles acadieones de l'est de Ia province, tandis que Ie second est
charge au meme titre de la partie ouest. A Checicamp meme, un
inspeeteur adjoint, M. Alphonse Saulnier, est charge de toutes les
ecoles acadiennes du comte d'Inverness sous la juridiction de l'ins·
peeteur anglais, M. Lent.

En 1939, un programme ameliorc de frant;:ais etait mis en vigueur :

1. «Au cours elementaire, c'est-l\-dire jusqu'a la septi~e annee, toutes
q. les matihes soot eoseignees en fran~is, sauI l'arithmeIique et l'anglais.

2. «De Ia seprieme A la dixi~me annee, l'enseignement du frao~is et de
« I'anglais se poursuit daDS les deux langues. Le manuel d'histoire doh
q. ~tre frao~s, et celui de geograpbie Ie sera d~ qu'OD en trouvera un
« qui donne un ape~ conveoable des Provinces maritimes. Les autres

1. Mgr Beaupio, Art. dans Les Amities Catholiques Prt11Jfaises, XXe ann&:,
No 2, p. 21, date du 15 fev. 1939.

2. Nova Scotia School Laws, pp. 309·312.
3. Nova SCOtia School Laws, p. 308.
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«manuels, quoique ddig~s en angIais, peuvem eue expIiques en fran·
« ~ais pal: l;instimteur.

3. « Pour Ie COUfs academique, (lOe, lle et 12e annees) les sujeLS sont Ies
([ memes que dans les ~coIes ang1Jlises, sauE 1a grammaire fran9!ise doot
« l'enseignement se continue aWl: annces 10e et lle 1.

Ce systemc scotaire est d'appUcation difficile dans les milieux
mixtes, mais ccIa tient plus a la natHr,e de ces milieux qu'au systeme
lui-meme et depend beaucoup des instituteurs. Ii comporte encore
pour ces derniers I.a tentation de negliger Ie franc;:ais pour aller au
plus facile et a. l'immediat. A Cheticamp, milieu parfaitement homo
gene, la loi scolaire actuelle permettrait une education bilingue
excellente si lcs institutcurs savaient et voulaient l'utiliser. Mais
l'abscnce de convictions patriotiques su.ffi.samment eclauees les porte
trop souvent a considcrer I'anglais comme la clef magique de tous
lcs succes et a ne pas. donner au fran~ais toute l'importance qu'il
devrait avou. Cepcudant, on remarque depuis quelques annees un
esprit nouveau et encourageant dans les ecoles de la paroisse. Les
inspectcufs et les parents, ainsi que les instituteurs, se doivent de
vou a ce que les petits Acadiens de Cheticamp profitent pleinement
des avantagcs de la loi scolaire et que, tout en apprenant suffisam
ment l'anglais, ils apprennent encore mieux leur langue rnatemelle
et demeurent fierement fran~ais.

• Ecole centrale (<< co1lSolidated school»)

A la suite d'une enquete de 1a Commission royale Pothier, Ie
gouvernement de la! NQlUvelle-J:cosse sanctionnait, Ie ler janvier
19%, une legislation scolaue de tres grande importance: la centra
lisation des ecoles rur:lles de la province et des octrois speciaux en
vue de la realisation et du maintien de ces ccoles.

!Pour un milieu homogene comme Cheticamp, cette loi ne COID

porte que des avantages. Aussi en prevision de cette 10i et avant sa
promulgation, Ie Pere Comeau, appuye par des paroissiens eclaires,
fit acheter Ie Couvent, l'ecole neuve et Ie terrain des religieuscs par
Ia commission scolairc. Le Couvent est devenu l'ecole centrale, sous
la direction des religic,uses, pour taus }.es eleves de la paroisse rendus
au septicme dcgre. Un autobl1s transporte ces enfants aux feais de La
commission. Les resuitats bicn£aisants se font deja sentir. Les petites
eco}.es sont moins eocombrees, les instituteurs peuvent accorder pIllS
d'attention aux basses classes qui leur restent. Par aiUcurs, Ie nombre
d'e!cves qui poursuivent leurs etudes jusqu'aux degres avances a
sensiblemcnt augmente.

1. Louis-A. d'Entremont, dans Le D~o;rJ 29 juillet 1939.
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11 Y a plus: jusqu'ici chaque ecole etait administree par ses pro
pres commissaires. Desormais, une seule commission scolaire elue
regira Ies neuf ecoles paroissiales. Comme resultat, il y aura plus
d'un.iforrnite dans l'adrninistration de chaque ecole et dans Ie choix
et Ie salaire des iostituteurs.

Depllis 1926, on peut dire que Ie gouvernernenr de Ia Nouvelle
fcosse s'est applique avec une energie et un succes admirables a arne·
liorel1 Ie systeme scolaire de la Pro,vince, a encourager la construction
d'ecoles modernes ct a rendre justice Ii la rninorite fran~aise. Cheri
camp, plus que toute autre region, a su proflter de ces encourage
ments. Dans l'espace de cinq ans, de 1945 Ii 1950, toutes les ecoles
ont ete agrandies et renouvelees ou bades a neuf 1. La pawisse au
jourd'hui compte trente classes reparties en neuf ecoles.

En 1950, Ie rapport du sunntendant de l'fducation a l'Assem
blee legislative provinciale remiait aux Acadiens de cette region Ie
temoignage suivant :

«La region qui a accompli Ie plus de progres'est 1a partie nord du comt~

(d'Invemess). La population ra·bas est presque totalemem acadienoe.
Avec l'achevement du programme de construction de 1950, cette region
rurale aura ajoute vingt-deux classes Ii ses ~coles. L'examen meme som·
maire de pareille evolution dans cette region de peche de 1A province
indique les progres graduels mais puissants dans Ie domaine de l'educa
tion}) '.

• Les Foyers-Ecoles

Les parents eux-mful1es, pionniers dans Ie mouvement cooperatif
du Canada, deja habitues Ii s'occuper de leurs affaires economiques
par de nombreux cercles d'etude, ne pouvaient manquer de s'inte
cesser de fa"on active Ii leurs ecoles. Aussi, des associations de parents
et instituteurs existent Ii Cheticamp depuis une trentaine d'annees.
Chaque ecole a son associ2.tion de Foyer-Ecole et ceUe du Co'Uvent eut
meme son journal Ecole ef. Famille pendant les annees 1939 et 1940.

L Void ces ecoles avec les dates de reconstruction ou d'agrandissemeot:
Petit.ElaI1g (1946) 3 classes; Ecole Lefort (1946) 2 classes; La Prairie (1950) ;
Belle-Marche (1950) j Ecole Evangeline (1950); Plateau (1950); ~cole Le
blanc, au Lac (1950, 2 classes); 1A nouvelle Ecole du Couveot (1950), qui
avec Ie Couvent (15 classes) est devenue l'b:ole centrale. Mentioonons une
classe d'ecole DJenagere des plus modemes dirigee par MIle Anne-Marie Fiset.

2. "The area that has made most progress is the northern end of the
county (rnveroess). The people here are mostly of Acadian origin. With the
completion of the 1950 building program this rural area in a space of ten
years will have providecl twenty·two new classrooms. Even a cursory survey of
such development in a fishing atea of this province must lead to the indication
of a strong, gradual educational development". Le Petil COl/rrier, 25 mai 1950.
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• La Societe Saint-Pierre

Les Acadiens du Nouveau-Brunswick et ceux du sud-ouest de la
Nouvelle-fcosse avaient leur association acadienne d'education depuis
plusieurs annees. Ceux du Cap-Breton n'en avaient pas.

Teop etoignes du groupe du sud-ouest de I'a Nouvelle-:f:cosse pour
se joindre a eux, un groupe d'hommes, tous de Cheticamp ou nutifs
de Chericamp, decident de fonder une association acawenne d'edu~

cation bien a eux et, en 1947, jettent les bases de cette societe, dont
Ie siege social sera a Cheticamp et dont Ie nom sera celui du patron
de l'eglise, h Societe Saint-Pierre. Les buts de cette Societe (legale
ment constituee en 1948) sont

«de conSlituer en une association les Acadiens de notre region, c'est-!-iilre,
l'est de la Nouvelle-Ecosse er rile du CaI>-BreLOD, de developper chez ewe
un esprit de solidarire et de fraremire, de travailler ! la cooservation de
lew: heritage, de promouvoir leurs interers intellectue1s, sociaux et teono
miques, surtOut en eocourageant par rous les moyens possibles, l'educadOD
de sujeu de descendauce ou d'origine acadieone ou f.ran!;l1ise qui ont les
aptitudes et les qualifications necessaires ,) '.

Cette societe accorde des bourses de $250 par annee sous forme
de prets sans interet aux sujets acadiens « qui desirent suivre des
etudes c1assiques, universitaires ou de ~pecialisation» dans une insti
tution franc;:ais~. En 1957, elle avait peClniS a 47 eleves acadiens de
la region de poursuivre leur cours dans des institutions fran~aises

superieures. Le's debomses en prets s'elevaient a do'uze mille dollars.
Les fondssont recueillis au moyen d'une souscription annuelle dans
les milieux acadicns. Malheureusement, chaque annee, faute de foods
sufli~ants, les directeurs sc voient dans la necessite de refuser plusieurs
demandes de prets a des cleves meritants.

Cette societe organise un concours annuel de fran"ais dans les
ecoles acadiennes et distribue les recompenses aux gagnants. Elle
~'occupe de toutes les questions qui interessent la vie, in suevie et
l'epanouissement d~s Acadiens de la region: ecoles, education des
adultes, fondation de paroisse~ fran~aises, demandes de cures fran
~ais pour les paroisses fran~aises. Bref, rien n'est etranger a l'esprit
d'inidative de cette Societe. Elle est Ie porte-parole des Acadiens de
l'Est et la senrinelle qui veille sur leurs interets.

• Professionnels et hommes de marque sor/is de nos ecoles

Doe vue d'cnsemblc sur l'histoire de Chericamp ne laisse pas de
nous irnpressionner sur Ie dynamisme et Ie sens d'organisation de ses

1. Conscitulion et Reglement de Ja. Societe Saint-Pierre, 1954 pp. 3-8.
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habitants. Malgre les conditions detavorables du passe au point de
vue scolaire comme au point de vue economique, ils ont quand meme
la plus belle eglise du dioc~se, ils furent les pionniers dll mouvement
cooperatif et des caisses populaires des Maritimes, ils ont profite au
mieux du programme gouvernemcntal de construction d'ecoles ; en.tin,
une pleiade d'hommes ont reussi a devenir soit des pretres soit des
professionnels ou a crecr des reuvces dignes de mention.

Outre les douze pretres et les cinq medecins dont nous parlons
aill<eurs, Chetlcamp a donne Ie jour a neuf autres medecins dont
quelques-uns mer1tent une mention speciale.

LIl DR EDMOND D. AUCOIN

Ne a Cheticamp en 1887, Edmond 11 Didier Aucoin fut un des
premiers avec quelques futurs pretres, a pouvoir francbir des obsta
cles alors presque insurmontables, pour faire son cours classique.
Aide et encourage par Ie Pere Membourquette d'Arichat, il fit san
cours au College Sainte-Anne-de-la-Pointe-de-I'Eglise. Sa philosophie
tenninee, il n'avait point les moyens de poursuivre un cours uaiver
sitaire. Mais a force d'energie, tout en travaillant pour la compagnie
des tramways de Montreal, il reussit a completer ses erudes en chi
rurgie dentaire.

A Montreal ou il exer~a sa profession, « il fut l'animateur, n.me
creatrice de toutes les aetivites acadiennes... » II y « consacra meme
ses minces ressources financieres ». Il fut l'un des fondateurs de la
succursale assomptionniste « Abbe Casgrain » et son principal ani
mateur. En 1917, il fondait La Revue Acadienne, publication men
suelle destinee «it faire connaitre a l'elite du Quebec les belles
qWl!lites et les nobles origines du peuple acadien ».

En 1920, l'Universite de Montreal, reconnaissant ses merites et
ses capacites, Ie nommait tirulaire de la nouvelle chaire d'histoire
d'Acadie qu'elle venait de fonder.

« Malheureusement, sa sante commen~ait it se ressentlr des priva
tions qu'il s'imposait, du surmenage et des contretemps subis » 1.

11 etait aueint de la tuberculose. En 1923, il dut quitter Montreal
avec sa famille pour Glace Bay, au Cap-Breton. Il y mourut la meme
annee, Ie 16 juillet.

iE Dlf EDMOND L. AUCOIN (fils de Lazare)

Le Dr Edmond Aucoin est ne Ie 12 octobre 1893. Boursier de
la Societe l'Assomptlon, il obtlent son baccalaureat es-arts en 1912
au College Sainte-Anne-de-la-Pointe-de-l'Eglise. Ses etudes de mede-

1. Le Uen, journal' acadien de MODtreat, juillet-aout 1947.
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cine conunencees en 1912 a l'Universite de Montreal, interrompues
par Ie service militairc, sont tcrminees ert 1920. Bours~cr du Comite
Frauce·Acadie de I'Alliance Fral1\"aise, i1 s'em'barque pour Paris afin
de se specialiser dans les etudes d'oto-rhino-laryngologie auprcs des
maitres fran,;ais, les Drs Lubut Barbon Laurens, Sebileau, Bourgeois,
Hautant et Lemaitre. De 1925 a 1930, il est eleve puis adjoint du
pFOfesseur Chevalier Jackson de Philadelphie, Ie grand maitre de la
broncho-oesophagoocopie. Revenu a Montreal, en avril 1931, il de
vient chef des services de broncho-oesophagoscopie des hopitaux
Notre-Dame, du Sacre-Gceur, de Sainte>-Justine et medecin-consultant
des autres hop;taux affili.es 11 l'Universite de Montreal.

En 1924, 11 Ia demande de son chef Lemaitre, Ie Dr Aucoin
servit d'agent de Liaison entre les laryngologistes de Paris et les Drs
Sheehan et Smith des ftats-Unis pour orgaruser 11 Paris un centre
d'enseignement pour Ies mededns de langue anglaise, plus partiru
lierement pour ceux des .btats-Uais et par ce moyen faire connaitre
a leur juste valeur les c1iniques fran\"aises. Le Dr Lema1tre retint les
services de son adjoint bilingue, Ie Dr Aucoin, pour interpreter tan
tot en anglais, tantot en franl;ais, Ies cours qui furent donnes 11 des
eleves venus de pays divers.

Ces fonctions d'ugent de liaison et d'interprete l'amenerent a tca
duire deux ceuvres du Chevalier Jackson: Maladies de l'oesophage
et Bronchoscopie et oesophagoscopie. Entin, sa propre competence
lui permit de publicr des etudes tres appreciees par Ies specialistes 1.

Malheureusement, un accident mortel mit fin a sa brillante car
riere et l'enleva prema rement a la science medicaIe. II se noya Ie
19 juillet 1931, au C6teau-du-Lac (SouIanges, P. Q.).

LE DR ]EJ\N CORMIER

Fils de Guillaume (William) Cormier et de Catherine Roche, Ie
IDr Jean Cormier est ne Ie 4 octobre 1899. Apres son cours dassique

1.. llrude de la broccbiestasie cocsid~r~e au poict de vue bronchoscopi
que. La PrenB MidicoJe Cml4dienne, MOnlr~al.

Ecdoscopie perocale; serie consecutive de cent corps ~trangeC5 des voie.s
digestives et respicatoires avec preface du Dr Fecnand Lema1tee. Vigot Frthes,
Paris.

Corps ~trangecs des Voies respiratoires: Empby~me et At~leetasie pac
Obstroction.

Endoscopie pecocale ct Physioth~rapie. Cocgres des medecins de Langue
Fcan~ise de l'Amecique du Nord. MonteCa!, sept. 1930.

Remarques sur les ,rocps ~lrangecs des bronches. Cocgres de la Societ~

FcaoClise d'Oto-.rhino-laryngologie. Oetobre 1930.
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termine au College Sainte-Anne-de-Ia-Pointe-de-l'.Eglise, il s'i.nscrit
a la Facu1te de medecine de l'Universite Laval, de Quebec. Son cours
de medccine generate termine, il decide de se specialiser en ophtal
mologie-oto.rhino-laryngologie et a cette fin va poursuivre ses etudes
dans 1es universites les plus celebres du monde, a Chicago, a Paris
et aVienne.

A son retom d'Emope, il s'etablit a Sydney, au Cap-Breton, ou
il exerce sa profession parmi la population de l'est de 1a Nouvelle·
lkosse.

En plus de sa competence medicale dont il fait beneficier la popu
lation, Ie Dr Jean Cormier a un autre citre a 1a reconnaissance parti
culiere de la population acadienne du Cap-Breton. Depuis son arrivee
a Sydney, loin de se confiner dans une skurite personnelle enviable,
il a ete rime discrete et tenace de la survivance acadienne dans Ie
diocese d'Antigonish. Sans fanfaronnade mais avec determination, il
ne craint pas de se mettre au blanc quand c'est necessaire et de pren
dre la t€~te de missions delicates. II a joue un grand role, en colla
borant aetivement a toutes les ceuvres de survie, telIes que la fonda··
cion de la Societe Saint-Pierre, Ie reveil de la Societe l'Assompcion,
la fondation du Club acadien Champlain, de Sydney. II fit aussi des
demarches pour obtenir des paroisses fran~aises la o'u les Acadiens
sont en nombre suffisant. Sa perseverance a se devouer, meme dans
des circonstances apparemment desesperees, est un exemple et un
encouragement pour les trop rares chefs de file acadiens du Cap
Breton.

• Autres medecins

Deux enfants de Cheticamp ont termine recemment leur cOUI'S

de mooecine it I'Universite Laval de Quebec. Ce sont Joseph-Daniel
Chiasson, fils de Placide Chiasson et de Helene Lefort du Petit·
.Etang, et Didace Charles Bourgeois, fils de Calixte Bourgeois et de
Annie Aucoin, du Havre. Les deux ont fait leurs etudes dassiques
au College Sainte-Anne-de-la-Pointe-de-l':Bglise et sont actuellement
medecins internes it I'Hotel-Dieu de Chicoutimi.

D'autres Cheticantins partis jeunes de Cheticamp, sont devenus
medecins aux :Btats-Unis mais ne sont pas revenus. II y eut Tim it
Lament Chiasson, Johnny it Lazare Leblanc, frere du Dr W-iI1iam;
enfin, un fils de Germain a Konock Chiasson. Timothee a Hippolyte
Leblanc est devenu medecin veterinaire, egalement aux :Btats-Unis.
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• Hommes de ma¥tjue dans d't1Utres domaines

ALEXANDRE B<lUDRIlAU: Fils de Placide Boudreau et d'Esther
Broussard, Alexandre Boudreau est ne Ie 9 fbrier 1910. Eleve parti~

culie.rement brillanr a l':fcole superieure de Cheticamp, a la fin de
son cours il travaille pendant deux ans comme caissier et comptable
a la banque Royale du Canada. 11 demissionne ensuite pour ben~

fider d'une bourse du College de Levis ou il fait ses etudes classi
ques. En 1930, it passe it I'Ecole d'agriculture de Sainte-Anne-de-Ia
Pocatiere ou en 1933, it obtient son baccalaureat es-sciences agricoles
« magna cum laude ». En 1934, iI devient agronome du comte d'Inver
ness pour Ie ministere de I'Agriculture de la Nouvelle-Ecosse. Tout
de suite, it travaille en etroite collaboration avec Ie departement des
cours populaires nouvellement institue a I'Universite d'Antigonish.
II suit des cours speciauJC en education des adultes et en organisation
des cooperatives. II foode lui-meme plusieurs caisses populaires, des
cooperatives de produeteurs et de consommateurs dans l'est de la
Nouvelle-Ecosse.

En 1938, iJ accepte Ie poste de professeur d'education des adultes
et d'organisation de cooperatives a l'Ecole Superieure d'Agriculture
et des Pecheries it Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere, P. Q.

II fonde Ie Service social et economique de Sainte-Anne. Directeu.r
de l'education des adultes dans toutes les regions de pecheurs, il
organise des cours de six semaines pour former des ~efs locaux
d'ooucation d'adultes; plus de 1,100 eleves ont suivi ces cours.

C'est lui qui a organise au complet les P&heurs-Unis du Quebec,
federation de 38 cooperatives de pecheu.rs comprant plus de 4,000
membres. Durant la guerre, ces cooperatives avaient un chiffre d'affai
res moyen de trois millions de dollars. M. Boudreau a ete tour a
tour organisateur, secretaire general et directeur general de cette
organisation, tout en exerqant ses fonetions de professeur et de direc
teur des cours populaires.

En 1942-'1:943, il beneficie d'une bourse Littauer de l'Ecole d'Ad
ministration pUDlique pour gradues universitaircs de I'Urnversite
Harvard. II y obtient la maitrise en administration publique et se
specialise en education des adultes. Puis, il revient continuer son
reuvre a Sainte-Anne-dc-Ia-Pocatiere.

En 1948, il est invite a Paris par I'UNESCO a titre d'expert
conseiller sur res problemes d'educarion de base dans les pays SOU9

developpes. En decembre de la meme annre, il est nomme membre de
la Commission dllo service civile du Canada.

A l'occasion de son depart de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere et de sa
demission comme secretaire general et administrateur des Pecheurs-
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Ums de Quebec, VOIC1 ce que l'un de ses plus inrimes collaborateurs
ecrivait dans Ie journal A Pleines Voiles:

« ...Son depart CIeuse cbez Ies pecbeurs organises un vide si grand que
nous ne pouvolU pas, que nous De voulons pas Ie laisser partir sans lui
dire combien il est regrette par les p&:heurs, qui lui doivent tant et par
tom ceux qu'il a diriges, encourages, inspires depuis 10 ans dam 1a pour
suite d'une ceuvre salvallice, herissee de difficultes SlUlS nombre.

«Le Dam de M. Boudreau est desormais lie A jamais A l'histoire du
rel~vement des p&heurs de la province. Il y a dbr 11115, il enueprenait la
cldle ardue d'elever les pecbeurs au.<Jessus de leur mis~re jusqu'A la
volonte d'elle les anisans de leur propre destin. Time immense. II ren
ueprit avec une conviction et un optimisme qui brisa taus les obstacles.
Nous avons peine A imaginer, avec les progres realises depuis ce temps,
1a clairvoyance, la tenacile et surtoul Ia puissance de persuasion qu'U lui
a fallu deployer pour arriver au succb. Seuls ceux qui £ureDt A ses c6tes
savenl combieD ses mulliples talents onl sauve 1a situation A mamtes
reprises...

<l El pour ceux qui £urenl ses collaboIaleurs. dans l'ceuvre d'educauon
et d'organisation enlIeprise, M. Boudreau restera comme un entralneur
de premier ordre, un conseiller clairvoyanl, un organisateur d'envergure
et un apOue social de premi~re valeur» '.

En 1951, il dirige nne mission educative composee de trois mem
bres envoyes par l'UNESCO au Pakistan. Durant quatre mois, i1 fait
Wle etude complete des problemes d'education des adultes au Pakistan
et redige un rapport circonstancie contenant ses recommandations a
l'UNESCO et au gouvemement du Pakistan. En 1955, i1 dirige une
nouvelle mission d'aide technique des Nations Unies en matiere d'ad
ministration publique, au Cambodge.

A travers tout cela, il continue de donner des cours en adminis
tration publique a l'Universite Laval et a l'Universitc d'Ottawa. Et
Ie 15 mars 1957, il est nomme Consul general du Canada 11 Boston.

Sa personnalite dynamique et son caractere entreprenant s'6t:aient
toujours mal acconunodes du role de fonctionnaire malgre l'impor
tant travail qu'il y a accompli. Le role de diplomate lui plait eru»re
morns. Aussi, apres une annee comme Consul it Boston, it donne sa
demission.

En septembre 1958, i1 acceptait Ie poste plus conforme 11 ses
gouts de professeur d'administration publique et de direeteur du
Departement d'Extension a l'Universite de Sudbury, en Ontario. En
fin, en 1960, it revenait en Acadie comme directeur du service exte
rieur de l'Universite Saint-Joseph de Moncton.

WILLIAM LEFORT: Ne Ie 9 mai 1908 de Baptiste Lefort et de
Marie Broussard, William Lefort a fait ses etudes dassiques aSainte-

1. A pleines tJoiJes, par Leo Berube, 15 juin 1948.
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Anne-de-la-Pointe-de-l'£g1ise d'ou. il est aBe prendre son baccaiau
reat cs-sciences agricoles 11 Sainte-Anne-de-ia-Pocatiere. Agronome
representant Ie ministere de l'Agnculture de la Nouvelle-£cosse
pour la partie nord du comte d'Inverness de 1938 a 1955, il a m.is
son devouement non sel1lement a l'aide de nos cultivateurs, mais
aussi a toutes nos causes acadiennes du Cap-Breton. Et c'est avec
regret ql1'on Ie vit partir, en 1955, pour accepter un po'Ste plus avan
tageux a Weymouth, comme agronome de tout le comte de Digby.

LEo CHIASSON: Fils d'£phrem Chiasson de Chcticamp, Leo
Chiasson est ne ie 14 mai 1918. Apres de brillantes etudes a l'ecole
Sllperieure de Cheticamp, il entrait a l'Universite d'Antigonish en
1934, oil i1 obtint son baccalaureat es Lettres summa mm laude, en
1938, et son baccalaurCac es Sciences, en 1940, avec la plus haute
note jarnais obtenue 11 cette Uroversite 1. Boursier du Conseil Na
tional des Recherches, il a poursuivi a l'Universite de Toronto ses
etudes de biolo'gie, plus specialetnent de genetique, de cytologie et
de pathologie des plantes. Docteur en philosophie (Ph. D.) de rUm
versite de Toronto, il est maintenant un brillant profe'sseur a l'Uro
versite Saint-Fran~ois·Xavier d'Antigonish.

• Et d'aut res

Plusieurs autres ont fait leurs etudes dassiques ou occupent des
pO'Stes honorables d.-1.ns leur milieu respectif. Mentionnons en passant
Joseph (a Charles) Boudreau, gerant de district a Trois-Rivieres,
P. Q., pour la compagnie Mutual Life Insurance Company et dont
l'une des £illes, Therese, a gagne Ie prix du Prince de Galles, en
1944; Patrice Boudreau qui a fait ses etudes en France et fut l'un
des fondateurs du jourc.al Le Lien 2 a Montreal; Amedee Aucoin
qui fut inspecteur general des douanes au port de Montreal et
dont deux fils sont prmes : Ie R. P. Pierre Aucoin, des Peres Blanes
d'Afrique, et Monseigneur Louis Aucoin, cure de la cathedrale de
Montreal.

Enfin, sept ou huit enfants de Cheticamp poursuivent presente
ment leurs etudes a l'Univcrsite d'Antigonish, et une do'uzaine au
College Sainte-Anne-de-Ia-Pointe-de.r.bglise 3.

1. The Victoria - Inverness Bulletin - Ie 21 juillet 1944.
2. Le Lien, organe oBidel de La succursale l'abbe Casg.cain de La Soclete

l'AssolDption. Montreal, du 15 oclobre 1946 a janvier 1948, 16 nurneros.
3. 11 vaut La peine de noter que sur Ie nombre des bacheliers issus de

OJeticamp une dizaine au moins ont benefide de bourses obtenues des colleges
cla.ss.iques de la province de Quebec par l'entremise du Pere Membourquette,
cure d'Aricbat el quelques autres de bourses obtenues de La Societ! Mutuelle
fAssolDplion.
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• Une reverende Mere Provinciale
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Depllis 1958, une fiUe de Cheticamp, Louise Boudreau, en reli
gion sreur Marie-Laurentia, dirige comme Mere Provinciale Ies des
tinees de la province acadienne de sa congregation: Les FiUes de
Jesus.





CHAPlTRB VU

LA SANTI!

1. - LA MEOECINE POPULAIRE

Nous vivons dans une periode d'hygiene raffinee. On pasteurise
Ie lait, on cellophanise la mangeaille, on sterilise tout ce qu'oo peut.
On se demande ce que faisaient nos grands-peres pour ne pas etre
manges tout ronds par les microbes. Sans doute que I'air salin de la
mer donne ici un climat salubre qui explique la vitalite et la 10nge
vite des gens.

A 80 et meme a 85 ans, des gens font encore la peehe, marchent
d'un pas alerte les quelques milles qui les separent de l'eglise. Quel
ques-l!Ins font les foins et fauchent a Ia faux jusqu'a rage de 93 et
9S ans.

Un siecle durant, apres leur ar::rivee, les gens de Cheticamp durent
se passer de medecin. On comprend alors Ie role important que joua
la medecine populaire.

Aujourd'hu~ on s'en remet a la faculte pour tout ce qui regarde
les maladies, les remedes, les guerisons et meme... la mort. Mais sur
l'en premier il fallait se suffire a soi·meme. Chaque famille gardait
de memoire un catalogue de recettes pour les maladies communes
ec benignes, commc les uevres, les furoncles, la courte haleine, les
coliques, les coupures ou les brulures. Pour les cas plus difficiles, il Y
avaic les praticiens de la medecine populaire, les experts en qui Ie
peuple avait une con fiance indefectible et souvent mencee. On se sou·
vienc encore de la vieille Bastienne, de Julienne (Mme Blaise De
veau), de Clotilde Chiasson, de Marie MacKinnon surnommee Marie
docteur ec de sa mere, de Donathilde Ryan, epouse de MarceUin
Deveau, de la femme du vieu:x: Romuald Doucet, du Moine, qui emit
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fameuse; de Jules Deveau dont la panacee cousistait a fake suer
ses mabdes. II y avait des emmalubeux ou rebouteux qui vous re
mettaient en place Ies membres demis ou vous lattaicnt si bien Ies
cassures qu'il n'en rest2it aucune trace. On parle encore de Coome
Deveau et du vieux Timothee Chiasson. Ce dernier possedait aussi
l'art de relever Ies estomacs a bas 1.

Dans l'ensemble Ies remedes etaient naturels, c'est-a-dire a base
de Flaotes medicinales et d'ecorces d'arbres, Ie plus souvent sous
forme de decoctions ou de sirouaTles de toutes sortes. Plusieurs de
ces remcdes sont egalement connus ailleurs, en Gaspesie par exerp.
pIe 2. Quelques-UDS sont encore largement utilises et efficaces. Par
contre, a'autres remedes tenaient de Ia superstition, a.ccompagnes de
rites magiques, sans rapport de cause a effet, comme frotter une dent
qui fait mal avec un dou qU'OD va planter ensuite sur un arbre,
frotter des vermes avec de petits cailloux qu'on met dans un sac et
qu'on lance par derriere soi sans regarder, e.racher sous une pierre
pour faire disparaitre des points de fatigue apres une course. us
superstitions sont teoaces. Meme si ~es gens n'y croient plus guere,
ces pratiques existent encore.

• CattUogue de medecine populaire

NOlls n'avons pas Ia pn~tention de donner ici Ie catalogue com
plet des remMes populaires connus et employes autrefois a Cheti
camp. La liste serait trap longue. Sans coropter que si les eli~ments de
base demeuraient som'eot Ies memes, la preparation de ces remedes
variait freqllemment d\ll1c famille a l'autre. Nous croyons toutefois
que cette courte nomenclature donnera une idee du genre.

Aphte (ulceration de Ia bouche) : Bouillir des petites racines jaunes 3

et en boirc Ie jus. - Pour ulceration des levres : cataplasme avec
ces racines non ecrasees ni bouillies. - Pour ulceration des gen
aves: macher de l'ecorce de pruce (d'cpinette) noire ou de l'ccorce
de violon (melezc). Efficace pour fortifier les gencives.

Appetit: Decoction d'ecorce de petit cerisier 4 ou de connier trempec
dans l'eau chaude.

Asthme ou <( courte haleil1e»: Decoction de racines d'amoureux
(bardane) bouillies, ou de racines de ,chasse.pareille (salsepa-

1. Esromacs descendus.
2. Carmen Roy: LilJerawre Orale de 14 Gaspesie, pp. 61-87, 1955.

La coptide, sans doute : 1a savoyaTle des Canadiens fran~is du Quebec.
1 Cerisier de Pennsylvanie; prunus pennsylvanica; pelit me.risie.r; a.rb.re

a petites werises.
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reille) ou de pulmonaire l (petite fougere). - Prendre la hauteur
du malade. Couper un loron de ses cheveux. Aller dans Ie bois,
y trouver un arbre c<uhe et y percer a la tariere un trou a la meme
hauteur que ceUe du malade; mettre les cheveux dans ce trou.
Quand Ie malade depasse cette hauteur en grandissant, il guerit.

Bronchite: Matre une camisole de flanelle rouge.
BrU/ures: Frictionner avec de l'huile de saint Thomas (huile Hectri

que du Dt Thomas). - Appliquer des feuilles de hetre sur la bro
lure. - Appliquer sur la brulure du meuhequoui (.ecorce de bou
teau) que 1'on trouve sous Ie premier machequoui plus epais. 
- Appliquer de la pierre bleue (11 laver Ie liuge). - Appliquer
~'onguent prepare d'apres la recette qui suit: rader une branche de
sureau; acette raclure ajouter uoe demi-livre de beurre, une demi
livre de saindoux, et une petite bosse de borax. Cet onguent est
aussi tres bo,n pour les dechirures, les egratignures et les boutons de
chaleur. - L'huile de lin : on applique un petit linge sur la plaie
et 00 met l'huile sur ce linge, qui s'imbibe et donne juste ce qu'il
faut a la plaie. - Appliquer de la graisse fondue de poule. 
Appliquer un cataplasme de patates rapees. - Un cataplasme com
pose de liniment Minard, de soda en poudre et de vanille.

Calvitie: Peigner fort tous les jours Ie peu de cheveux ql1'on a. - Se
frotter la tete tres fort et souvent avec un linge huroide.

Cassures: Bouillir de l'ecorce de chaton en residu epais et en faire
un cataplasme. Le renouveler a tous les trois jours.

Chancre .. Appliquer sur Ie chancre avec un petit guipon du lessi tres
epais et tres fo-rt, fait avec de la cendre de bois franc. Sophique,
epouse de Benjamin Poirier et sa nlle Marie soot restees celebres
pour leur habilere dans ce domaine.

Cholera ou « corps change» .. Decoction de racines de framboisiers
bouillies. - Lait bouiHi avec de la muscade. - Manger de la
pate detrempee claire. - Mentrot/iller (macher) du papier jour
nal. - Boire du jus d'orge. - Un verre de brandy avec du poi
vre. - Un cowp de gingembre fort.

Coliques: Boire de l'eau de gingembre. - Boire de l'eau et du poi
vre. - Boire du sirop d'anis. - Prendre de la muscade. - Appli
quer des compresses chaudes. - Farine detrempee dans de l'eau
et du sel : 1 ruilleree de farine, 2 cuillerees d'eau et du set.

Coqueluche: S'appliquer des ftanelles chaudes. - Prendre un sirop
de melasse et de sull de mouton. - Appliquer un cataplasme de
levure (hops). - Une infusion de baume 2 (plante qu'on trouve

1. Athyrium angustwn.
2. Mentha arvensis, 13 menme des chlllDj>S.

13
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Ie lung des ruisseaux). - Prendre de la paraffine (petrole) et

du suif de mouton. - Boire du jus d'oignoDs crempes dans de
I'eau et du sucr~. - Boire Ie jus de la graine de lin trernpee dans
I'eau tiede. - Boir du sirop compose de sucre jauoe (cassonade)
et de jus de crottes de brebis.

Cors: Les enlever : pour rendre roperation facile, les enduire d'huile
de ricin.

Coupurn (pour arreter Ie sang) ; Appliquee sur la plaie one bosse
de-loup ecrasee (vesse-de-loup). - Appliquer des toiles d'arai
gnee. - Appliquer de I'/m'be a La coupure 1. - Appliquer une
bosse de tourmentine (gomme liquide de sapin, terebenthine). 
Appliquer du jus de tabac a macher. - Laver avec des infusions
d'ecorce de violoD (meteze). - Appliquer de la limure de scie
(limaille). - Appliquer de la grosse creme epaisse, la plus vieille
possible. Bon pour toutes sortes de mauvaises blessures.

Crevasses, gerfures: Y appliquer des bosses de tourmentine (tereben
thine). - Y appliquer de I'urine.

Deplacement (du bebe dans Ie sein de sa mere) : A la mere, qui doit
garder Ie lit pendant neuf jours, appliquer une crepe de pate
d'ail mtHee de bouts de rubans verts.

Dent, Mal de: Mettre du soda dans la dent au un dou de girofle.
- Appliquer une flanelle chaude sur la joue. - Se tremper les
pieds dans l'eau tiede. - Porter une queue de cicrouille dans sa
poche. - Frotter un dou sur la dent et alier Ie planter sur un
arbre. - Frotter un dou SUJ' la dent et aller Ie planter dans un

arbre cache. Quand 1 ecorce de I'arbre passe par-dessus la tete du
clou la dent tombe. - Frotter un grain de seI sur la dent et Ie
jeter dans Ie poele mais se sauver vite pour no pas l'entendre
peuBer.

Eczema: Laver avec du borax.
Empoisonnement .. Boire du lait ou du lait et de la moutarde. - Man

ger du pain sec.
Empoisonnement Ii un membre (appele La marine) : Cataplasme d'her

be a la marine (mais dangereux parce que crop fort). - Cataplasme
de farine d'avoine bouillie dans du lait avec deux ou trois feuilles
de plantain pile et d'huile de lin. Embourrer tout Ie membre
malade avec ce catapbsme, qu'il faut changer une fois par jour.

En/lures: Graisser avec du vinaigre tiede. - Laver dans I'eau chau
de. - Cataplasme de moutarde. - Cataplasme de gros oignons.
- Cataplasme de tanaisie. - Cataplasme de farine d'avoine de
trempee dans de l'eal] froide.

Sooum [Oleum, OrpUI rose.
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Engorgement: Faire bouillir jusqu'a consistance sirupeuse l'ecorce
du chaton et en faire un cataplasme. - Mettre la rupianne au
poignet : s'enrouler Ie poignet de trois tours avec du merlin gou
dronne appele rupianne. - S'enrouler tres serree une peau d'an
guille au poigner.

Enrouemem: Boire de la ptlTaffine (petrole) avec de la melasse.
- Boire du jus de menthe poivree bouillie, (peppermint, paper-

.mane achetee en pet.its carees ou wee d'une plante qui pousse Ie
long des ru.isseaux). - Infusion de meIasse et d'oignons. - Cata:
plasme de levure sur l'estomac. - Boire du lait chaud et du poivre
ou de la meIasse et du poivre. - Boire du lair chaud avec une
pincee de raisins dedans et sucre avec de la cassonade.

Entone (torsaillure): Faile bouillir ju:squ'a consistance sirupeuse
l'ocorce de charon et en faire un cataplasme. - Laver avec du
vinaigre chaud. - Laver avec de l'eau chaude. - Envelopper avec
de l'et-oupe. - Laver avec de l'eau saI.ee ou de la saumure.. 
Envelopper Ie membre d'une peau d'anguille.

Erysipele: S'enrouler autour du cou Ie bas du pied gauche qu'on ;l

porte pendant la journee. - Mettre de la cendre chaude dans un
bas et s'enrouler Ie bas autour du cou. On distinguait deux sortes
d'erysipele avec remedes appropries : Les roses rouges: cataplas
me a la farine chaude. Les roses blanches: cataplasme a la farine
froide.

Estomac, Maux d': Macher de la gomme de pruce blanc (epinette
blanche). - Prendre du soda: Une cuilleree a the dans un demi
verre d'eau.

Estomac, BrnlUTeS d' (cmur a son) : AHumer une allumette, l'etein
dre et micher Ie bout brfrle. - Manger du charbon de bois de
poele. - Boire du lait doux. - Prendre du soda.

Estomac a bas (estomac descendu) : Une sirouanne (cataplasme) de
gomme saupoudree de SQufre et de poivre et chauffee au tison
nier.

Faiblesse: Se cOlUher. - Se laver avec de l'eau froide. - Faiblesse
apres accouchement: Prendre la mMecine de chierl-dent: infu
sion de ble-d'Inde et de chien-dent.

Fatigue, Points de : Lever une pierre, crocher dessous et remettre la
pierre en place. - Cramer sur une pierre et la lancer au loin dans
un autre champ.

Femme qui allaiJe: Remede fortifianr: Un au deux verres de ble
d'lnde dans un gallon d'eau dans lequel on met it bouillir pan-
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dant trois heures une brichetee 1 de racines de chien-dent et trois
morceaux d'ecorce de vergnes. Ajouter de l'eau quand elle bout
afin de conserver touje-urs Ia meme quantite. Puis il faut couler
ce liquide, y ajouter gros COIDlne un pois de gingembre et une
cuilleree a the de creme de tartre. En boire deux boutellles aussi
vite ql.le possible. Ensuite, prendre une purge; puis, boire Ie
reste du remede.

Feu sauvage: Macher des petites racines jaunes. (La captide, sans
doute, la savoyanne).

Fievre-.s: Faire bouillir l'herbe a dindon et boire Ie jus. - Boire du
jus de pain. brule. - Mettre des tailles 2 d'oignons dans les bas
sous les pieds. - Mettre des tailles d'oigoons sur les bancs de
chassis 5. Ceia hale 1a fievre. - Mettre dans la proportion de
deux cuillcrees de creme de tartre dans un demi-verre d'eau, brasser
et boire a sa soi£.

Furoncles: Cataplasme de plantain. - Cataplasme de plantain et de
saindoux. - Cataplasme de pain echaude dans du lait au de la cre
me aigre. Quelques-um y ajoutent du saindol1x. - Pour arrache.r
la meche des furoncles on se se.rt du systeme de ventouse : Remplir
une bouteille d'eau bouillante qu'on vide et appliquer aussit6t Ie
goulot de la bouteille sur Ie furonele. Cela tire 1a meche. 
Appliquer de gros oignons. - Echauder des feuilles de chaux
qu'on applique sur Ie furoncle. - Cataplasme avec du savon et
de la melasse. - Cataplasme avec des faites de violol1 (melhe).
- Appliquer une couenne de lard.

Gale: Appliquer une graisse composee de goumon, de sel, de soufre,
de saindoux et de suie de poele.

Gorge} Mal de: Badigeonner la gorge avec de la paraffine (petrole).
- Se rincer la gorge avec de l'alun trempe dans l'eau. - Se rincer
la gorge avec de la saumure ou de l'eau saMe. - S'enrouler un bas
plein de cenclre autour du cou. - S'enrouler un bas plein d'oi
goons autour du cou.

Grippe: (voir rhume) Prendre une infusion d'ecorce de pruce (epi
nette) nair ou de violon (meleze).

Hoquet. Boire sept gorgee-s d'eau sans prendre son vent i.e. sans
respirer. - Dire sept fois de suite sans prendre son vent: «J'ai Ie
hoquet. C'est Dieu qui me l'a donne. Je l'ai plus ».

1. Vne bdchet~e; une poignee, un petit peu. lei la quantite est precise,
50it la quantil~ de racines qu'uoe personae pouvait contenir enCre Ie pouce et
I'iode:x en laissanc pendre les bOUIS des cacines dans toutes leurs longueurs.

2. Tranches.
3. Rebord' de ~ssis.
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Jaullisse: Ebouillanter des poux et en boire Ie jus. - Faire detremper
du laiteron des champs 1 dans de l'eau tie.de et en boire trois
verres par jour.

Oreilles, Mitl d' : Faire tremper Ies pieds dans J'eau tiede. - Souffier
de Ia fumce dans I'oreiJIe. - Y mettre des gouttes de lait doux et
chaud. - Y mettre des gouttes d'huiJe d'oEve rechauffee. - Des
gouttes d'eau de frene (eau qui degoutte des biiches qu'on a rrllses
dans Ie poele). - Des gouttes d'acide borique.

Purger: Manger du pimbina. - Manger de 1a racine de rhubarbe.
Reins, Mal de: One sirouanne (cataplasme) de gomme de pruce

blanc, de soufre et de poivre.
Rhumatisme: Frictionncr avec de 1a paraffine (petrole) et du beurre.

- Frictionner avec du vinaigre dans de l'eau chaude. - Laver
avec de l'eau salee chaude. - Chauffer avec des sacs d'avoine. 
Chauffer avec de l'etoupe. - S'appliquer une sirowmne (cata.
plasme) de goudron sur les pieds. - Boire une tasse d'esprit de
tourmentine (terebenthlne). - Boire du vinaigre. - Boire trois
reufs.

Rhume: Boire des jaunes d'reufs sucres avec de Ia casso'nade. - Boire
du citron. - Manger de l'ail. - Faire fondre du suif de mouton,
y ajouter de la meIasse; en bOOe ou s'en fricuonner. - Prendre
de Ia meIasse et du poivre.

Rompu, Enfant .. Avec des coins, fendre un frene sur Ia hauteur,
sans Ie couper ni Ie faire mourir, et l'ouvrir assez grand pour que
l'enfant puisse y passer; faire passer I'enfant par ce trOll, puis
fermer Ie frene, l'enveloppcr pour qu'il guerisse. Quand il est
gueti, l'enfant l'est aussi.

Roses: Cataplasme de fanne chaude. En mettre longtemps et sans
arret. Quand Ia farine colle partout sur la peau, les roses sont
gueries. Ne pas exposer Ia partie malade a l'air. - Laver avec
de l'urine et de Ia couperose.

Sang .. Arreter Ie sang: voir Coupures. Saignement de nez: Mettre
un bouchon de papier dans Ie palais de la bouche. - Jeter de l'eau
sur Ie cou par surprise. - Fortifier Ie sang: Faire bouiJlir des bran
ches de sapin-trainard 2, COluer Ie jus et en boire apres les repas.
CeIa pouvait sc prendre chaud au froid. Ce remede etait bon
pour Ies femmes enceintes, mais pouvait provoquer l'avortement
s'il etait trop fort.

1. Sonchus arvensis. Au lieu du laiteroo des champs c'emit plus proba.
bIement I'eperviere piloselle: Hieracium Pilosella.

2. Taxus canadensis; buis de sapin; if du Canada.
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Scorbut: On ebouiUantait la grain.e de httricots (grands arbres) 1

et on buvait Ie jus tiede.
Tete .. Mal de tete .. Tailies de patates et du poivre dans les cheveux.

- Se mettre du liniment blanc sur la tete et s'encerder la tete avec
du papier bleu. - S'encel'cler la tete avec du papier vert. ~ S'atr
tacher la tete avec un mouciloir. - Se laver la tete dans l'eau
chaude. - «Tete OUf/erte » : {( Quand les enfants pleuraient beau
coup et se tournaient la tete a l'envers, on disalt qu'ils avaient la
tete ouverte» 2. Espcre de meningite. Remede : Bander la tete ele
l'cniant avec du ruban vert de la fac;on suivante : Un cerde de
mban ver~ fait tout Ie tour de la ,tete avec deux mbans verts qui
se croisent sur La tete en forme de croix.

Tuberculose (maladie crachante) : Une tisane £aite d'ecorce de vio/rm
(meIeze) et de sucre d'erable. - Du mie1 dans du rhum.

Ver solitaire (ver de vie) : Manger des graines de citrouilles.
Verrues: PEoiCer scs vermes avec du mouron avant Ie lever et apres

Ie cOllcller du solei! et e.tlIer cacber ce mouron. - Frotter les verrues
avec un grain de sel et Ie faire jeter dans Ie poBe par un autre
pour ne pas entendre petiller Ie sel. - Frotter chaque verrue avec
un f'lJ'0t (haricot, « feve »), mettre ces fayots dans un sac qu'on
laisse Ie long du chemill. Celui qui ramasse Ie sac attrape les ver
rues. - Encore: Froeter avec des fayots qu'on va jeter au laID.
Quand les fayots se decomposent, la verme disparait. - Frotter la
verme avec un morceau de viande qu'on enterre ensuite. Quand la
viande se decompose la verrue disparalt.

Vessie, Mt/Jadie de fa: Boire une infusion de jus de gousses de fayot.
- Boire une infusion de l'herbe patience 3.

Yeux: Cataplasme de feuilles de the. - Laver les yeux dans Ie the.
- Laver les yeux avec de la salive.

• Epide,llies

Vers 1795, une epidemie eroporta beaucoup d'enfants dans la
tombe~. En 1817, ce fut une tievre maligne, contagieuse, qui fondit
sur Chcticamp et la region. Toute la population, les deux tiers au
moins, fut atteinte en meme temps et alitee. Il en mourut plusieurs 5.

II Y a eu d'autres • idemies, comme la picote, la grippe espa
gnole et quelques cas de fievres typhoides.

1. Tsuga canadensis; proche.
2. rnformatrice: Marie Aucoin.
3. Humex crispus; patience crepue.
4. Letue de Lejnmtcl, 17 avril 1801. Arch. Que.. N.·~. VI, 36.
5. Lettre de M. Manseau, 26 mai 1817.



LA SANTE 187

Le manque d'hygiene a permis a la tuberculose, appelee iei mala
die crachante ou consomption, de faire des ravages frequents. Quand
elle eotmit dans une famille, tous ou presque tOllS les membres de
cette famille y pass:lient sans merei. La tuberculose etait une maladie
conue hquelle la mededne populaire ne pouvait rien. 11 en emit
de meme pour les maux appeles Ie corps-barre (appendicite) ou Ie
chancre avance (Ie cancer).

• Les sages-femmes

Des les debuts et meme longtemps apres l'arrivee des medecins,
il y eut a Cheticamp des sages-femmes. Jeannette Dugas, epouse de
Pierre Bois, probabIemcnt la premiere femme blanche a mettre les
pieds a Cheticamp pour y demeurer, etait une sage-femme. Ces sages
femmes etaient sans doute compe-rentes dans leur fonction, COmIne
toute sage-fenune de profession. Mais a cette epoque l'hygiene Iaissait
beaucoup a desirer. Aussi la mortaJite consecutive a l'accouchement
ctait plus eleVl~c que de nos jonrs. Vers 1830, nous relevons dans les
registres paroissiaux, a raison d'un ou deux par annee, Ie dcces d'une
maman qui venait d'2voir un bebe. Ccs deces etaient probabIement
dus aux suites de l'accouchement.

• La medecine veterina;re

Cheticamp n'a jamais eu de veritables veterlOaires. 1'1ais on se
souvient encore d'une cspece de veterinaire, Israel Mercure, appele
iei docteuT Ii cheval, qu'on consultait volontiers pour les humains
aussi. 11 emigra a Cadre, Terro-Neuve. Aujourd'hui, dans les cas les
plus graves on en fait venir un d'aiIIeurs. Mais, les Cheticantins nc
oegligeaicnt pas leurs animaux pour autant. Pour les animaux ma
lades comme pour Ies humains, on se servait de remedes populaires.
Voici cJuelques Illilladies avec Ies remedes correspondants :

Les baThes (barbillons) : ExcIoissances muqueuses plus ou moins lon
gues, plus ou moins apiaties au coniques qui existent dans la boll
che de tous les bovins; ils sont susceptibIes de s'enflammer surtout
l'hiver 1. - RemMe .. Couper ces barbes avec des eiseaux et frotter
la plaie avec une poigoee de porte.

Bosses SUT Ie dos .. Ces bosses sont occasionnees par la larve de I'oestre
(mouche a bceuf) qui pond son ceuf a la surface de la peau. Cette
larve perce la peau sous Iaquelle eIle se loge. - RemMe: Mettre

1. Dr W. Grignon: Le Livre d'or du &ultiv{lteur, MODtreal, p. 118.
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sur fa bosse de rImile a machine a caudre. EIle tue la larve qu'on
sort facilement ensuite.

Cornes, Mal de: Verser une cuilleree d'huile de Saint Thomas (du
Dr Thomas), dans c aque oreil1e de l'animal.

Entorse: Laver Ie mcmbre affeete avec de l'eau froide, souvent et
longuement chaque Eais.

Farein: Frotter Ie po-reelet avec du lait de beurre ; au, avec de l'huile,
de la paraffine (petrole) et un peu de poison nair.

Le flo (fleau) d'une vache : Nature de cette maladie : un mal de reins.
- Remede: Fendre 1a peau sept au huit pouces de longueur sur
I'eehine de l'animal et introduire sous la peau de la suie de bois
franc.

Gourme: Quand un cheval a 1a g.ounne, il fJut mettre quelques cuille
rees d~ goudron dans son avoine.

Meehant, Oler Ie: QlJ~!1d l'animal, surtout Ie cheval avait Ie sang
mauva~s, on pratiquait une saignee.

Poux: Peigner l'animal en sauc;ant Ie peigne dans la solution sui
vante : de l'huile de Un, de la paraffine et du poison noir, ou sim
plement de l'huile electrique du Dr Thomas.

Purgation: Faire prendre du sel a medeeine (d'Epsom) avec de la
melasse, du soda et un pen de gingembre dans un seau d'eau.

Remeuille (pis, 1IU:1J'lelle) , Alai de: Fratter Ie remeuille avec de I'eau
de pierre i.e. l'eau de meule apres qu'on a affile une hache.

Ri11ge (Range, rttmhurfi'on) , Perte du .. Quand une vache cesse de
ringer, on lui faft macher un hareng sale pour qu'eUe recommence
a riuger (nlllliner).

ROg110llS, Mal de: Dom,er un lavement.
Vartigo (Vertigo) : Maladie: Le bout de 1a queue deperit et seche.

- RemMe .. Fendre b. queue, mettre du goudron dans la plaie et
envelopper Ie tout.

Velage .. 5i une vachc tarde a veler, lui mettre un sac d'avcine all
d'eau chaude sur les reins. Quand eUe a veIe, la purger avec de
la tanai~ie bouillie.

2. - lES MEoEClNS

• Le Dr Napoleon Fiset

C'est au Pere Fiset que nous devons d'avoir invite Ie premier
medecin a Chcticamp. Pendant qu'il desservait Havre.a·&ucher, il
avait reussi 11 convaincre son frere, Ie Dr Napoleon Fiset, a venir
s'etablir a Arichat. Rendu a Chericamp en 1875, il Y amena son
frere rnedecin.

Le Dr Napoleon Fiset avait epouse une Acadienne d'Arichat,
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Maria Forest. Tous les Fiset de Cheticamp sont leurs descendants 1.

Le docteur fut affIige de paralysie pendant de longues annees avant
sa mort survenue en 1900.

• Le Dr Henri Hache

Fils de Clement Hache et de Felicite Leblanc de Checicamp, Ie
Dr Henri Hache fit ses .etudes aLouisville, Kentucky, aux Etats-Ums,
puis a Baltimore. Ani.ve a Cheticamp, en 1894, il n'y exer~a sa pro
fession que durant trois ans. Puis, il emigra a Somerville, Massa
chusetts, ou i1 mOl.mIt, en 1918. 11 avait epouse en pren:rieres noces
Henriette lehlanc, fille de Petit Lazare Leblanc, du Petit-£tang, et
en socondes noces une veuve de Somerville.

• Le Dr Louis Fiset

Comme !e Dr Napoleon Fiset etait devenu impotent, son frere
Ie P~re Fiset invitg run de ses neveux, Ie Dr Louis Fiset (fils de
louis), a venir prendre la succession a Cheticamp. Celur-ci accepta
et desservit Chetica.mp pendant vingt ans, de 1897 a 1917, plUs il
emigra avec tout~ sa famille a Sainte-Luce-sur-mer, dans la province _
de Quehec. En 1926, iI alla s'etablir a Limoilou, Quebec, au il est
mort en 1934. II avait epouse Marie East de Saint-Augustin, pres
de Quebec.

• Le Dr William Leblanc (ne en 1876)

En 1908, un fils meme de ChCticamp finissait ses etudes medi
cales a I'Universitc de Chicago (et a Baitimo·re) et venait etablir son
bureau it Che ticamp. Ii avait epouse Veanie Gay, de Boston. II etait
Ie fils de Lazare Leblanc et de Rcsine Leblanc de Petit-Etang. II fut
un medecin brillant et devoue. Malheureusement, il avait perdu la
foi et etait devenu anticlerical militant; il exert;a une in1luence dele
tere sur quelques indiviJus deja mal disposes. A son depart, en 1.923,
Chkticamp se rejouit de voir partir un apOtre de f'erreur, mais re
gretta Ie medecin aimable, devoue et particulicrement competent. II

1. Les enfa.nts du Dr Napoleon Fiset fueent : Benhe, d~ced~e ~ 10 am;
Uo, un aliene mental; Zabine, ~pouse de Daniel Chiasson; Pitre, sourd el
mue(, celibataiee; L~\lis qui ~pousa Marguerite Leblanc de Macgaree; Conrad,
~poux de Sophie Leblanc (fille de Mea) ; ces deux derniecs ODt administr~ de
gros commerc~ 1J. la Pointe et au ha\lce; enfin, Anloinetle, ~pou6e de Wilbert
Bellefontaine.



190 CHETICAMP, HISTOlRll llT TRADITIONS ACADIENNllS

s'en allait it Ochelata, Oklahoma, .ftats-Ums, oil il a pratique la
ffiedecine depuis.

• Le Dr Leo Leblanc

Le successeur du Dr William Leblanc fut Ie Dr Leo Leblanc. Ce
dernier etaii ne it Margaree-Fo-rks en 1890. Ancien de l'Universite
. aint-Friln~ois-Xavier d'Antigonish, il fut instituteuE pendant cinq
ou six ailS, puis, s'incrivit a l'Universite Dalhousie, d'Halifax, camme
etudiant en mcdecine. II fut medecin it BeUe-Cote, M,trgaree, pen
dant quefques annees. 11 ctait rendu it Dominion, pres de New·
Waterford d~puis un mois, quand il fut invite it venir prendre la
succession du Dr William Leblanc, it Cheticamp. II avait epouse
Marie-Louise Thcriault, d'Arichat, dont il eut trois filles, Claire,
Patricia, £dith, et, lin gar~on, Edgar. Le Dr Leblanc, comme ses pre
decessel1rs, fut rem~,rqu:Jble pour son immense devouement. A cette
epoque, en hiver, les chemins n'etaient pas tenus ouverts aux auto
mobiles camme aujourd'hui. Les tempetes, les suetes surtout bou
chaient souvcnt les chemins. Or, nos medecins de Cbeticamp devaient
couvrir un territoire immEnse d'lnverness it Pleasant Bay. De Cheri·
camp it Pleasant Bay Ie trajet etait de 25 it 30 millcs dans les mon,
tagnes, ct I'hiver les chemins etaient souvent impraticables meme
pour les voitures it cheval. Le Dr Leo Leblanc, de jour ou de nuit,
ne refusait jamais un appel, d'ou qu'il viot. Quand les chevaux ne
pouvaient plu~ avancer, il prenait un traineau it cbiens ou partait en
raquettes, risquant parfois sa vie pour aller sauver celie des autres.
II y est mort it la tache. En 1943, il avait conduit lui·meme un ma
lade a I'h6piral d'lnverness et s'en revenait en vitesse pour repondre
a un appel d'urgence de Pleasant-Bay quand une autre voiture it
Margaree.F.st Ie for~a it pFendre Ie fosse au il fut mortellement blesse.
Transpone d'urgence a I'hOpital de Cheticamp, il y mournt peu de
temps apres.

• Le Dr Linus DoirOll

En f926, un autre medecill vint s'etablir a Cheticamp, Ie Dr Linus
Doiron, firs de Daniel Doiron et d'Agathe Boudreau, de Pomquet.
Apres ses etudes dassiques au College Sainte-Anne-de·la·Pointe-de
l'£glise et ses etudes medicates aDalhousie, d'Halifax, il vint s'etablir
it Ch&t'icamp en 1925. Cillq ails apres, en 1931, it quitt<1it Chetkamp
pour Petit·Ruisseau, dans Ie comte de Digby. Specialiste pour la
tete, i1 exercc S:J. profession dans la ville meme de Digby depuis
pltJ.sieurs aallees. II a epouse Marie Theriault de l'Anse-des-Bel1iveau.
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• Le Dr Wilfrid Poirier

Ne Ii Cheticamp Ie 2 novembre 1896, Ie Dr Wilfrid Poirier etait
Ie fils de Marcellin Poirier et de Marguerite Leblanc. Ayant faitses
etudes classiques au College de Sainte-Anne-de-la-Pointe-de-l':BgHse
et ses etudes medicales a Dalhousie, d'Halifax, il exerc;a sa profession
a Mulgrave, a Invcrness, a New Waterford puis vint s'etabIir aChe
ricamp en 1932.

II fut un bon medecin et un ch..irurgien competent. II fut aussi un
homme charitable. Combien de malades pauvres aqui il ne demandait
rien, de qui il refus~it tout honoraire et a qui souvent lui-meme ou
vrait sa bourse! Combien de fois ne l'~-t-on pas vu les larmes aux
yeux devant 1a misere de ses mulades ! Combien de fois n'est-il pas
revenu d'un accouchement dans les families pauvres et retourne im
mediatement avec un bagage de Iinge, draps, couvertures, serviettes
et nourriture de toute sorte !

Son bon creur, cependant, ne l'empechait pas de voir loin et
d'etre energique. Il encourageait toute ceuvre sociale ou economique
capable d'amcliorer Ie son de la population. C'est ainsi qu'il fut
l'un des plus chauds promoteurs de Ja caisse populaire et des coope
ratives de Chericamp.

Charitable, Ie cceur sur Ja main, taquin et jovial avec c;a., Ie Dr
Wilfrid Poirier etait aime de tout Ie monde. A sa mort, en 1947, il
fut pleure par toutc Ia population et ses funerailles attirerent une si
grande foule que la grande eglise de Cheticamp ne put la contenir
toute.

Le Dr Poirier avait epouse Yvonne Doucet de Grand-£tang qui
Jui survit.

• Le Dr Gabriel Boudreau

Fils de Charlie Boudreau et de Marie Aucoin, Ie Dr Gabriel
Boudreau est un enfant de Cheticamp. Ancien du College de Sainte
Anne-de-Ia.Pointe-de-I'£gIise et de Ia Faeulte de medecine de Dal
housie, Halifax, il a exerce sa profession a Port-Hood pendant un
an et a Margaree pendant cinq ans avant de venir s'etablir a Cheri
camp en 1942.

Presque infaillible dans ses diagnostics, tres bon medecin, haute
ment apprecie, Ie Dr Boudreau se fait aimer en plus par sa char
mante simplicite. Lc Dr Boudreau a epouse Helene a CaJixte Bou
dreau.
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• Le Dr Leo J. Doucet

Enfant adoptif de Dea A. Doucet, de Chericamp, Ie Dr Leo Doucet
fit ses ctudes medicales a l'Univcrsite de Mexico 1. 11 pratiqua 1a
mooecinc aux AntiHes jusqu'a son arrivee a Cheticamp eo 1948. 11
fut medecin a Cheticamp pendant dix ans. Ii y est mort subitement
en 1958.

• Le Dr Harold Audre-w Ratchford

Le Dr Ratchford est ne 11 Halifax en 1899 de John et Marguerite
Ratchford., mais dcmenagea 11 Sydney tres jeune avec ses parents.
Apres des etudes 11 Saint-Fran~ojs-Xavier, d'Antigonish, il pour
suivit ses etudes medicales a Dalhousie, Halifax, et les termina en
1925. Chirurgien a l'hopital d'lnverness pendant trois ans, il fut
invite it venit prendre la succession du Dr Wilfrid Poirier comme
chimrgicn a l'hOpital de Cheticamp en 1948. En 1930, il epousait
Marie Mahoney de Westville.

II Le Dr Russell Chiassolz, dentiste

Nos ancctres ne connalssaient pas les friandises dont on gave nos
enfants aujourd'hui. En revanche, ils avaient de meilleures dents.
Recemment eocore, il n'etait pas rare de voir des vieillards nonage
naires en possession de tl>utes leurs dents, soEdes et saines.

M.ais, n'exagerons rien. Tous n'avaient pas une si belle denture
et plusieurs patissaient du mal de dents. 11 y avait des remedes eropi
riques contre la doweur. Mais, quand ceUe-ci erait ttop forte, il n'y
avait qu'un remede, c'etait d'extraire la dent. lei, comrne dans toutes
les localites d'alors sans doute, il y eut des orracheu.-c de dents repu
tes. Plus tard, ce furent les medecins qui s'acquitterent de cette tache.

Avant 1931, de temps a autres, il venait des dentistes envo}'~s

par Ie ministere de la Sante, pour les enfants d'ccole surtout. Ce
n'est qu'en 1931 que Cheticamp a eu son dentiste resident. En effet,
1: cette date, Russell iasson, diplt>mc en art dentaire, de Dal.
housie, Halifax, venait y ouvrir son bureau. Ii y est encore. Fils de
Henri Chiasson et de Annie Pembroke de Reserve Mines, il a epouse
Yvonne Cormier de CMdcamp.

1. VP,vangilil1i1, 11 juin 1958.



LA SANTE 193

3. - L'HOPITAL

Depuis longtemps, Ie besoin d'uo bopital se faisait sentir dans
notre region. L'hopital Ie plus proche se trouvait a Invern~, a
45 milles de ChedClJDp. Ce long trajet comportait des inconve
nients graves et entrainait parfois des consequences tragiques, surtout
l'biver, quand les routes n'etaient pas ouvertes coaune aujourd'hui
aux voitures motorisees.

Le Pere Leblanc songea done a ecablir un petit bopital a CMti
camp. Les Filles de Jesus, qui enseignaient iei depuis 1903 et qui
s'occupent aussi du service des malades, entrerent dans les vues
du cure. Avec 1'aide des Drs Egen et Calder, de Sydney, Ie 24
novembre 1931, s'ouvr2it Ie premier h6pltal de Cheticamp, d'une
capaclte modeste de douze tits. Trois rellgieuses assuraienr Ie service.
On avait amenage en b6pital 1'ancieane demeure du Dr Louis Fiset,
devenne par la suite propriete des religieuses. Mals cette maison
devint trop exigue et 1'on con0lt aussitot les plans d'un edifice plus
spacleux.

En 1937, la Congregation des Filles de Jesus entreprenait la
construction d'un h6pltal des plus modernes, d'une capaeite de qua
rante llts. C'est l'bopital du Sacre-C<:eur, dont la construction a coute
$95,514 aux rellgieuses. II ouvrait ses portes au mois de mai 1938.
Le personnel se compose deja de tro,is medecins et de dix religieuses
infirmieres.

Cet h6pltal dessert desormais toute la region, du Cap-Nord a
Margaree. Aussi, en 1956, pour repondre aux besoins, on dut l'agran.
dir et y ajouter vingt-deux lits 1.

Cet hopital, biiti en materiaux incombustibles est mum de tous
les services modernes: salle d'operation, matermte, rayons-x, labo
ratoire et pbarmacle.

1. La construction de 1937 fut connee II un M. Rousseau, architecte et
entrepreneur de Trois-Rivi~res, Quebec; l'agraadissement de 1956·1957 aux
arehitecres Downie Baker and Ahem, d'Halifax, et Ie CODU1lt fut donne l
M. F. Schurman Co. Ltd, de Summerside. Les Superieures qui se sont succede
f!. 1a direction de l'bi)pital jusqu'ici sont : M~re Aimee de Saint-01arles, 1931·
1936 ; Mhe Marie Sainl·Alexis, aout II Dovembre 1936; Mhe Elisa.Marie, 1936·
1943; M~re Marie-Hedna, 1943-1946; M~re Marie-Colombe, 1946-1951; M~re

Marie-Ediltrude, 1951-1957; M~re Marie-Emerentienoe, 1957-
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CHAPITRE Vlll

LA VIE CIVILE

L'administmtion de la chose publique a Cheticamp fut toujours
et demeure encore reduite a sa plus simple expression. Depuis 1820,
date ou l'ile du Cap-Breton fut unie politiquement et definitivement
a la peninsule de la Nouvelle-Ecosse, les Acadiens votent aux elec
tions des representants du peuple a I'Assemblee legislative d'Halifax,
et depuis 1867, ils votent pour les representants a la Chambre des
communes, d'Ottawa.

Les Acadiens du comtC d'Inverness n'ont reussi a faire Hire un
des leurs que deux fois pour Halifax: Moise J. Doucet, liberal, de
1897 a 1906, puis Hubert Aucoin, conservateur de 1925 a 1928.
Aucun Acadien dans l'histoire du comtl~ n'a encore ete elu depute
B Ottawa. L'etection au Provincial serait possible, peut-etre meme
facile, si les Acadiens voulaient mettre de cote leurs divisions poli
tiques et s'unir polU' presenter un candidat et Ie faire accepter a la
mise en nomination. Mais les Acadiens sont fils de France; et y
a-toil un domaine au monde oil les Fran~ais ne sont pas divises sur
Ie plan politique ?

• Les Magistrats de comte

Jusqu'en 1880, Ie Gouvernement nommait des magistrats de wrote
dans tous les centres populeux, en nombre suffisant pour repondre
aux besoins de la population. Ces magistrats jouissaient des pouvoirs
actuels des juges de paix.

• Commissaires et juges de paix

Aujourd'hui, il y a les commissaires de la Cour Superieure de la
Nouvelle·Ecosse, au nombre de cinq a Chencamp, qui jouissent des
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pouvoirs d'assermenter et de signer officiellement Ies documents et
Ies testaments.

Les juges de paix, moins nomb-rellx. en plus des pouvoirs des
commissaires, peuvent juger Ies petites causes au contentieux.

• Sherifs et sherifs adjoin/s

A Pon-Hood, chef·lieu du comte, reside Ie sherH, nomme par Ia
Couronne et charge des causes majeures au contentieux et des causes
criminelles pour tout Ie comte.

Des sherifs adjoints, appeles connetables, representaient autrefois
Ie sherif dans les villages ou agglomerations du comte. Us delivraient
les sommations et arretaient Jes coupables. Depuis 1930, la Gendar
merie royale du Canad:l remplace lcs connetables et est chargee de
maintenir l'ocdre pubhe.

• Conseil/ers

En 1878. par Ie «County Incorporation Act », un conseil de
comte erait organise pour l'administrntion de tout Ie comte., moins
les villes erigees en municipalites, comme Inverness. Depuis lors,
Cheticamp ait tous les trois ans, deux conseiJIers qui siegent au
conseil du comte et, tout en participant a i'administration generale.
voient aux interets particuJiers de Cbeticamp 1.

1. AnselIDe Boudreau a ete conseiller 26 ans et a preside le cODseil de
comte pendant six aIlS.
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CHAPITR.B IX

£VENEMENTS DIVERS

Autrefois, il crait COUI!1nt chez les gens dc se rappeler la date
de tel ou tel evenement qui servait de point de repere; «Cetait
deux ans apres Ie raque a Moise.: c'etait l':.lnnee de la grmzde ete,
etc., etc. .. Ces cvencments marquants av~ient souvent quelque rapport
avec Ia mer, que cc fut UJ1C fragedie, Llne annee de peche abondante
ou de disette. En voici queJques-uns :

• Le «raque t1 Motse» (wreck)

Vers 1861, des goeleues de Cheticamp parties pour la peche
pres de l'ile d'Anticosti, durent se mettre a l'abri dans un havre
pendant une semaine de grosse tempete. L'une de ces goelettes emit
la propriete de Moi'se Poirier. Le capitaine etait Bernard Mius. A
bo'rd, se trouvaient les fils de Moise: Gratien, Onesime et quelques
amres membres de I'equipage. La goelette portait Ie nom de Three
Brothers.

Quand cetee goc!ettc sortit du havre', ils aper~urent flouant sur
l'ea.u a la derive du linge tout neuf et quantitc d'objers de tomes
sones. En ramass? ~t ces objets, ils aper:;'urem en contoumant une
pointe, un gros h:l£ .u casse en deux Jone seul Ie devant result pris
sur un roc. L:1 mer lavait la cale et sortait tout ce qu'eHe comenait.
Nos pecheurs recu::ilEre:1t une pleine charge, puis approcherent du

1. Un havre de rUe d'Anticosti, aflirment quelques vieillards. Henri a
Fidele Poirier pretend que c'erail a I'Ue aux Oiseaux, au nord des Zles de Ja
Madeleine. Une enquete menee par nom chez oos madelinols semblerait coo
firmer celle demiere opinion.

14
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bateau a bord duquel quelques-uns reussirent a monter. Ils y trou
vcrent un homme dont Ie langage etait inconnu, laisse la. sans doute
comme gardien.

IIs s'en revinrent avec leur charge. II y avait toutes sortes de
choses: vetements, couverture, til, piece de Hanellette, etc. Mais,
tout etait trempe. La femme de Moi'se Poirier vint secher sa part a
la Pointe-a-Cochons.

Le vieux Philippe a Fulgence Bourgeois disait que c'etait un
transport d'immigrants d'Europe qui venaient s'installer au pays.
:f:taient-ce des Irlandais ?

Les assurances mirent la justice aux trousses de Berllil.rd Mius.
II dut s'enfuir dans l'ile du Prince-£douard, oil il est mort.

Pendant longtemps, les gens calculaient la date des evenements a
partir de l'anne.e du mque a Moise.

• L'annee de la milice (1866)

A I'occasion de la guerre dite des Feniens, Ie lieutenant-gouvel.'
neur de la NouvelIe-l!cosse, Ie 17 mars 1866, decrctait l'instroetion
militairc obligatoire pour tous les honunes de la Province ayant atteint
I'age de vingt-et-un ans. I.e meme printemps, il se donna a Checi
camp des caurs de formation militaire pendant quelques jours seule
ment a I'intention de tous les hommes de Cheticamp. Un autre
exercice eut lieu a I'automne ou tot Ie printemps suivant. Un
M. Blancpied etair l'officier instrocteur '.

• L'annee du naZlfrage dZl havre aMarcel

En 1870, une goelette chargee de mOl"Ue vette, portant Ie nom
de Brilliant Star, surprise de nuit par une tempete, fut jetee a la
cote dans Ie petit havre a Marcel, derriere I'Ile. Avant d'echouer,
eUe frappa une roche. Un honune de l'equipage, croyant que c'etait
la cote se jeta a l'eal! et se noya. Les autres se sauverent tous. C'etaieot
des Anglais qui venaient de la p':che sur la Cote-Nord.

• IJes ,wllees de la gl~e

En 1871 et en 1893, Cheticamp et la region subirent une terrible
tempete, accompagnee de pluies d'orage, et en plein IDois d'aout,
il tomba de la gre1e et de 1a glace qui £irent de grands degats.

1. En 1914, toU! re;urem 1100, eo=e gratification de eet eolralnemeol
dej~ vieux d'un demi-siede.
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• L'annee de la ftlrille

Un certain soir d'ere en 1874, 1es gens virent un navire en feu
passer au large. Quelques jours apres, Ies pccheurs aper0Uent
sur reau, une quantite de barils de farine. Tout Ie monde en eut
trois, quatre ou sept barils par embarcation.

Le lendemain, les pecheurs se proposaient bien de reCOurner a 1a
curee. Mais ce fut une journee de debauche (grosse tempete), avec
un gros vent de nord-ouest. La farine vint settle a 1a cote. Mais les
barils se brissient sur les roches. A 1a source de 1a montagne, au
cap Ro-uge, petit Martin Deveau et ses enfants guettaient. Les barils
echouaient et se bri~aient. Mais a la fin, la farine epaissit I'eau et
calma les vagues a la cote. Petit Martin put en sauver trente-hillt
barils. Pour des gens dans une pauvrete extreme, c'ewt une manne.
Ils durent en cuire des torteoux sur Ie poele.

• L'annee du beurre

Quelques annees apres l'annee de la farine, bien qu'on ne vic
aucun navire en detresse, la mer jeta sur !a cote de Cheticamp mille
livres de beurre en tinettes.

• Van/lee du brick (1875)

Un brick a deux mats, Hilda, encore tout neuf, quittait l'ile du
Prince-£douard card a l'automne, vers Noel, charge d'avoine pour
I'Angleterre. 1l fut surpris par une tempete de neige et un gros froid
d'hiver, accompagne d'un vent terrible du nord-ouest. Ii s'echoua
en pleine nuit au milieu de rIle a l'anse appelee depuis «l'Anse du
Brick ».

Le lendemain matin, fmilien a Luc Chiasson, qui demeurait
dans l'lle alors, fut faire une tournee a la cote pour voir si la tem
pete n'r avait pas apporte du bois. I1 aper~ut Ie brick. En cherchant
une descente dans Ie cap, il tomba sur deux cadavres geles, en haut
dl!l cap. Avec deux compagnons qu'il etait al1e chercher, il se mit
a suivre la piste d'un troisieme homme. Plus loin, ils trouverent son
eadavre gele aussi. I1 avait marche assez lain pour se rendre au.."
maisons s'il ~'etait oriente dans leur direction. Mais e'etait la nuit.

Le reste de l'equipage s'e"tait nore. Ils avaient dil se jeter a la
mer sans savoir ou ils etaient et les trois qui atteignirent la cote,
moururent geles. S'ils etaient restes Ii bord, ils ne se seraient pas
perdus. La mer avait traine Ie bateau sur la cote et il erait reste
couche ~ur Ie /lane sans trop se briser. Le printemps, on trouva les
autres eadavres a la cote.
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• L'ete «de la grande ete»
L'ete 1884 fut une annee d'abondance extraordinaire pour les

pecheurs. Pendant tout rete la morue donna en force sur !lOS cotes.
Les pecheurs la prenaienr vis-a.-vis de Ia Pointe-Enragee au bout de
l'Ile et bisaient deux charges par jour.

• Les familles chassees de tIle par les Jersiais

Au debut du siecle dermer, quatre, au cinq familIes s'etaient eta·
blies dans l'ile de Chericrrmp sans s'crre occupees d'obtenir les titres
requis ?l la possession tral1quille de leurs terres. Plus tard, les Robin,
qui etaient deja proprictaires de la Pointe de l'lle, se porterent acque
reurs de toute rIle. II y cut une entente entre les Robin et [es
familIes concernees. Par un contrat signe Ie 22 juin 1845, ces familIes
obtenaient un bail de trente·quatre ans pour les terres qu'eHes culd·
vaient, mais s'engageaient ales remettre aux Robin Ie 1er janvier 11879.

Le 20 mai 1879, les Robin exigeaient la reddition non seulement de
ces terres mais aussi des maisons, des granges et de taus les etablisse·
ments ()onStruits sur eUes 1. Et cela, sans aUC1Il1 dedommagement.

Les chefs de famiHe qui vivaient sur ces teues a ce moment
etaient Luc Chiasson, Konock (Leonard) Chiasson, Amable Chiasson
et Joseph (Tiouette) COTnlier. Le procureur des Robin dam cette
affaire fut leur gex-ant a Chetica.mp, M. Edw. Briard.

Les familIes acadienncs refusCrent d'obtemperer aux exigences des
Robin. La cause fut portee devant les tribunaux it Port Hoo·d et les
Acadiens Ia gagnercnt. Les Robin en appelcrent a la Cour superieure
d'Halifax, ou Ie second proces eut lieu. Ivlais malheureusement, les
Chetica,l1tins ne se presenterent pas. lis n'avaient probablemen:t pas
les moyeos de sy rendre. Les Robin eurent gain de cause.

L Voin l'avis eevoy~ A charun des chefs de famille ;
Sir,

Take notice that you are hereby required to quit and deliver up 10 us or
ow: Ageet oe the Iirst day of september eext, possession of the lot of land"
messuage and premises situate at the east end of Cheticamp Or Robin Island,
(so caUed) with all the improvements thereon 0(' thereto io any way belong
ing, which land you held from \:IS under and by virtUe of a lease, signed and
executed by you !bereon 0) beacing date the twenty-second day of June 1845
and which terms expired 011 the firSt day of January last.

Dated at Oteticamp the twentieth day of May A. D. 1879.
Raulin Robm
Phillp Gessel! 0)
James H. Robin

by Edw. Briard
Their attorney.
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Ces familles refusereot quand meme de quitter leurs maisons
Sans etre dcdommagees. Les Robin les y forcerent. Ils firent venir des
£cossais forts it bras de North East qui les sortirent manu forte.
La population se souleva. Des hommes decides marcherent sur Ia
Pointe. Us allaient faire un mauvais parti au capitaine Briard quand
celui-ci sauta dans une goeIette et quitta Cheticamp I.

• L'amzee du rhum

Le 25 ocrobre 1931, c'est du rhum que Ia mer jeta a Ia cote par
plusieurs douzaines de barils. Vne goeIette de contrebande sans
doute, la Catalogne, fut trouvee les jours suivants chaviree en mer
et deux hommes noyes a son bordo

• Expropriation des tcrres du Cap-Rouge

Vne vingtainc de familles vivaient tant bien que mal des produits
de la mer et de la terre daas cette region mootagneuse de Cheti
camp qu'on appelait Ie Cap-Rouge. Depuis les debuts de Cheticamp,
ces familIes etaient attachees a leurs terres de generation en genera
tion. Mais vers 1930, une menace planait au-dessus de ces gens. Le
gouvernement federal voulait en effet exproprier ces terres en vue
d'amenager un pare national dans la partie nord du Cap-Breton.
L'expropriation eut lieu en 1936. Les indemrutes etaient-elles suffi
santes? Plusieurs ci-devant proprietaires refuserent de partir. On
les y contraignit en 1939. Avec une aide considerable du gouverne-
ment, b majeure partie de ces families se refugierent au havre;
d'autres s'etablirent dans rIle. Peu it peu, eUes se sont acclimatees et
remeroent Dieu de l't~preuve qui les a arrachees it leurs cotes et a
bien des miseres.

1. Ainsi dit la tradition orale quant au depart de Briard.





CHAPITRE X

LA VIE SOClALE

1. - LllS MCEURS

La vie exemplaire des Acadiens d'avant 1a dispersion a ete chan
tee par les paetes et mise a jour par les historiens.

La longue periode d'epreuves qui suivit 1755 et 1758, au, sans
ecoles III pretres, les Acadiens luttaient pour la vie, aurait pu les
condu-ire a i'etat sauvage. Pourtant, si la dispersion les a marques,
les a changes meme, quand lis se tegroupent et s'installent a nou
veau, trente, quarante et meme cinquante ans plus tard, ces Acadiens
sont demeures fermes dans leurs convictions religieuses et integres
dans leur conduite. Ce fut particullerement Ie cas des fondateurs de
Cbeticamp.

Dans les debuts, les missionnalres n'ont que des louanges a faire
a l'endroit des Cheticantins. «Ce sont des gens qui sont on ne peut
plus charitables les uns envers les autres» et « taus portes a assister
les necessiteux... its ant beaucoup de piete... ils sont fort genereux
envers les pretres qui les desservent et ant beaucoup d'egard pour
ewe », ecrira M. Lejamtel 1 •

Mgr Plessis a sa visite de 1812 est impressionne par la « bante
des habitants, par leur respect et leur affection pour les pretres...
l.a parole d'un prette parmi eux est aussi puissante que Ie serait
celle d'un ange» 2. Il admire leur belle simplicite et leur foi et les
compare aux chretientes de la primitive £glise.

1. Lettte It Mgr Ie 3 sept. 1809. N .•J!. VI, S~
2. ]oumaJ de Mgr Plessis, I. c. p. 227.
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• La boiss012

L':lb~JC Antoine l\'!ame:1Ll, lars de son sejour aCheticamp en 1814,
exprimcn les mCm~s closes. Ccpcndant, pour une premiere fois, sur
git une reserve: «C'est bien dommage, ecrit-il, que dans l'un et
l'autre endroit {il s'agit de Cheticamp et de MacgareeJ Ie rhum sott
en s1 grande benedi.ction; ils sen/ent des fideIes dignes de la pre
miere chretientc»'. II dernande a son eveque «quelle epreuve faut-if
exiger des gens qui s'enivrent plusieurs fois I'annee avant de les
admetore » aux sacrements ?

Ce dernier son de cloche ira s'amplifiant pendant plusieurs decades
dans I'histoire de Cheri-camp. Les contacts que ces Acad.iens main
tiennent avec les lIes Saj[!t-Pierre et Miquelon ou plusieurs d'entre
eux avaient demeure, leurs voyages frequents a ces ties et aux An
tilles, la vente tres libre qu'en hisaient les Jersiais, permettaient aux
Cheticantins de oe pas se priver de boisson, et meme d'en abuser.

Ce regime a dure jusqu'a la fin du dernier siecle, jusqu'au mo
ment 00. Ie gouvernement de la Nouvelle-.fcosse dut etabLir la pro
hibition. Avec cette loi de prohibition, toute fabrication, toute i1TI.'
portation et tout commerce de boisson alcoolique etaient interd.its.
Cette 100 cependant,potlr Cheticump du mains, ne remedia que
partiellernent au mal,C'ar la fabrication clandestine de boissons fre
latees et la contrebande se substituerent au commerce ouvert. Enfin,
en 1929, Ie gouvernement rempla~ait la prohibition pac l'usage con
trole et permettait l'etablissement de debits de spirituel1x. Depuis
lors, il Pellt y avo!r encore quelques abus, mais la presence de la
Gendarmerie royale aldant, ils sont mains graves et moins nombreux.

• L'bomletete des gens

En 1830, I'eveque de Quebec, Mgr Panet, dans une lettre pasto
rale aux geos de Chcticamp, leur reproche leur intemperance et leurs
injustices. Ces reproches severes de la part de l'evGque surprennent
un peu si on ignore qu'ils furent sollicites 11 plusieurs reprises par
Ie mi.sslonnaire d'alors, {'abbe Courtaud. Or, nous l'avons deja dit,
il nous semble: que les plaintes de ce missionnaire sont manifestement
exagerees.

Le partage des terres fait it l'amiable entre les pionniers legua
a la generation suivante un heritage charge de problemes. Il y eut
sans doute de l'entetement dans res chicanes que susciterent les deli·
mitations subsCquentes des terres et d'autres problemes entre voisins.
Mais nous doutons fOort qu'il y eut jamais de bien graves injustices

1. Letue a Mgr Ie 7 janv. 1814. N.-E II, 148.
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manifestes et deliberees. A part quelques pauvres bougres qui pre
naient leur bois de chauffage sur la part des autres, au sus de tout
Ie monde d'ailleurs, on peut dire qu'en general Ie vol n'existait
sous aucune forme a Cheticamp. Personne ne barrait ses partes, et
meme aujourd'hui, beaucoup ne Ie font pas encore. Chacun peut
Iaisser trainer des outlls, du linge a la vue de tout Ie monde sans
crainte de vol par des Cheticantins.

• Les JUTom

Le b-iasphcme n'existe pfl.S a Chcticamp. Quelques individus feront
usage de jurons mais tres rarement de blasphemes. Et enco're, ces
jurons sont empruntes a la langue anglaise. « Goddam)} et « Jesus
Christ» sont a peu pnss les seuls mnnus. Le seul juron fran~ais est
«maudit)}. Aussi, que de fois n'a-t-on pas entendu nos gens, au
retour des chantiers, racO!lter leur horreur et leur effrol devant Les
blasphemes qu'ils y avaient entendus pro-ferer par des Canadiens
fran~ais : « Les cheveux nons en dressiont su' la tete ».

Les premiers missionnajres de Cheticamp furent tous des pretres
particulierement remarqililbles. Par la suite, il y eut des MacKeagney
et des Chenal ql1i la.issaient beaucoup a desirer, mais leur bref sejour
a Cheticamp n'tbranla guere la foi des gens. Plus tard, Cheticamp
eut Ie privilege d'etre dirige pa!: des grands hommes comme l'abbe
Girroir et l'abbe Fiset pendant de longues anm~es. De tels hommes
immunisent une population, surtout quand celle-ci est protegee par
son isolement, contre toute influence nefaste de l'exterieur.

Aussi, jusqu':il ces derniers temps, la fol etait demeuree naive er
profo~dc. Malheureusement, l'ignorance religieuse chez un trop grand
nombre a cree depuis un demi-siec1e un terrain propice a l'ivraie des
Temoins de Jehovah. Mais, par une saine reaction de defense, Ie reste
de la population tend Ii acquerir maintenant une fOl plus eelairee
et partant pLus fenne.

Avant les reformes de Pie X, a Chericamp comme ailleurs, on ne
communiait pas souvent. Par influence janseniste, les pFetres eux
memes n'encourage:l.ient pas la communion frequente.

• Les paim benits

La communion sacf:'.mentelle unit effectivement Ii Notre-Seigneur
et constitue un merveilleux symbole d'union et de charite entre les
chretiens. Mais Ii une epoque ou ceete communion se faisait rarement,
il semble que Ie pain benit y supplea comme symbole d'union dans



206 CHETICAMP, HISTOIRE BT TRADIUONS ACADIBNNES

la communaute paroissiale. Autrefois en effet, il y avait Ie pain ben.it
tous Ies. dilnanches.

Chaque faroille, a .tour de rOle, fournissait le pain, Ie tranchait
en petits morceaux et l'apportalt a Ia sainte table dans une grande
corbeille. Au debut de Ia messe, Ie prctre descendal,t bemr ce pain.
Les syndics Ie distribuaient alors de bane en bane a tous les assistants.
Chacun en prenait immcdiatement une petite bouchee puis «serrait»
Ie reste dans sa poche pour les enfants ou Ies autres membres de la
famille qui n'avaient pu venir a Ia messe '.

• Crucifix, images sail1tes, eau bellite, rameaux
Dans toutes les m;.,isons a Ia place d'honneur, vous trQUvez un

crucifix, des images saintes et souvent une statue de la sainte Vierge
devant lesque1s Ie chapelet et la priere du soir se disent en famiHe.
Le rameau benit est sur un cadre de porte et la bouteiUe d'eau benite
et Ie cierge benit, dans une armoire.

Quand Ie tonnerre grossit, on allume Ie cierge et dehors, tout Ie
tour de la maison, 1'0n asperge d'eau benite Ie sol comme pour fwe
une cclnture protectrice; ron fait aussi une croix d'eau benite sur
chaque fenctre. A. cbaque eloise (eclair), les gens se signent. Si Ie ton
neere dcvient trop fort, on s'agenouille et I'on recite Ie chape1et en y
ajoutant SOUVf;nt :

«,Sainte Barbe et sainte Fleur,
«Proteg~es du Seigneur, - ou: Sur la croix de mon Sauveur,
«Ou-ce que Ie tonnerre ira
II: Sainte Barbe Ie conduira.

A la tete de chaque lit, etalt suspelldue une petite bouteille d'eau
berute. Et chaque soir avant de se coucher, chacun se signait avec
l'eau benite, en disant :

« Eau b~nite je te prends, si la mOrt me surprend tu m'servi.ca5 d'sacrement.
ou : «Eau b6lite je te prends - Sur mon corps je te repands - Au nom du

Saint-Esprit - Si je meurs subitement - Tu me servi.ca5 de ,acrement.»

2. - Fl!TES ET SAlSONS

Pour brossc-r un tableau satisfaisant de la vie et des traditions des
CheticaQtins, suivons Ie cycle dassique des fetes et des saisons de
l'annee et les etapes de 1a vie, du bercea.u a la tombe.

L'Avent - L'Annec liturgique commence avec l'Avent. C'est un
temps de preparation a la Noel et un temps de plus grande austCrite.
En communion avec la pensee de rfg1ise, on s'abstient de toutes
rejouissances cxterieures. On se permettra tout au plus, durant ce

1. Mgt Plessis dans son voyage de 1812 rencontre la m~e tradition ~

Geda1que (SbMlac).
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temps, des veillees tranquilles et des parties de cartes entre familles
amies.

Chapelets de Noel - A l'approche de Noel, beaucoup d'enfaots,
et de grandes personnes aussi, entreprenaient la recitation des chao
pe1ets de Noel. A chaque grain, au lieu des Pater et des Ave, Olil

disait ceete priere : « Doux Enfant Jesus de BethUemJ venez prendre
naissance dans mon cceur». It fallait reciter soixante-sept chape1ets
semblables, repartis ainsi: soixante-six avant Noel et Ie soixante
septieme pendant 1a nuit de Noel, de preference pendant la messe
de Minuit. Ainsi rl~cites, ces chapelers obtena.ient infailliblement une
faveur. Les faveurs demandees etaient aussi disparates que les besoins
de chacun. Les enfants demandaient un jouet pour Noel, un traineau
ou la sante d'un membre de 1a famille; Ies jeunes filles defilllndaient
un fiance; les mamans, la temperance pour leur mati, leur grand
gar~on ou quelques autres faveurs commandees par Ie besoin imme
diat. Cette tradition existe encore mais tend a disparaitre.

Noel - Vne wgende qu'on raconte aux enfants veut que les ani·
maux parlent entre eux, la nuit de Noel. Vne fois, continue la
l~gende, un homme voulut aller ecouter ce que ses animaux disaient
une nuit de NoH. It s'en fut a sa grange et sur l'heure de minwt
void ce qu'il entendit : Le Muf dit au cheval: Ce soir c'est Noel.
Et Ie cheval de repondre ; Oui, et cette nuit Ie divin Enfane vient de
naltre. Le Muf : Demain, que ferons-nous ? Le cheval: Nous por
terons notre maitre en terre! L'homme mourut en effet 1,

La nuit de N oiH possedait tout Ie charme des departs en «car
riole» 2 ou en traineaux, des grelots qu'on encendait venir par tous
les chemins, des fanaux sautiliants des pietons et des «Joyeux Noel»
qu'on se lan~ait cl'un groupe a l'autre dans la awt. A l'eglise, la
creche, toujours la meme chaque annee, les vieux caatiques dont les
couplets ea"dent ch:!.ntes par les plus belles voix de la paroisse, Ie
soixante·septieme chapelet de Noel que chacon recitait, tout prepa
rait les creurs au grand moment de ill reception personnelle de l'En
fant-Dieu par la communion.

A la .fin de la messe, chacon rallumait son fanal et tout Ie monde
sortait au chant d'un dernier cantique. Dehors, on se souhaitait
joyeux Noel et chacon rentrait chez soi et se couchait sans plus de
ceremonie. Dans Ies maisons, aucone decoration, pas de creches ni
d'arbres de Noel! Dans l'apres-midi, les jeunes maries allaient faue

1. Cene tegende semble tr~s repandue en Nouvelle-Ecosse. Voir Polk/()1/1
0/ Lunenburg Colmly, Nova StotUt, par Helen Creighlon, Musee National du
Canada, Onawa 1950, Bulletin No 17, p. 18.

2. A Chelicamp, tralneau eIc!gant a palms c!levEs et ajoure..
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vlStte a leurs parents et rcstaient pour la velllee. S'ils avaient trap
d'enfants pour quitter Ia maison, les parents eux-memes se ren.daient
les voir.

Aujourd'hui, Ies automobiles remplacent les traineaux et dimi
nuent u'autant Ie cbarme des Noels d'autrefois. Mais la messe est
plus belle et la creche al.Ssi. Plusieurs maisons enfin se parent de
decorations de fetes.

Autrefois, it n'y avait oi Santa Claus ni bas de Noel. A la fin du
siecle dernier, Ies enfants pendrillaient leurs bas et attendaient Santa
Claus. Ce dernier etait pauvre et n'apportait qu'une pomme et quel
ques bonbons. Peu a peu, il a ajoute des bebelles, une petite poupee,
un kazoo, tme musique a. boucbe \ une trompe 2, et souvent aussi
des articles utiles : bas, mitaines, patins, etc., achetes Ie plus souvent
chez T. Eaton, grace au catalogue de cette maison.

Pour les repas, les oies remplat;ai~nt la diode traditionnel!e des
Canadiens. II semble que la dinde n'ait ja01a1s exisr.c a Cheticamp
et les oieos eIlts-memes ont disparu des basses-cours. Aujourd'hu~ ron
cuiea la meilleure viande de ba:uf ou de porc avec des chaux, ou
bien, une bonne poutine 3 aux raisins. Autrefois, seu:ls les plus fortunes
avaient des tartes ou des gateaux. Aujourd'hui, toutes les tables sont
garnies de patisseries succulentes.

Le dernier soir de l'm~ - Vne tradition unique dans la region,
qui vient on ne sait d'oit, s'appelle bathe la vieille annee '.

Dans la soiree du 31 decembre, si l'on est dehors et que Ie temps
est calme, on pent ente:ldre des bruits etranges qm s'clevent d'uD
peu partout. Dans le5 roaisons, tout Ie monde est aux aguets et 1'0n
s'cloigne des coins. Les jeunes filles sont nerveuses sans avoir peur.
Elles ticnoent leur cceur a deux mains pow: ne pas sauter trop et
eUes attendent, meme ellcs desirent qu'on frappe souvent dans la
soiree, car elles savent que c'est un peu pour ellcs qu'on frappe.
TIlles sentent les fenetres pleines d'ycux ce sou-Ia pour les regarder
du dehors.

Voici ce qui se passe. Annes de batons, des jeunes s'avaocent
dans l'obscuritc. Par les fenetres, its regardent de q'..lel coin les filles
ou les femmes se trouvent Ie plus pres. Pan ! Pan ! - Ale ! aient
les femmes. A coups redoubles, les jeunes gens rassent de leurs longs
oatons, 1es coins exteneurs de la rruisOfl. Les assiettes dansent dans Ie
dorsouc", la [lampe clignote et les saints pendus aux murs tremblent

1. Un hlU'lDonica.
2. Uoe guimbarde.
3. Du latin puis, pultis,
4. Ann~e se prononce 4nnee a Cheticamp.
5. Dres5oir.
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pendant quelques minutes dans leurs cadres agttes. On est a peine
remis de Ia surprise, que ~a recommence. us quatre pigoons (coins)
de Ia maison sont prls et Ies coups descendent rythmes. « Voyons !»
erie de sa voix men<:.~ante rhomme de Ia maison qui s'inquiete pour
ses bardcaux. Mais les coups pleuvent et redoublent de vitesse. D'un
bond, Ie proprietaire sort a Ia porte. « 5auvons-nous !)} erie ce1ui
qui, par Ia feoHre de Ia cuisine, rorvei1lait i'interieur. Avant que
ootre homme puisse mettle la main sur Ie loquet de Ia porte, la
bande detale. Un peu plus tard, cUe recommencera ailleurs. C'est
ainsi que les jeunes gens battmt la vieille anllee.

Le « jou,' de l'An» - La benediction paternelle du Premier de
l'An n'etait pas connue aCheticamp. 'I.e marin du premier de i'an, les
parents et les enfants, au fur et a mesu..re qu'ils se levent, echangent
entre eux ce souhait: « Bonne et Heureuse Annee et Ie paradis a
Ia fin de vos jourS». Pendant quelques jours, ces memes souhaits
sont repetes entre parents, amls et toutes Ies personnes connues qu'on
rencontre. lis s'accompagnent d'une simple poignee de mains. Chose
remarquable, les Acadiens de Cheticarnp ne connaissent pas 1'usage
de s'embrasser. A part les amoureux sans doute, et encore eo cachette,
on ne s'embrassait jamais a Cheticamp, ni au premier de 1'an, ni au
depart, meme pour une longue absence, oi au retour. 'I.e geste rimel
etait de se donner tout simplement la main. 'I.es contacts avec 1'exte
rieur ant pour resultat d'intradnire peu a peu cette coutume a Cheti
camp, mais la chose ne se pratique a vrai dire que par ceux qui resi
dent dans Ie Quebec ou 1'0ntario et qui reviennent visiter leurs
parents.

5i quelqu'un a re~ un cadeau ou s'est prorun~ un morceau de
vetement : bas, chaussures, chemises, etc., il Ie porte la premiere fills
Ie Jour de l'An, car cela lui attirera de la chance.

Les Rois - Quelques families avaient Ie gateau des Rills avec nne
feve, un fayot et uo bouton. Ceux qui trouvent la feve ct Ie fayot sout
designes reine et rai. Et ce1ui ou celIe a qui echoit Ie bouton restera
vieux gar~on ou vieille fille ! Mais pour la plupart des Cheticantins,
la fete des Rois n'avait d'autre particuIarite que d'erre une fete
dans Ie « temps des fetes ». Aillcurs, les Rois terrolnaient Ia periode
des fetes; mais pas id.

Les Chetilantins ant toujours vecu de la peche. Or, autrefois, la
peche finissait de bonne beure a l'automne, et 1'hivcr Ies gens n'avaient
qu'a faire le train journalier, couper et sortir leur bois de chauffage.
A part \;0, les hommes n'avaient rien a faire. Aussi, la grande pcriode
de loisirs, de vacances quoi, pour les adultes, c'etait Ie «tlempS des
fetes» qu'on prolongeait facilement de Noel au Mardi-Gras. On
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se transportait d'une famiUe a l'autre, chez des parents ou des amis,
qui organisaient les veillees. Les repas, a cettc occasion, eraient
substantiels. Les mets favoris btaient les pates a la viande J, les
poutines aux raisins, les tricots, les tchaudes a la morue, les crepes
et les patissecies variees.

Les f,eillees - Il fut un temps OU 1'0n dansait beaucoup a Chbti
camp. C'etait de vieilles danses comme la patate longue, Ies moutom
et la boulangere. Plus tard, vers Ia ,fin du siede dernier, ces vieilles
danses furent supplantees par des danses plus modernes et plus sau.
tillantes comme les sept et les buit, genre de quadrilles executes au
son du violon et commandes par un calleux. Encore aujourd'hui, on
y connait tres peu la valse et encore moins les foBes danses modernes.

Malheureusement, res soirees de danses s'accompagrul..ient souvent
d'abus de boissons et de desordre, de chicane et meme de batailles.
Aussi, it cause de cela, messieurs les cures pronaient toujours fort
contre la danse. A cause des abus qu'elle entrainait, a cause de la
defense des c-,ues, les soirees de danses ont toujours rcvetu un carnc
tere d'illegitimite a Cheticamp. Seules les familIes peu scrupuleuses
ou peu respectueuscs de l'autorite religieuse se permettaient d'en orga
niser. Les bonnes maisons s'opposaient meme aux danses de famille.
Cependant, la danse fut toujours toleree aux noces. Et alors, on s'en
rayait cn dansant toute la nillt et encore.

Les danses etaient done rares et les veiJlees se deroulaient Ie plus
souvent sans dIes. Alors, c'etaient des parties de cartes, des jeux de
societe, des chansons, des contes et des histoires dr61es qui egayaient
les soirees. Les vieillards parlaient de la Dispersion, des miseres des
debuts a CMticamp, de parties de chasse a I'orignal OU aux Ioups
marins, de drames de Ia mer, de revenanrs et de sorciers.

La Cbandeleur - Le 2 fevrier, en plus de la ceremooie liturgique
des cierges 11 l'eglise, Cheticamp se signalait par une fete sociale bien
typique ; la Chundeleur. Le soir, dans chaque canton de la paroisse,
il y ayah llne grande soiree dansante. Mais iJ fallait preparer cette
soiree quelques jours d'avance et surtout se procurer Ie manger pour
Ie souper. C'est ce qu'on appelait courir fa Challdeleur. Elle se cou
rait par secteur, en bandes de vingt a vingt-cinq jeunes gens. 1'ous
etaient habilles en deguenilles. Scul Ie chef de la bande revctait ses
habits de dimanche 2,

Le chef marcbait en tete et portait une canne enrubannee. Arrive
aux mai.50ns, il frappait a porte et demandait : « Allez-vous fournir
pour la ChanJeleur ?» Si on acceptuit de fournir, Ie chef se tournait

I. On ne connait pas Ies touetieres canadiennes ~ Ou!ticamp.
2. Racome par Placide Boudreau, qui joua Ie role de chef dans III jeunesse.
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vers ses compagnons et disait : «Entrez !» 5i les gens de la maisoo
refusaient de fournir, la bande continuait a une autre maison. Excep
te les maisoos ou des enfants dormaient, presque toutes les families
fouroissaient. Alors, on invitait la bande a entrer et on exigeait
qu'elle danse l'Escaouette.

L'un derriere l'autre et les mains sur les epaules l'un de l'autre,
tous dausaient en cercle autour du chef en sautant des deux pieds it
la fois. Le chef au milieu, frappant a terre avec sa canne pour accor
der, chaotait :

L'ESCAOUEITE

Cest monsieur I'made et madam' marie' (bis)
C'est mOllSieur, madam' ma.cies (bis)
Qu'OOl pas eocor soupe. (bis)
Un p'tit moulin sur 1a riviere,
Un p'Ut moulin pour passer I'eau.
Le feu sur 1a montain, boy run, boy run,
Le feu Sl.lI la monrain, boy run away.
J'ai vu Ie loup, Ie r'nard, Ie lihre,
rai vu Ia grand' cite sauter,
J'ai foule rna couven', couvert', vert', ven'.
J':li foule rna couven', couverte aWl: pieds.
Aouenne, aouenn', guenille,
Ah ! resrou' ra gueniIle,
Aouenne, aoueone, aouenne, nippaillon !
Ab ! rescou' tes brillons.
Tibounich, naber, nabette !
Tibounich, naba ! 1

La Ch:Ul5()!l termince, la maison fournissait « tout ce qu'iI y avair
mention» pour faire un fest'in : de la viande, de 1a farine, du beurre,
du sucre, du the et padois meme de l'anis.

Les cOUrettx !e fa1sJient quemandeurs. « Combien venez-vous a 1a
Chandeleur? - Trois o,u quatre. - Trois ou quatre! !! Vaus
n'avez pas donne pour 1a moitie d'un mangeur comme vous autres !
Encore du beurte ! Encore du sucre! » etc. Les gens fournissaient selon
Ie pombre de personnes qui y allaient. La meme scene recommenlOait
de maison en maison.

Les coureux etaien.t munis de cloches a vache, de grelors, de bor
gos et de tout ce qui pouvait faire un vacarme d'enfer, afin d'annon·
cer de loin leur venue et tenir les gens rcveil1es.

Auparavant 1es organisateurs s'etaient entendus avec une famille
pour qu'elle accepte de cuire la C!J(mdeleur et de hire la veillee

1. Chansons d'Acadie par Ies Phes Anselme et Daniel, capucios, 2e
recueil, p. 25. M. Roger Matton a inlitule Escl10llelle une suite pour grand
orchesrre er chlrur sur des th~mes de folklore acadien.
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chez eUe. Pour permettre a cette maison de cuire et de faire Ies
preparatifs necessaires, on courait la Chandeleur yen; Ie 30 janvier.
Le 2 fevrier, a1a maison designee, Ies gens commen~aicot Ii se ranger
vers quatre heures de I'apres-midi. Des qu'ils etaient assez norn'brcU!.."C,
Ia danse commen~ait RU soo du violon, com1lle a une noce. Vers six
heures, c'etait Ie souper. Puis la clanse reprenait pour continuer jus
qu'a minuit moins Ie quart. A cette heure precise, tous s'agenouiI
Iaieot pour la priere du soi.r qui finissait la soiree a minuit.

Autrefois, Ie cure acceptait d'aller souper et veiller. Avec Ies
hornrnes plus ages, il jouait aux cartes. Le souper etait a peine fini
que Ie Pere Fiset disa.:.it : « Vite ! debarrassez Ia table qu'on joue aux
cartes! »

Pendant Iongtemps, tout se passa tres bien et sans abus. Mais
avec Ie temps, on y introdllisit Ia boisson, on clansa jusqu'a deux
heures en nnit et il y eut des quereiLes. Le Pere Gieroit' dut con
damner Ia Chandeleur. Le Pere Fiset, qui l'avait permise de nouveau,
dut Ia condam!1er encore pour les memes abus. La demiere Chan
deleur fut coueue en 1907 a Belle,Marche, chez William a Isidore
Deveau.

Les crepes de La ChandeLeur - Dans plmieurs familIes, les crepes
etaient de tradition au souper de la Chandeleur. Ce n'est pas tout Ie
monde qui pouvait en manger cependant. La pate etait preparee par
Ies cuisinicres, mais chacun devait lo'irer sa crepe. Celui ou celIe qui
ne pouvait pas virer sa crepe avec Ia poeie s'en passait 1.

La Saint-VaLentin - La couturne d'envoyer des valencins existe
it Cheticamp depuis tres Iongtemps. Autrefois, ces valentins etaient
presque toujours anonyrnes et s'envoyaient par Ia poste. Toujours
satiriques, parfois orduriers, iis n'etaient pas toujours amusants. Ils
consistaient en un des in fait a Ia main Ol!l decoupe dans quelque im
prime auqucl on ajOl1taLt quelques mots piquants ca..;caturant illl

detaut physique ou moral, nne bevue ou une ambition du destinataire.
On raconte que certains individus, tel Jean Chiasson (Petou), n'au
cait pas ouvert one Icttre ce jour-lil pour tout I'or au monde, lIL1.is
jetait tout au leu sans reg:trder. Aujourd'hui, on eavoie encore beau
coup de v:dentins. :Ml!is lis sont achetes au magasin, aimables ct
signcs.

Les Jours Gms - Les jams geas ctaient des jours de r,randes
fetes. Tout Ie monde ch6mait ces jours-Ia. MalhCllr a I'imbeciIe qui
aurait travam~. II se semit fait decrier par toute b parois&C.

C'.ctaient des joms de visites generales. Tous cellX qui Ie pouvaient
se promenaient, en carrioles ou a pied, arretant chez tous les patents

1. Mme Cltarles L. Aucoin.
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et tous Ies amis. Et ces soirs-ill, c'etaient des veillees a n'en plus finir.
Malheureusenlent, il y eut beaucoup d'abus dans Ie passe, Plusieurs
jouaient aux cartes pour de l'argent et avaient la cruche de boissOD
sur Ia table. Quelques-uns jouaient au petit-loup, c'est-a-dire, n'enga
geaient que des montants tres minimes. D'autres joualent au gros
loup 0\1 les sommes engagees etaient considerables. Quelques-uns y
jouaient leurs biens, cornme leur cochon, leur vache, et se cuioaient.
Ce n'est pas sans raison que Ies pretres s'elevaient avec vigueur
contre Ie jeu a I'argent.

Le Mardi Gras, a minuit, tout arretait. Cetait la cloture des
Fetes. Le Careme commen~ait.

Le Cm-eme - Le Careme etait un temps de penitence. En plus
du jeunt:, on s'abstenait de toutes rejouissances. II n'y avait meme
pas de veillct:s et les cavaliers ne devaient pas aller voir leur blonde.

Tous les climanches du careme, et dans beaucoup de familIes tous
les soirs, on chantait Ia «Passion de Notre-Seigneur» 1. Surtout on
ne manquait pas de Ie faire tous les jours de la semaine sainte. Ce
cantique ernit chante pieusement par tous les membres de la famille.
Ceux qui ne savaient pas chanter .ecoutaient religieusement en silence.
C'est durant Ie careme aussi qu'autrefois, on chantalt «Ies cantiques
de Marseille ».

Dne autre tradition du careme dont on se souvient encore, c'etait
Ie rassemblement de plusieurs familIes voisines dans une meme mai
son pour Ie chapelet, dont Ies mysteres etalent chantes pour ill
priere clu soir et plusieurs cantiques, La ceremonie durait au-deli
d'une heure.

La Mi-Careme - Le jeudi de la troisieme semaine du careme,
c'est la mi-careme. Les enfants et les jeunes, Ies gar~ons surtout mais
aussi des filIes, courent la mi-careme depuis toujours. Autrefois, cha
cun fabriquait son masque avec un bas de laine, une manche de chan
dail ou avec du carton, de l'etofie ou de la toile. On s'habilillit de
ill fa~on la plus originale possible et dans Ie dessein de ne pas etre
reconnaissable. I.e jour padois, mais surtout Ie sou apres souper,
seul ou par petits groupes, on partait, dans ces accoutrements, visiter
Ies familIes voisines du canton, II s'agissait pour les gens de la maison
visitee de decouvrir l'identite des mi-caremes et pour ceux-ci de con
trefaire leur demarche et leur voix afin de mystifier leurs h6tes. Le
succes et Ie plaisir etalent d'autant plus grands que les mi·caremes
reussissaient a jaser abondamment, a danser et a faire beaucoup de
gestes sans etre reconnus par de proches parents ou des am.is.

1. Chansoos d'Acadie, Pere Anse1me et Pere DanIel, aIJlucios, Vol. I,
pp. 28-31.
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Aujourd'hui, la mi-carcme a plus de vogue que jamais. Du jeudi
qu'on la courait, on l'a etendue a toute la semaine. Beaucoup plus
de gens, meme d'age mur, y participcot. les masques soot achetes
chez Ie marchand. les costumes, pluS recherches qU'autrefois, repre.
senteot souvent des personnagcs tels qu'agent de police, une reIi
gieuse, une iofirmiere ou meme une Evaogeline. les «mi-caremes»
se transportent en automobile et ont elargi Ie cercle de leurs visltes.
Pour l'occasion, des troupes d'aIilllteurs, chanteurs, danseurs et mu
siciens, s'organisent et, habilles en mi-caremes vont semer la gaiete
dans Ie plus de maisons possible.

Les Rameaux - A Cheticamp, on ne connait pas les palmes im
portees d'aiHeurs comme nmcaux. Chacun apporte a l'eglise son pn)·
pre rameau a faire benir. C'est du ccdre (thuya), du sevigny \ du
chenave 2, de la colombe s ou meme un simple falte de pruce ou de
sapin en forme de croix, qu'on a etc cueillir dans Ies montagnes. Au
retour de l'eglise on distribue ces rameaux dans toutes les batisses,
mcme it la grange, et dans toutes les pieces de 1a maison, meme a 1a
cave. Aujoul'd'hui, on en met dans les automobiles.

Piiq7Jes - Paques, fete de Ia resurrection de Notre-Seigneur, mar
que la fin des penitences.

Les CEUJS de Paques - Jusqu'i Ce.5 derniers temps, la population
n'etait pas riche et Ia nourriture etait pauvre. L'homme qui partai(
au petit jOtlr ou La nuit pour une rude journee de ptkhe se serait
fait des crepes pour Ie dejeuner, mais Ie reste de la famille se con
tentait Ie plus souvc~t de pain et de melasse. Pourtant, a Paques, 1<1
tradition voulait qu'on cut des ceufs pour dejeuner et qu'on en man
geat auIant qu'on voulait, Les pOtties commen~aient a pondce tard,
Alors, on conservait precieusement tous les ceufs et Ie marln de
Paques, c'etait bombance, Des hommes en mangeaient jusqu'i dix
et dou~e ; les enfants cinq et six. C'etait a qui en mangerait Ie plus.
Et Ie lendemain recommen~aient les dcjeuners de misere.

La dame d7J soleil - La croyance populaire admet que Ie solei!
danse au lever Ie matin de Paques. Aussi, au moins une fois dans sa
vie, chacun se levait pour admirer ce phenomene.

La courume du Quebec de cueillir I'eau de Piques est inconnue
a Chcticamp.

Le Premier Avril - Le premier d'avril est Ie jour oil 1'on « fait
pecher Ie poisson d'avril ». On demandera a quelqu'un qui n'est pas

1. Lycopode claviforme, Lycopodium daval'Qm, vuIg, « courant! verts >l.

2, Geoevrier commun, Juniperus communis, vulg. « genievre ».
3. Lycopode fonre, Lycopodium obscurum.
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sur ses gardes d'aller chercher un objet. En route, on lui criera :
«Jette ta Iigne ! c;a mord !» Ou encore, on enverr-a quelqu'un qui
ne sair pas lire porter chez Ie voisin un papier sur Lequel on ecrit :
« Faites-Ie mordre ». Le voisin dira : « Ten n'avons pas; allez chez
un tel ». Ce dewier continuera Ie stratageme et Ie su..ivant de meme
jusqu'a ce que la vieti.n1e se rende compte qu'elle est poisson.

L'enu de mai - Les Cheticantins surveilIaient Ia premiere neige
qui tombait dans Ie mois de mai. 11s en recueillaient suffisarnment
pour que, fondue, eIle donnat quelques bouteilJes d'eau. C'etait
« l'eau de mai» qui possedait une vertu medicinaJe contre les maux
d'yeux, d'oreilles et autres du meme genre 1.

La Fete-Dietl - La procession de la Fete-Dieu constitue une
grande fete paroissiale. Comme partout ail Ieurs, on y deploie Ies
insignes et lcs bannieres, les voiles des enfants de Marie et les robes
blanches des petites tilles. Des drapeaux Mcorent l'eglise, son par
terre et tout Ie parcours de Ia procession. Sur tout ce parcours Ie
long du chemin et dans les champs on plante des sapins, a tous Jes
cinq ou six pieds.

Ce qu'il y a d'unique, croyons-nous, c'est la garde improvisec
qui s'organise pour la circonstance. Des volonta..ires, hommes ct jeunes
gens, revetent leur costume traditionneJ, pantalons bleus avec galons
rouges et chemise blanche avec &harpe rouge. Avant Ia messe, un
capitaine, ord.inaircment un ancien combattant, leur fait faire quel
ques exereiccs. De vingt a trente, armes autrefois de mousquets, au
jourd'hu..i de fusils, ils aceompagnent Ie saint sacrement. Arrives au
reposoit, ils se forment en dcmi-cercle en avant, et quand Ie pretre
elhe l'ostensoir pour bew, ils saluent par une salve de cartoilches
a blanc.

Ccs soldats gardaient tou jours quelques cartoucbes de surplus.
Apres la ceremonie, au retour de l'eglise, iis choisissaient Ie moment
propice pour tirer des coups-surprise, faisant sursauter les hommes,
crier les femmes et se cabrer les chevaux. C'etait re\il.

Aujourd'hui, les Cadets de l'air Ies ont remplaces.

La Fete de saint Pierre et de saint PtU~1 - Sain t Pierre crait pe
cheur et demeure Ie patron des pecheurs. Ceux de Cheticamp n'ou
bliaient pas sa fete qu..i devena..it leur fete. Tous les etes, Ie 29 jnia,
Us echoua..ient leurs embarcations, les lava..ient et les peinturaient. Le
soll', aux cabaues de p&he, il y avait iei et Ia des reveillons au saumon.
MaJheul'eusement, pour plusieurs, cela tinissait trop souvent par une
ribote.

1. Simon Bourgeois, inIormateur.
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Les trois premiers ;OUTS d'aout - Les trois premiers jours du
mois d'aout, les gens a1laient se laver les pieds a la mer. Les parents
y envoyaieot surtout leurs enfants. Ces trois jours-H., l'eau avait la
reputation d'etre particulierement saine.

La canicule - Les camcuJes comme disent les gens, correspon
dent a I'epoque des chaleues de I'ete, scientiliquement du 22 juillet
au 23 aout, Les Irulmans de Cheticamp, qui s'inquietent si facilement
quand l"urs enfants vont se baigner, prolongent la pericxle des caui
cules. Vne opinion poplliaire veut en effet que I'eau des lacs et des
rivieres, comme l'eau d~ mer, soit tres malsaine durant les canicules.
B~au pretexte alors pour les meres inquietes de dtHendre a leurs
enfants d'aller se baigner et de prolonger cette ,periode a leur gre.

La T oussail1t - Vne tradition tres repandue autrefois a Cheti
camp consistait a voler des choux la veille de la Toussaint pour les
faire cuire Ie leodemain. La coutume populaire voulait que ce ne fUt
pas peche de voler des choux ce jou.r-Ia. Les proprietaires de ces legu
mes n'avaient qu'a surveiller leur bien, sans quoi ils s'expOlSaient au
maraudage. La Toussaint etait une fete ceIebree un peu comme les
Ro15 et les Jours Gras.

Le Jour des Morts - II n'y a pas tres longtemps encore, la croyan
ce etait generale que les morts revenaient sur la terre, Ie 2 novembre,
de minuit a minuit. II aottait comroe une crainte rC·verencieuse dans
I'atmosphere, meme chez les adultes. Ce jour·la les enfants avaient
une peur noire d'a:ller seuls a la grange au dans n'importe quel coin
15ole.

Les Cheticancins prknt beaucoup et font chanter des messes pour
leurs morts. Autrefois, il y avait la cnee des limes. Vn paroislsien
donnait soit des poches de patates, soit une brebis ou un pecit cochon.
On vendait <;:a a l'enchere su.r Ie perron de l'eglise apres la messe et
les recettes allaient au cure comme honoraires de messes pour les
ames. Cette coutume n'cxiste plus aujourd'hui.

Plusieurs Cheticanrins ant meme une devotion awe ames du Pu.r
gatoire. Non seulement ils prient pour elies mais ils les prient et
leur demandent des faveurs, promettant en retour quelques prieres
au certains sacrifices pour elles. Ainsi, d'aucuns demandent aux ames
de les reveiller a telle heure Ie macin. I1s sont certains d'etre reveil
les a l'heure precise.

La Sninte-Catherine - La fete de la Sainte-Catherine passe totale
ment inaper<;:ue ici. On ne parle pas de coiffer Sainte-Catberine et on
ne reconnalt pas ceLte sainte comme patronne des vieilles £illes. On
ignore meme la tire de la Sainte-Catherine.
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Un rapport de M. LejamteI a l'eveque de Quebec en 1809 nous
apprend que deja. « routes ces families (de Cheticamp) en general
ont beaucollp d'enfants» 1. CeLa n'a pas change depuis. Les familIes
sont nombreuses. Malheureusement, les jeunes s'exilent en grand
nombre.

• La naissanct!

Les femmes de Cheticamp etaient fortes et o~dinairement 1a nais
sance d'un bebe ne Ies derangeait pas outre mesure. Une femme
enceinte continuait de travailler et de s'o,ccuper du menage jusqu'a
Ia derniere minute et se relevait vite apres la naissance.

Si une femme enceinte etait menacee de perdre son enfant, Ia
medecine populaire y voyait. Le medicament dassique consistait en
une pate de Carine et d'eau dans laqueHe on ajoutait du I"Uban vert
erniette aux C1seaUX. Apres avoir transvide cette pate plusieurs fois
dans deux tasses, il fallait la boire. Un autre remede qui devait etre
eflicace a cause de Ia tranquilIite qu'il exigeait, col11portait pour la
femme enceinte un repos prolonge sur Ie dos avec une soucoupc
d'ail sur Je ventre.

Les parents furent et sont encore d'une discretion absolue et
exageree sur I'origine des enfants. On n'en pariait pas. Si Ies enfants
se montraient trop curieux et questionneurs Ia-desSllS, on leur disait
q,ue c'est Ie doeteur qui apportait Ies bebes, ou encore, qu'on Ies avait
trouves qui a Ja grange, qui dans Ie foin, qui dans Ie bucher. On
raconte qu'une fois, Ie gros Leonie it Lubin a Suzanne (Chiasson),
encore petit gars, apprenant qu'un petit frere ou une petite $rem qui
venait de naitre amt ete trouve dans Ie bucher, defit tout leur
bucher de beis pour voir s'il n'en trouverait pas d'autres.

Pour Ie bapternc, il n'y a aueune regIe protocoIaire dans Ie choix
du panain ou de Ia manaine. On les prend Je plus souvent dans 1'1
parente, un grand frere, une grande $reur. Mais ces gens ne s'offus
quent pas, si on choisit queIqu'un d'autre. Les porteurs sont ordinai
relj,lent Ie grand-pere et la grand-mere. La ceremonie du baptemc
sc derouIe avec Ia plus grande simplicite. On n'a pas encore pris
I'habitude de faire sonner Ies cloches de l'egIise pom Ie bapteme.
Aucune fete ne s'organise a Ia maison et on ne connait pas la cou
tume de faire des cadeaux ni a l'enfant ni a Ia mere. Pat Ia suite

1. Lettre 11 Mgr Ie 3 sept. IB09. N.·E. VI-53.
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cependal1t et chaque annce, a l'anmversaire de naissance de l'enfant,
son parr:<in lui bit un petit present.

Aux debuts de Chc!icamp, nous remarquons que 'ies enfants
recevaient sam'cnt au bapteme Ie nom du saint dont c'etait la fete
ce jour-lao De ta, des noms comme Barbe, Eulalie, Euphrosine, feli
cite, Perperue, clu'on rencontrait sou\'ent et que d'ailleurs on ecaur
tait en Lulie, Phroisine, Gte, etc. On se servait beaucoup de noms
bibliclue:s aus';l, rels que Abraham, file, MoIse, Samuel, Judith, Esther,
Jeremie et mi:me Christ.

Depuis Ia tin du sieele dermer, s'est manifestee une rendance
assez marquee a donner des noms anglais, camme Walter, ~fick,

Charlie, William, Tommy et autres semblables, Le Pere Leblanc,
cure, n'aimait pas cet afIublement de noms anglals pour des petits
Acacliens. AU5s1 inscri'vait-il toujours Ie nom en fran<;ais dans l'acte
de baptcme, mais trop souvent les parents appelaient leur enfant
Willie on William, Charlie ou Patsy, meme si Ie Pere Leblanc avait
eerie Gu'U<lllme, Charles ou Patrice. Quelques-llns de ces noms sont
si COllr~!nts ct depuis si longternps en usage que les gens les croient
fran<;.ais. On racoate qu'apres un bapteme, une femme aurait dit:
« Clifford! un nom anglais! Pourquoi ne pas lui avoir donne un
nom francais camme Charlie! »

A Chitkamp, les nOmS de famille sont tres peu en usage, excepte
dans les ec6ts, la correspondance et pour les etrangers. Pour les
Cheticantins entre eux, il n'est pas question de Placide Poirier ou
de Joseph Chiasson, mais tout simplement de Placide a LaZ;lre et
de Joseph if Henri. Comrne il arrive souvent qu'on donne a l'aine
des gnrt;'ons Ie nom de son perc, pour Ie distinguer de ce dernier on
l'appelJera Ie petit, ainsi Petit Pladde a Pladde, qualiticatii qu'il
gardera toute sa vie mcme s'il devient plus gros et plus grand que
son pere.

Autrefois, apres la naissance d'lln bebe, la maman ne se lavait
pas pcnda.nc pluaie\!l:s jours par crainte d'attraper du froid. Elle
etait sourrUse a un regime alimentaire severe. Pendant plusieurs
jours, elle ne pouvait prendre que de la soupe au riz tres claire avec
du pain roci sans beune,

Quand Ie temps erait venu de de/Tiller 1 un enfant, la maman
s'appliquait sur les seins un cataplasme d'etoupe chaude et de lilli
ment blanc. Au lieu de ce cataplasme, certaines femmes se servaient
de deilles casquettes chauffees au fourneau 2,

Dans Ie dcssdn d~ proteger leurs mernbres fragHes, les bebes
etaicnt etroitement emmaillotes et ticeles dans leur berceau. Comme

1. Sevrer.
2. Mme Marie Aucoin, in forma lrice.
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la sainte Vicrge a beCCl~ l'Enfant Jesus, il fallait, selon une croyance
populaire, bercer les bebes. On 1~3 ber~ait a les rendre malades. An
jourd'hui on n'emmaillote plus et on ne bercc plus guere les enfants.
Us ne s'cn portent que mieux.

Vu leur pauvrete, certaines families ne pouvaient se procurer de
la poudre a b[be. Pour empccher les echauffaisons, on se servait alors
de la poudre de pruce '. Plus taI'd, on fit usage de fanne brulee.

Le bebe etait nonI'd par sa mere pendant trois mois au moins,
parfois un an et plus. Apres, il etait nomri au biberon muni d'une
tetollche 2, puis it la bouillie au lait et peu a peu au..'C bouchees mol
les 3.

La presence de medecins depuis 1875, I'hopital aujourd'hui, les
conferences organisees par Ies services de sante, Ia prosperite eco
nomique et I'instruction plus avancee oat banni toutes Ies methodes
bizarres et sO\lvent antihygieniques et permis aux mamans de Cheti·
camp d'etre parfaitement a Ia page dans Ie domaine de I'hygiene.

• L'entance

Les aines aident Ia maman dans les soins du bebe. IIs peuvent Ie
cajoleI' mais ne doivent pas Ie chatouiller car il begayerait plus tard.

Au sujct des enfants nous o'avons trOl1ve que ce dieton :

([ Quand un enfant a 1es dents tor.
«Un autre enfant viendra bientot.»

Un septieme gar~on ou une septie.me hBe de suite a un dOlt. On
cwit qu'un simple attouchemeot de sa main peut guerir toutes sortes
de maladies, comme arreter Ie sang, oter Ie mal de dent ou guerir
les brlilures. On attribuait Ie meme don it un enfant qui naissait Ies
pieds les premiers.

Tous Ies parents vetllent des enfants intelligents. Us Ies trouvent
toujours chal'mants, mais jusqu'ir. preuve du contraire, ils craignent
qu'ils ne soient idiots. Pour cviter cette catamite, on ne leur coupe
pas Ies ongles ni les cheveux et on ne Ies fera pas se regarder dans
un miroir avant qu'ils aient un an.

• La seconde entance

A. l'age d'un an, I'enfant commence a comprendre et prend plai
sir aux jeux qu'on executc pour I'amuser. Le papa, Ie grand fcere

1. Poudre qui se trouve entre r~corce et l'arbre mort.
2. Tecine.
3. Douchl!es mamees par la m~re avant d'me donnl!es au bl!bl!.
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ou Ie grand.pere, l'assieront a califourchon sur leur pied et, la jambe
croisee, Ie feront sauter en disant :

« A Paris, ~ Paris, - Sur la queue d'll!! p'tit ch'val gris, - A Rouen,
11 Rouen, - Sur Ia queue d'un p'dl ch'val blanc. - Le pas, Ie pas,
Plit trot, p'Ut IrOI, - Grand trol, grand Irot, (prODODCez trotte) 
Put galop, p'tit galop, - Grand galop, grand galop ! »

Commence lentement, cc mouvement s'accelere avec la vitcsse du
cheval qu'on Unite.

Voici d'autres jeux et d'autres formulettes enfantines dont on se
sere pour amuser Ies enfants :

«L'alouelle, a1ouette, alouette! - Court, court, court. - Elle a pass~

par 111 (00 hole Ie bcas nu avec SOD doigt). - Elle a fait SOD nique a
(dans Ie crewe: de Ia main). - Cli-a l'a attrapee (Ie pouce). - Cd·a
1'a plumee (l'index). - Cd-lit l'a fait mire (Ie majeur). - Cli a l'a
ml\ng~e (l'aonulaire). - le p'lit quinquinque s'en a pass~ (petit do~t).

II yale jeu connu pour amener l'enfant a distinguer certaines
parties de son corps. En pointant du doigtchacune des parties don
nees, on dira :

« Estomac de plomb, - Gorge de pigeon, - MeDlon fourchu, - Goule
d'argeot, - Joue bouillie, - Joue roude, - Nez quinquin, - Put reil, 
Gros-t·reil, - Poque la rn6.illoche ! »

Avec ces derniers mots, on donne un leger coup sur Ie front de
l'enfant.

A trois ou quatre aos, l'enfant s'amuse beaucoup au jeu swvant.
Les deux mains joiotes ave: poings fermes, on lui fait tenir un petit
baton sur ses pouces. Eo faisant des simagrees pres du baton, on
recite Ja formuJette suivante :

«Mon phe avait un p'dt chien - Qui s'appelait biztaque. - I' courail
dans 1a foret, - La queue raide commc U!J piquet. - Biz.iz·iz·iz.., (aussi
longtemps qU'OD veul). - Taque ! »

En disant Biz-iz... on s'approche davantage du baton, prt~t a Ie
saisir. Au mot « taque », on Ie saisit vite pour en. {rapper les doigcs
de l'enfant qui doit essayer d'eviter Ie COl.lp en ouvcant les mains
des qu'oo saisit Ie baton,

Voici un autre petit jeu foct simple: En touchant successivemeot
Ie bout des doigts d'unc main de l'enfaot, on compte jusqu'a quinze
pac cette simple cimctte :

«Pint' dessus pime, - ]e gag'rais pinte - Qu' les quinzain's soot 1l. J>

A chaque sylhbe, i1 faut appuyer de la parole et du geste.
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Nous sonunes au chapitre de la vie sociale. Puisque nOllS avons
cOl1lSacre un chapitre special aux ecoles, il est inutile ici de revenir
sur la vie scolaire comme teHe. Ce qui nous interesse c'est la vie des
enfants a cet age scolaire.

Aujourd'hui, Ies enfants commencent Ia classe vel'S l'age de six
ans. Et Ie service d'autobus scolaire permet aux enfants d'etre assi
dus malgre les distances et malgre les tempetes. Autrefois, bien des
parents n'appreciaient pas l'instructioo, la m.eprisaient meme, traitant
de paresseux ceux qui voulaient vivre dtt crayoli. Naturellement, les
enfants de tels parents n'etaient pas interesses non plus et ne tenaient
pas longtemps a l'ecole ou, Ie plus souvent, ils n'apprenaient rien.
Un gtalld nombre de parents cependant SUfent faire beneficier leurs
enfants de l'instruction qui se donnait alors. Et des que les eco,Ies
furent passablement organisees, a partir de 1875 it peu pres, nous
voyons toute une plE~iade d'enfants deveni.r maitees d'ecole, ouvrir
des commerces ou meme aller faire leur cours classique. Aujourd'hui,
d'une fa~on generaIe, tous Ies parents apprecient hautement l'educa
cion et les enfants aiment l'ecole.

En dehors des heure!; de classes ou d'emdes, la vie spontanee des
enfants se manifeste surtout par les jeux, a Ia maison et a l'eeale,
durant les recreations. Les petits gar~ons de leur cote et Ies petites
filles de l'autre, ont souvent leurs jeux propres, mais cOlOme la com
position des familles comporte presque toujours des gar~ons et des
fiUes, et comme it Cheticamp les gar~ons et les filles vont aux memes
ecoles et dans les memes classes, il arrive souvent qu'on s'amuse
ensemble a des jeux de societes, soit a l'insu du maitre parti diner,
soit devant lui et avec lui durant les recreations du matin et de
l'apres-midi '.

ies jeux des enfants a cet age sont tres nombreux. Rapportons-en
quelques-uns. 11 y ales jeux pour Ies gar~ons seuls: L'ett; depuis
roujours, it y ales cerceaux, Ies petits chariots, Ies bateaux, les jeux
de pommes, et aujourd'h'.li les mm'bres Ie printemps. Grimper (Ie
grimpage) dans les arbres et sur les toits, chacotter, faire des stehlets
de vergne, aUer a la peche Ie long des ruisseaux sont aussi des passe
temps tres apprecics. En hiver, ce sone les jeux dans Ia neige tels
que construire des forrs, des chateaux, des hommes de neige, glisser
en petite traine, patiner. Jusqu'en 1930, on ne connaissait pas Ie jeu
de hockey. Depuis lors, il y a un arena, et des clubs de hockey se
sont organises.

1. Ced arrivait et doh arriver encore surtout dans les eco1es de districts.
Au Couvene, les eleves sont compl~tement separes durant les nkr~tioDs.
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Pour les petites filles, ce sont les jeux a la poupce, les saues a Ia
corde, Ies sauts aux C8-!"!'eaUX, de nombreux jeux de groupes comme
«Les clefs sont dans Ia mer» et autres,

Voici plus en details queIques-Wls de ces jeux :

1. Les clefs SOl1t dam la mer - Ce jeu ordinairement execute
par des fillette.s est connn dans certaines parties du Quebec sous Ie
titre «Lcs cloches sont all fond de l'eau » et se dero1.lle de Ia mcme
fa~on,

« Les joueuses choisissent deux compagnes dans Ie groupe. Ces deux fillettes
choisisseot chacune Ie nom d'uo obje~ pour designer son cote, par exem-,
pie: couteau ee fourchette, I'or et I'argent. Les deux se joignene les mains
en l'alr pour laisser passer les autres sous Ie pOOl. Celles-ci passenr en
maatant :

« Les clefs sont dam la mer
6 guai! 6 glUli I 6 guai I
Trois fois y passero,
La dem;ere, la derniere,
Trois fois y possero,
La demiere "j restera,»

[Paroles de Cbeticamp}

«A ces deraiers moes les deux filletres qui font Ie pone laisseat tomber les
bras autour de celie qui se rrouve a ce moment sous l'arche. 00 lui de
mande: «Lequel choisis-ru, l'or au l'argeot ?» Cel1e-ci fait son moix et
va se placer derriere celie representee par l'or au l'argent. Le jeu conlinue
jusqu'iI. ce que oouees soieoe prises ee aicne faie leur choix. Quand routes
se [rouvent rangees d'un cClIe ou de I'autre, on commence a tirer de pan
et d'autee er La lutte dure jusqu'il ce qu'uo cOre remporte La victoire sur
l'autre ) '.

2. CON. per le COf[ des moutons - Un enfant du groupe 'brasse de
la terre. Les autres Ie qucst!onnent et il repond :

«Que fais-cu liI.? - Un p'lie feu. - Pourquoi faire un p'tit feu? 
Pour faire bouillir moo eau ! - Pourquoi fa ire bouilIir (00 eau ? - Pour
afftler moo couleau, _. Pourquoi affiler ton couteau ? - Pour couper Ie
cot! de mes moutons.»

Puis, il part ponr u_ raper lcs natres joueurs qui se sauvent.

3. C'est mOlt beart ch!t/'eaJ-l - Toutes les joueuscs mains une font
un ccrclc et dansent en se tenant par la main. En dehors de ce cercle,
une autre daQse seule en tournant et chante :

«C'est man beau chareau,
Ma lant' lure, lure et lure.
Cese moa beau chateau,
Ma tant' lure, lure, 10.»

1. Sreur Marie-Ursule, c.s.j. : Civilisatioll traditiomzeile des lova/ou, Qu~.

bee, 1951, p, 100.
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Les autres reprennent :

«Le n6!-I"e cst plus lYeau,
Ma ~c' lure, etc. .. »

La chanteuse qui est seule :

«Nous Ie detruiroll8,
Ma tant' lure, elc. .. })

Le groupe:

<to Laquell' prendrez.vous ?
Ma t<11l (' lure, etc... »

La chanteuse:

«Mam'seU', ce sera vous,
Ma tant' lure, ecc... » 1
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En chantant cec~ la chanteuse designe un enfant du groupe qui
va la rejoindre et danser avec elle. Puis on recommence la chanson
et en choisit uoe autre. Bt ainsi, jusqu'a ce que tout Ie groupe moins
une soit passe de son cote. Alors, celle qui est demeuree seule re
commence 1a chanson et reconstirue une suite a son tour de Ia meme
maniere.

4. 0':, vas-ttl boitollse ermite - Toutes les fillertes se tiennent
par la main et forment un rondo Elles tournent en chantaot :

« Ou vas-[U boilOuse ermice ?
J e c'y pH, je t'y plais.
OU V3S'tu boitouse ermile ?
A loj je m'y complais.

Tandis qu'on tourne ainsi et qu'on chante, une autre fillette, en
boicant, marche a l'encontre des autres, a l'entour du rondo Tout it
coup la ronde arrete, tandis que 1a boitotJse continue de marcher
eo chantant :

« J e viens cbercber UDe de vos niles,
J e t'y pli, je t'y plais.
Je viens chercher UDe de vos filles,
A wi je ID'y complais.

La ronde recorrunencc a toumer et, tandis que la boitouse con
tinue a marcher, chante :

«Tu prendras donc la plus laide,
Je c'y pli, je t'y plais, etc...

1. Chansons d'A~adje, P~res Anselme et DanieI. capudns, T. I, p. H.
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La ronde arrete de tournee chaque fois que la boitouse chaate,
tandis que Ia boitouse marche tout Ie temps. ld, eIle repond :

« fen veux pas d'ta satre' .\aide,
Je t'y pli, je r!y plais, etc...

La ronde:

« Alors, prends donc Ill. plus belle,
Je t'y pl~ etc...

La boitouse ..

« Mam'sell' Juli', ~ sera VOIlS,

Je t'y pli, etc...

La boitouse nomme ainsi par son nom une fillette de Ia ronde
qui vient alors Ia rejoindre et marcher derriere elle en boitant. La
ronde recommence, mais au plurieI :

«Ou aUez-vous boitouses ermites,
Je r!y pli, etc...

Les boitouses ..

«]'v'noDs cbercher uoe de vos 611es,
Je r!y pli, etc...

C'est Julie qui choisit Ia deuxieme tille et ceIle·ci Ia troisieme et

ainsii jusqu'a la dernihe qui alors fait la boitouse,. et La ronde re
commence et continue aussi longtemps qu'on veut.

5. Le cercle - Tous les enfants se mettent en cerde et se tiennent
par Ia main. L'un d'eux court autour de ce cerde en dehors. En
passant, il frappe un de ceux qui compasent Ie cerde. CeIui-ci doit
immediatemeat courir dans Ie sens inverse et tacher d'attraper sa
place avant ce1l1i qui l'a frappe. S'il arrive avant, il garde sa place;
sinon, l'autre Ia prend, et hli, dOOt couru et fcapper un autre enfant
jusqu'a ce qu'il s'attrape une place.

6. Jeu des souris et du chat - Tous Ies enfants se mettent aussi
en cerde, et tournent Ientement. Ce sont les souris. En dehors du
cerde, immobile se tient Ie chat. En passant pres du chat, Ui.Oe des
souris Ie frappe. Aussitot, Ie chat doit partir aprcs elle et passer
partout all elle passe. Celle-ci passe a travers Ie cerde et entre les
autles souris. II faut que Ie chat passe par ie meme chemin et l'at
trape. S'il ne I'attrape pas, iI est mort. S'iI ]'attrape, i1 devient souris
ct compose Ie ccrde avec Ies autres. Dans I'un et l'autre cas, Ia souris
coueue devicnt Ie chat.

7. Le je1.f. du belier - On formc encore un cerde cn se tenant
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la main bien serree. Au milieu, se tient un enfant du groupe. C'est
lui qui fait Ie belier : il se donne l'air et fonce de toutes ses forces
pour briser Ie cerde et passer. S'il reussit a Ie briser et a passer, il
s'ckhappe et tous ceux qui forment Ie cercle cowent apres lui. Celu!
qui reussit a l'attraper devient Ie belier a son tour.

8. La « cbatte-maigre» (Quatre coins) - La chatte-maigre se
joue a cinq joueurs dont quatre detiennent un coin et Ie cinquieme,
la chatte-maigre, est au milieu. Le jeu consiste pour ceux des quatre
coins a changer de coin sans que Ia chatte-maigre puisse attraper un
coin laisse momentanement libre pour ces changements. Celui qui
perd SOli coin devient chatte-maigre a son tour.

9. Ie ie1J du loup - Un enfant du groupe se cadte. C'est Ie loup.
les autres se promenent eo se tenant par la main et chantent :

«Promeno.lls-1l0US dans Ie bois
Tandis que Ie Ioup Ify est pas. ~

Puis ils interrogent Ie loup :
«Quoi-ce ru fais 1

Le loup repond ;

«Je prends ma chemise.
- Quoi-ce tu fais ?
--< Je mets roes culottes.
- Quoi-ce ru fais 1
- Je me chausse.» (Ainsi de suIte, se10.ll que Ie Ioup vent proiongel:

Ie jeu.)
- Quoi-ce to fllis ?
-Je me l~e.

- Quoi-ce tu fllis ?
- Je me greye a partir.
- Quoi-ce tu fals ?
-Je parte!

II part. Les autres se sauvent. II faut que Ie loup en attrape un,
qui a son tour fera Ie loup.

10. L'anguille hrulee - Tandis qu'une moitie du groupe se retire
dans une chambre, I'autre cache un objet. Le groupe se met a cher
cher. Si l'un du groupe approche de l'objet cache, on lui dit : « L'an
guille brule » au « <;a brule! }) On Ie dit de plus en plus fort selon qu'i1
approche davantage. S'i1 s'eIoigne, on Ie dit mains fort et s'il s'eIoi
gne trap, 011 ne dit plus ricn. En se guidant sur ces paroles, c'est a
qui trouvera l'objet Ie premier. C'est un jeu egalement agr&<1.ble
pour les adultes.

11. /ouer au truc (cacbe-cache) - Un enfant se bouche les yeux
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et compte jusqu'a vingt, jusqu'a trente, Ie nombre voulu pour per
mettre aux autres d'alLer s cachero Celui qui ales yeux bouches et
qui compte, erie fort Ie dernier numeco pour indiquer qu'il com
mence la paursuite. Ceux qui reussissent aiors a Ie dejouer courent
toucher Ie poteau ou Ie chercheur s'etait bouche les yeux et disent :
«'Fruc pour moi !» Iis se sont sauves. 5i Ie chercheur Ies voit en
temps et Ics reconnait, il court Iui-meme toucher Ie poteau et dit :
«Truc pour un tel» qu'il nomme. Celui-ci est mort. Le jeu frnit
quan<i il ne reste plus personne a chercher.

12. louer au bouche-z-reux (Colin-Maillard) - Avec les yeux
bandes, !'un du groupe, Ie bouche-z-yeux, eherche a attraper quel
qu'un et a Ie reeonna.itre. S'il Ie reconnait, ee dernier prend Ie ban
deau et Ie jeu continue avec lui. 5i Ie botlche-z-yeux ne peut identi
fier celui qu'il attrape ainsi, i.l garde Ie bandeau et continue.

13. !ouer au chat - C'est un jeu mixte, qui se joue par les adul
tes, mais surtout par les grands eleves de I'ecole. Les gar~ons pren
nent charon un bane de la c1asse et s'asseoient de fa~on a laisser
une place au bout pour une filLe. Toutes les filles se retirent dans un.e
autre dasse. L'agent de liaison entre les deux grOl!lpes s'appeUe Ie
chat et est arme d'un grand bas de lnine auquel il fait des nceuds.
Ii s'approche de !'un des gar~ons et lui demande tout bas queUe fille
it veut. Puis, iI va chercher la fille ehoisie. Celle-ci s'amcne et doit
deviner quel gar~on !'a deman<iee et s'asseoir dans son bane. 5i e1Ie
devine juste, elle s'assicd et reste assise avec Ie gar~on qui l'a de
mandee. 5i elle se trompe et s'assied dans un autre bane, Ie chat Ia
chasse dans Ia dasse d'ou e1ie vient en Ia tapochant avec son bas
noueux.

Apres une espelle, on change les roles. Les fiUes sont assises dans
Ies banes et les ga.r~ons viennent tenter leur chance de deviner juste.

14. leu au bouton - Taus les eufants forment un cerc1e et ont
les mains jointes. Quelqu'un, au milieu, passe sa main, dans laquelle
iI rient un bouton, sur les mains de tous les autres. A chacun, il fait
semblant de !tlrguer Ie bouton, mais de fait ne Ie donne qu'a un,
qui lui, doit hiter de laisscr voir qu'il I'a. Ce1ui qui passe Ie bouton
demao<ie aquclqu'un du cerde : « Cocouque Ia vieille qui ~'a ?» 5'il
ne devine pas, ce d.:rruer attrape une penitence. 5'il devine, c'est lui
qui, au tour suivant, passe Ie bouton.

Tous ces jeux dont nollS venons de parler etaient souvent des
jeux mixtes. En void quelques-uns qui, a cause de leur rudesse, ne
se jouaient que par les gar~ons. Ce n'est qu'exceptioonellement que
des fiUes y auraient pris part.
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15. Jotter att lrone - Une butte de neige durcie avec un cote
escarpc, servait de trone au plutot de fort. Les gar~ons se partageaient
en deux groupes d'egale force: un groupe en haut sur Ie trone et
l'autre en ba5. Le groupe d'en bas cherchait a faire descendre celui
d'en haut. Celui-ci sc dCfendait et repoussait violemment en bas ceux
qui montaient. Un homme d'en haut, descendu de quelque fa~on

que ce fUt, dcvenait hors-jeu. C'etait a qui resterait Ie plus longtemps
sur Ie trone. Cetait une epreuve de force pour les gar~ons... et
pour leur linge. Mais l'etoffe du pays etait a la hauteur et s'en tirait
sans trap d'accrocs.

16. La barrique a Lima - Les enfants se mettent sur deux rangees
it une distance de dnquante pieds au plus. II s'agit pour chacun de
courir d'une rangec a l'autre sans se faire attraper par un gardien
qui se trouve au ll']ilieu. CCt~X qui se font attraper devienruent attn
peurs avec Ie gardien et 18. partie devient de pIlls en plus serree au
fur et a me~;ure que les attrap~i.lrs deviennent nombreux. Dans ce
jeu, attrapcr quelqu'un consiste a lui frapper trois petits coups dans
Ie dos en disant: «Un, deu..'C, trois, la barrique a Lima!»

17. Jouer a beguer - Notons que pendant longtemps it Cheti
camp on ne connnt guere la balle molle au la balle au camp. Tout
au plus, possedait-on des balles en caoutchouc souffle, et encore eUes
etaient rares. On leur pre[crai: d'ailleurs les pommes qu'on fabri
quait soi-meme, des pelotes faitesde vieux bas effil65 qu'on piquait
bien serrces. Parfois, on ajoutait meme du liege a l'interieur sur
lequel on cnroulait de la laine. Ceux qui y mettaient un peu plus de
soins, 11::5 cOll\'taient de cuir pris it meme les vieilles botrines. Ces
pommes se lan~aient et se frappaient bien., sans etre dangereuses
pour ceux qu'eHes frappaient. En somme, eUes etaient bien adaptees
au jeu it beguer et au jeu de balle au camp comme il se jouait a
Cheticamp.

Iei, les participants se mettent sur une rangee. A vingt au vingo
dnq pieds de chaque cote se placent deux: lanceurs. A tour de role,
chaque lanceur essaie avec la pomme de frapper quelqu'un dans la
rangee. Celui qui est touche au begue est mort, hors-jeu. Pour cha
que lanceur il s'agit d'avo1r Ie plus de morts possible a son credit;
POUll" ceux du milieu de rester au jeu Ie plus longtemps possible.

18. Jouer a la « pomme» (genre de balle au camp) - Le seul
jeu de balle qui etait coarm a Cheticamp ressemblait un peu au jeu
actuel de ballc au elmp, mais avec beaucoup de differences cepen
dant. Alnsi, iI y a quatre buts. Le but du frappeur n'est pas un but
pour les courcurs. Puis, Ie frappeur demeure au baton aussi long-
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temps qu'it n'a pas frappe. Des qu'il a touche la balie, it doit
counr au premier but puis au deuxieme et au troisieme et meme au
quatricme s'il Ie peut et ainsi entrer et faue un point. Le frappeur
n'est mort (hors-jeu) que si un joueur du camp adverse attrape au
vol la balle frappee ou begue Ie frappeur tandis que celui-ci court
entre deux buts.

Complines - Dans la plupart de ces jeux, il faut choistr un
joueur qui va se cacher ou se oouche les yeux ou qui sera la chatte
maigre, etc. A cette fin, les entants se servent de com.ptines qu'ils
recitent en pointant du doigt un joueur a chaque syllabe scandee.
Celui sur qui tombe Ie dermer mot ou Ia derniere syUabe est elimine.

Voici quelques comptines encore en usage:
1. Petit coutea.u d'or et d'argent, - Ta m~e rappelIe au bout du

champ, - Pour mangec du lain caill~ - Que Ies souris ont tr~pign~ 
Une heure de temps dedans - Va-ren I

2. Bonjour lundi et toi mardi - Va dire a mercredi - Que nous irons
jeudi - Ghercher vendl'edi - Pour alIer samedi - Souper diman·
che - Sur p'tit Damase - En c.r:avate blanche.

Ure fJers;()11:

3. li est midi - Qui.ce qui ol'a dit? - La p'tite souris. - Eyou-ce
qu'elle ~ta.it ? - Dans Is chape11e - Quoi-ce qu'a faisait? - De Is
dentelle. - Pour qui 7 Pour cette demoiselle.

2eme fJersi()11:

11 est midi, - Qui·ce qui l'a dit - La p'tite souris, - Eyou<e
qu'al'est? - Dans Is cheminee. - Quoi-ce qu'a fait - Des bonnets,
Pour qui qu'a'les fait ? - Pour Ies Bostonnais.

4. Annie, Anna, - Le pic de bois, - La hene de fee, - Le loup
passit - Par Ie desert - Levit Ies quatre pattes en I'air; - Larguit
un pet, - Pour qui ? Pour toi.

5. Piquet!, piqueta, - Une poule sur Ie mur, - Qui picoche du pain
duro - Piqued, piquell1 - Uve la queue - Et saute en bas.

6. Conte ariconte, - La petite chienoe ~ mon onde, - A 'te derri~re

Ie biJcher - A c:hi~ un p'tit pate - Pour qui ? Pour toi.

En voici une d'une couleur locale:

7. Je te b~is, - Je te consacce, - Je te mets dans un p'tlt sac, 
Je te jelte en bas du cap, - Sur Is part ~ PoIycarpe.

8. Un, deux. trois, etc... neuE, pomme neuE.

9. Ma p'rlte vache a mal awe pattes. - Tirons·Ia par la queue. - Pcut·
~tre qu'elle sera mieux.

10. Mon p~re a fait batir maison. - Combien de clous il y a mis ?

On dit un chiffre puis 011 compte en montrant du doigt tine per
sonne a chaque chiffre. Celie sur qui tombe Ie chiffre mentionne
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se retire et on recommence... La derniere qui reste devient la per
sonne choisie.
11 semble bien que la rimette suivante servlt aussi de comptine :

Lundi, mardi, fetes. - Mereredi, je pourcal pas y etee. - Jeudi la
Saint-Thomas. - Vendredi, je n'y s'rai pas. - Samedl, Ia matin~e 
La sernaine sera un peu passee.

Les rimettts et formulettes - Les gens de Cheticamp se trans
rnettent des rimettes, dont quelques-unes £Ont bien COMUes ailleurs.

1. II y avail une fois, - Une femme de foi, - Qui vendait des foles 
Dans Ia ville de Foix. - EUe me di[ une fois : - C'es[ sur rna foi, 
La demiere fois, - Que je vends des foies - Dans la ville de Falx.

2. Si vous avez des affaires tJ. fa ire, - N'aliez jamais porler vas affaires
a faire - A ceux qui ant des affaires a fa ire, - Car ceux qui On!
des affaires a [aire, - Ne laisserom pas leurs affaires a £aire 
Pour faire vos allaires tJ. faire, - Et vas affaires a faire - Res[erom
encore a bire.

3. Mouille, mouilie, paradis. - TOUI Ie monde est a I'abri. - Rien que
moi pis mOn p'tit Frere - Qui sont sous les gounieres.

(encore)

Mouille, mouiUe, paradis. - Les p'liu oiseaux sOOt a ('abri. - Rien
que moi, etc...

4. As-tu faim ? - Mange ta main. Garde l'autee pour demain.

5. Un, deux trois, - Je m'eo vais au bois. - Qualre, cinq, six,
Pour cueillir des cerises. - Sept, huit, neuf, - Moo panier plein
d'ceufs - Dix, ooze, douze, - Mes cerises soot toutes rouges.

6. Ce que j'aime - C'est de la creme. - Ce qu' j' hiis, - C'est d' 1a
bouillie. - Ce que j'aime de tOUt mon cceur, - C'est une Me de
rna grandeur.

Entin, a Chetlcamp aUSSl. les enfants demandent aux sauterelles
de donner leur si.rop :

7. Sauterelle, sauterelle, montee-mol ta mlHasse Ou bien je te casso
Ie cou.

COffilne en France, on chante :
8. C'esl rna tanle Philomene, - Qui s'est cass~ la bedaine, - Sur Ie

bard du chaudron - Eo faisant du savon.

D'aucuns substituent aux deux derniers vcrs, les deux versets sui
vants de composition locale sans doute :

C'est moo onele Timoth~e, - Qui s'est casse Ie bout du nez.

Les vire-langue

C'est it cet age que 1'on aime it apprendre les vire-langue qu'il

16
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faut pro~oncer vite sans bredouiller et que Ies autres doivent s'effor
cer de repeter. En voici quclques-uns :

~. Trois gros cats, - dans trois gros tJ'Ous, - eroquent trois eroutes.
(A cep~ter vite).

2. Trois p'uces pipes fines d'un sac.

3. Petit boc.homme bien enredingoc~, - Quand te deserue<lingoteras-tu ?

4. Le ble s'moud-t-y? - L'habic se eoud.t-y ? - 5i le ble s'JIloud. 
L'babit s'eoud.

Ou:

L'habit s'eoud+y? - Le gcain s'moud-t.y? - 5i J'habit s'coud, 
Le grain s'moud.

5. Promis que ce sera bien lie, bien toume, - hien cere!e, bien calibon
dibond~. - Si ee n'est pas bien lie, bien toum~, - bien encercU,
bien calibondibond~. - je paierai la Hure, Ia toumure, la eerclure
et la ealibondibondure.

6. Bonjour, monsieur l'ociginal, - Quand vous desoriginalisere2;'vous?
-, Je m_e desoriginalisecai - Quand lOUS Ies originaux - Se serene
tous Msoriginalises !

7. Un chasseur sachant chasser saic chasser sans son chien.

8. Trois pleins plats de crepes coupees sur la tete d'un pretre.

Formulettes enigmatiques

9. Lattot~trouye: Lacte otee trOu y est.

10. Fhlix pore tua, sel :l'y mil, pore gllta.

11. Si pendi.pendeue n'avait pas reveille dormi·donnette, - Veni-veneue
aurait tue dormi-<!ormelle.

(ou encore)

n. Si pendi-pendant n'avait pas r~eilJe dormi-dormam, - Vetti·venallt
aurait mang~ dormi·dormant.
Reponse: Un bomr.ae endonni sous un arbre est r~eille par Ie fruit
qui en tombe au moment ou un faove s'amenait pour Ie ruer.

Devinettes

13. Quatre p:lltes monte sur quatre pattes, - Quatce paues es~re quaere
patres, - Quatre plIttes vient pilS - Quatre pattes s'en va.
Reponse: Un chat monte sur une chaise pour guetter une souris.

14. Dans Ies morts les vivants y viennent. - Six il y a, sept iI y aura 
Et peut~tre que cela me sauvera.
Reponse: On promet la vie sauve! un condamn~ s'il trouve une devi·
nette insoluble. 5a devinetle: Un nid d'oiseaux dans un criine dess~.

che!. - II y a six petits et il y en aura sept car il reste un reuE. 1
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1~. Vinc~l mil Ie breuf dans no pre, (vingt cent mille. ..) Combien de
pattes et de queues?
Reponse: Quatre pattes et une queue.

16. Qu'est-ce qui va et vient et oe peut entrer chez Ie voisin ?
Rep(»Jse.. Uoe porte.

17. Qu'est-ce qui fait Ie tour de la maisoo et oe fait qu'une piste ?
RepOfJSe: Uoe broutltte.

18. Qu'esr-ce qui a oi cercle et ni cerclets, - Qui esc plein jusqu'i\
l'reillet ?
RepofJse: Un reuf.

19. Comment se faic-il que la femme d'un veuf oe peut se maner ?
Rep(»Jse: Elle est mone.

20. Si Ia sceur de ta cante n'esc pas lance, qui est-e11e ?
Repollse: Ta mere.

21. Deux aveugles vone aux ooces de leur frere, Or, ce frere n'a pas de
fr~res. Comment expliquer cela ?
Rep(»JSe .. Les aveugles sont ses seems.

22. Qu'est-ce qui mange Se5 tripes et boic liOn sang?
Reponse: Uoe lampe i\ petrole.

23. Qu'est-ce qui entre ~ I'eglise la t~te en bas ?
Reponse: Les claus de souliers.

24. Qu'esc·ce qui est robes par-dessus robes saIlS coutures ?
RepofJSe: Un oignon.

25. Qu'est·ce qui va en chantant et revient en pleurant ?
Rl:p(»Jse: Un seau d'eau. Eo allant il est vide mais plein en revenant.

26. Plus il y en a moins ca pese.
Reponse: Des (roos dans une planche.

• La vie de ;eunesse

Autrefois, res pztits gars portaient des culottes courtes jusqu'au
moment de passer au rang des ;eul1es, vers l'age de seize ou dix-sept
ans. La petite nIle portait des tresses. Le signe distillcdf du gar~on

devenu jeune homme ctait Ie port du pantalon; celui de 1:1 demoi
selle, Ie port de la couette au lieu des tresses.

L'age n'etait pas nn marqueur automatique. Le temperament, !:l
maturite, Ie travail, Ie salaire, Ies circonstances, entraient en Iigne
de compte. Pour I'interesse, I'ensemble faisait de cctte transition tou t
un evenement. C'est avec angoisse et avec gene qu'on franchissait
ce pas. Allait-on etre accepte par les grands ?

1. Cette devinette est Ie r~idu du COOle-type 927, OUI-riddling the
fudge, de la classification incernalionaIe Aarne·ThOll1pson.
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Aujonrd'lmi, it n'existe plus de signes distinctifs de cette transi
tion, Les petits gars portent Ie pantalon, et chez Ies petites filles,
porte des tresses qui vent.

C'est Ie temps aussi ou Ies flUes commencent it regarder par
dessus la bouchUTe et les gan;ons Ii pisser su Ie machequoui, expres
sions populaires pour signifier que ces jetmesses commencent a se
reluquer et tentent d'entreprendre des frequentations.

e Freq#entatiotlS

Aujourd'hui, a Cheticamp mnune partout ailleurs, il n'y a pas de
soirs specialement designcs pour Ies frequentations. Autrefois, les
bons soirs etaient tres espaces et bon gre mal gre on s'en contentait.

Les jeunes gens allaient veiller une seule fois par mois avec leur
pelllre, leur fille, leur gobeche. Ce soir-la, c'ctait officiel, c'ctait mime
solennel. Le gan;on arrivait et pouvait s'asseoir n'importe aU pour
commencer et jaser avec les gens de la maison. Mais a un moment
donne, il se lcvait sous un pretexte quelconque, pour aller bOOe par
exemple, et en passant pres de sa blonde, il lui aurait touche sur
l'epaule. C'etait Ie signal conventionnel. Elle se levait et aUait s'asseoir
i! I'ecart des autres, sur 'In coffre Ie plus souvent. Le jeune homroe
eo revenant de boire allait la rejoindre.. Doe autre coutume se pra
tiquait ainsi; qwmd Ie moment etait venu de s'asseoir ensemble,
Ie jeune homme lan~it a Ia fille un petit bout de bois, une allumette
ou quelque chose de sembiable. C'etait Ie signal pour la jeune fiHe
d'aller s'asseoir a l'ecart au bient6t Ie jeune homme la rejoignait.

Meme a l'ecart ou its jasaient tout bas, ces amoureux demeuraient
sous l'reil vigilant des parents,

La coutume voulait pour cette veiHee, que Ie gar~on apporte un
sac de Hlcre ;arme. Pendant la veillee, les deux puisaieot a meme
Ie sac a la cuillere. S'il en restait, Ia fille gar-dait Ie reste et Ia pro
chaine fois, eHe aouindait Ie sac '.

Le dimanche, a pied, ils revenaient de 1a messe ensemble, AlaI'S,
c'erait public qu'un tel sartait avec une telie.

• Les pratiques

Comme dans tous les pays du monde, les jeunes filles de Cheti
camp connaissent certaines pratiques, auxquelles eUes recourent par
badinerie, pour conna.1u'e Ie futur mario En void quelques-unes. II
y en a certO-inement d'autres.

1. Aouindre: avoindre, de aveindre, vieux fran~is.
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1. Mettre un mi.coir sous son oreiller. Celui ~ qui on r~era, sera Ie
futur mario Si on est destin~ ~ ne jamais se marier, On reve a un eercueil.

2.. Avec des allumettes. faire un pont sur un plat. Si tu reves que tu
tOmbes ~ l'eau, celul qui viene te sauver sera ton maxi.

3. Manger une galette salee : celui qui va lui apporter a boire eo reve
sera son futur maxi '.

4. Passer un marceau de gateau dans I'anneau de la mariee; puis Ie
mettre sous son oreiller. CeIui ~ qui on revera sera son futur maxi'.

5. PeIer une pOO1ll1e de fa~on que Ja pelure reste en un marceau;
eosuite, tenant cette pelure par un bout entre Je pouee et J'index, lui laire
laire trois lois Ie tour de sa tete et la laisser tomber derrihe soi. Si une
Iettre se forme, elle sera la premiere du prenom de son futur ~poux·.

6. Passer un cheveu dans un jane. Faire tremper Ie jane trois fois
dans un verre d'eau. La troisieme fois Ie tecir au·dessus de J'eau. Si Ie
Jane ne sonne pas cooue Ie verre, e1Je va rester vieille fille; mais s'il
sonne eonue Ie verre, compter les coups, car c'est Ie nombre d'annees
avane son mariage"

7. Plusieurs personaes aoient au philtre sulvanc: Mettre une goutte
de son sang dans un fruie et Ie faire manger a la personae done on vent
eIre aime. Elle nous aimera eperdumenr·.

• Les fUlnrailtes

Encore aujourd'hui, Ies jeunes gens de Cheticarnp ignorent toute
forme de fianc;ail1es. Cependant, quand Ies frequentations sont avan
des et que Ie manage est en vue, Ie garc;on achete une bague a sa
future .

• La demande

Quand Ie mariage est decide entre les deux amants, il s'agit de
faire fa grande demande. Autrefois, ceia se fais.'l.it d'une fac;on solen
nelle. Le pretendallt etait toujours accompagne d'un ami. Ils ani
vaient tin soir et pendant la veiUee, quand les enfants etaient couches,
Ie compagnon invitait les parents de Ia manee dans une cbambre, Le
futur allait les rejoindre pour demander la main de leur tille. Aujour
d'hui, Ie garc;on seul fait cette demande apres une veillee ordinaire.

1. Sr Maxie-Ursule. e.s.j. Civilisation traditionnelle des lavaJoh, Quebec
1951, p. 121.

2. Id" p. 120.
3. Id., p. 120.
4. Id.
5. Praeique eonaue ail1eurs en Nouve1le·.Eeosse. Voir Folklore 0/ Lunen

bing County, Nova Scotio, par Helen Creighton, Musee National du Canada,
Bulletin no 117, p. 19, 1950.
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Les futms epoux demandent aussi la permission a leur parrain
rcspecciI. Voici comment un parrain decrit Wle dcmande qui lui
fut faire :

« Hier, Marie a cu des bans a l'egHse. Cest moi qui suis son parrain.
Vendredi soir, elles viorent, elle et sa sceur. Eile ctail manihe de gen.ee
avec moi ! Eile en faisait pitie ! Avec ~ la maiS'On etait pleine de monde
ce. sou·la. ]'entendais sa sceur qui lui disait en dessous : Tu seras obligee
de l'amener dans tiDe chambre ou dehors. A 1a tin. les autres s'en fureal.
Aussi[ot qu'.i!s furenc panis, j'y dis: Asteur, plante·tai. Tas pas de de·
blfune, us sont parris. a'en eUe avait honte ! '

ComUle dcrniers arrangements, les parents du marie allaient veiller
chez les parents de la madee pour discuter de la parentt et de la noce,
Puis les deux peres se rendaient mettte les bans a l'eglisc.

• Le manage
Trois dimanches avant Ie manage, les bans etaient publies a

l'eglise. Les mariages avaient toujours lieu Ie mardi des Rois. Du
temps du Pere Fiset, lis se ceIebraient uniquement l'hiver et tous a
cette date. On a vu jusqu'a vingt-deux: couples se marier Ie m~me

matin. C'&ait llne date tres propice 11 Cheticamp, puisque c'erait
pendanr Ie temps prolonge des Fetes.

La "dUe du mariage, Ie futur et Ie gar<;on d'honneur allaient
faire un tour chez la future manee, p~us, s'ils del11curaicnt trop loin,
ils couchaient chez un voisin. Car Ie matin, Ie cortege partait de chez
la muiee dans l'ordre que voici : dans la premiere voiture en avant,
se pla<;aient Ie gars:on d'honneur et 1a mariee; dans la seconde voi
ture venaient Ie marie et la fiHe d'honneur; suivaient les auttes
voiCll.res avec les p:1rents et les amis. C'etait toujours un gar<;on
d'honne:~r et nne fille d'honoeur qui servaient de temoins. Au retour,
Ie marie et la VI ·!:·ce occupaient la voiture d'en avant, Ie gar<;on et
la fille d'honneur, la demdeme.

A l'eglise, les mari:cs se pl;:<;aicnt dans Ie premier bane en avant,
et non pas sur des prie-Dicli. 11s se rendaient a la sainte Table uois
fois, d'abord pour k mariage au debut de la messe, puis pour les
deux benedictions speciales durant la messe. Aujourd'hui. les ma
ries et les temoins occupent des poe-Dieu dans Ie sancruaire.

Void comment Mgr Plessis, lors de sa visite episcopale a Cheri-
camp en 1£112, decot les noces d'alo'rs :

« Dans taus ces endroits l'etalage des noces se rc!duit 11. bien peu de chose.
L'c!pouse est couverce de rubans rouges sur toute face depuis 1a t~te

jusqu'a la ceinture, l'cpou:x a un paquet de rubans de mcme couleur attache
il une ,des boutonnihes de son gilet, puis une cocarde it son chapeau; ses

11. «Avoir hoote», d;ulS plusieurs regions de l'Acadie, signUie tout sUn
plemeat « etre gllne Il,
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deux gar~ns d'bonneur ODt de semblable.s cocardes; ces ornements se
portent tout Ie jour du mariage; Ie lende~ain il D')' paratt plus, chacun
reparait ~ I'eglise dans SOD cosrume ordioaire et reprend touce sa sim
plicite. Or cette simplicite esc si grande et si sevhe, qu'une 6l1e qui s'avi
serait de porter une pince ~ son mancelet, (car OD ignore encore entiere
ment I'usage des robes) seraie consideree comrne une mondaine, et ne
tl'ouverait pas ~ se marier; il en sernit de meme d'un gar/Oon qui oserait
porter un babit bourgeois» 1.

Dans ce temps-Ia Ie butin des Irulries n'emit autre que leurs vete
ments ordinaires du dimanche, faits d'etoffe du pays. Plus card, on
se servit d'habits bourgeois. Mais, comr:'.e plusieu.rs n'en avaient pas,
la pratique se repandit d'emprunter ces habits bourgeois de ceux
qui en possedaient. On pade d'un panta10n qui aurait servi a une
vingtaine de maries. Aujourd'hui, les maries sont en tenue dernier
eri.

Naturellement, tout paroissien pouvait assister au mariage a l'egli
se. Mais n'allaient aux noces que eeux qui etaient pries d'y venir.
De la, les expressions suivantes: «Es-tu prie pour les noces? Je
m'attends d'etIe prie. rai ete prie. Je te prie pour mes noees », 1es
seules cunnues pour formuler les invitations.

Le diner avait lieu chez les parents de 1a mariee, Ie souper et la
veillee, chez les parents du Irulrie, ou inversement. Seuls Ies parents
et quelques amis intimes assistaient au diner. Le menu: un tricot awe:
oies et des tartes au riz. Les invites aux noces arrivaient dans l'apres.
midi, car s'ils etaient pries, c'est entendu que c'ecait pour Ie souper
et la veillee. A mesure que Ies invites arrivaient, des dames, nom
mees a cette fin, leur d01l11aierJt la croute, un leger goOter awe: bis
cuits avec une liqueur de fabrication domestique eomposee d'eau, de
vinaig.re et de melasse. I1 n'y avait pas de boissons gazeuses a cette
epoque. Pour Ie souper, c'etaient des viandes et des patisseries de toutes
sortes. C'etait Ie moment ou souvent l'on chantait la Chanson de la
Irulriee 2 :

1
J' 8uis venu vous souhaiter un heureux mariage, (bis)

A monsieur votte epoux. } .
AU5Si bien comme ~ vous. Bls

2

C'est aujourd'hui, rna Jill', que vous ~es liee (bis)
Avec un lien d'or } .
Qui n'deli' qu'a la mort. Bls

1. Joumal de voyage, I. c. p. 229.
2. Chanson; d'Acadie, voL n, p. 26.
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3
C'esl aujourd'hui, ma fille, un' joume' memorable. (bis)

C'est un' jouroe' beni' ! t Bis
Vos deux =rs som unis. i

"Vous avez bien compris ce que je viens de dire: (bis)
Vous aim'rez votre epoux } B'
Aussi bien co=e vous. IS

.5
C'est aujourd'hui, ma fill'. qu'un marl vous epouse. (bis)

Toul's vos belles couleurs l B'
Passerool co=' les fIeurs. r IS

6
Vous n'irez plus aux bats ni aUl{ jeux d'assemblees. (bis)

Vous gard'rez La maison, } B'
Taodis que oous irons. IS

Dans fa vei1lee, on servait nn nheillon. Le Iendemain matio, Ie
dejeuner comportait un pate a la "iande. Entin, plusieurs invites
demeuraient meme pour Ie diner du Iendemain OU ]'on servait Ies
restes de viandes rcchauffees et de patisseries.

Aux noces, Ia dause commen\ait J1leme· avant Ie souper, puis elle
reprenait aussitot apres. On dansait toute la soiree et souvent toute
Ia nuit: la boula11gere, la patate.longue, des sept, des huit. Du
temps till Pere Fiset, a c;!.Use de certains abus sans doute, ces danses
furent dcfendues. On se contentait alaI'S des quatre qui ne com
portaient aurun collage.

Il fut un temps OU a lIlinuit, tout Ie tapage arretait pour la priere
du soir. Puis les maries donnaient la main a tout Ie monde et en
traient dans leur s,~c·lt-bousse pour se coucher. Cetait vraiment ge
nant, puisque Ie sac-a-housse, a meffic 1a grande salle de la maison
oil se divertissaient tous Ies invites, n'etait qu'un lit cloisonne avec
des rideaux comme porte. C'est pourquoi sans doute les maries, ce
soir-Ia, couchaient tout habiHes. Le matin, on allait les reveilleI'. I1s
sortaient de Ia tOl~t genes et donnaient encore la main a tout Ie
monde.

L'avant-midi, vu que les gens etaient assez fatigues, sc passait Ie
plus souvent aux chansons, aux histoires dro[es et aux jeux de societe.

Quand Ies mariages se cHebraient tous a la meme date, Ie nom
bre de violO1lnetlX ne suffisait pas pour tant de naces. AlaI's, on
avait recours a des chanteurs pour des airs de d:mses. On se sou
vient encore de Polite a Bandet Roche, de Fabien Deveau, de Mar
cellin a Romuald Doucet, de Johnny Lelievre et de quelques autres.
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Comme patrimoine, Ie marie recevait un morceau de terre de son
pere. La mariee recevait de ses parents cinq couvertes, une vache,
trois ou quatre brebis et un rouet.

Aujourd'hui., les sac-a-housses ont disparu, Ies automobiles ont
remplace les caharouets, les toilettes sont tout a fait it la mode, il n'y
a plus de jour fixe pour Ies mariages, mais par ailleurs, les noces
ont garde toute la saveur des noces d'autrefois.

• Amusements

Si les jeunes gens allaient veiller officiellement avec leur blonde une
fois par mois, ceta ne les empechait pas cependant d'aller 1ft plus
souvent, surtout s'il y avait dans la famille des gart;ons et d'autres
jeunes filles. Mais alors, «ils ne regardaient pas plus it leur tiIle
qu'aux autres» 1. On s'amusait tous ensemble a des chansons ou it
des jeux de societe.

Void Ies principaux jeux de societe qui egayaient ces soirees :

Haler aux ,'enards - 1. C'est Ie jeu coonu OU deux groupes de force
~e tirent sur uLJe meme corde en sens oppose. Le groupe qui entral.ne I'autre
en Ie vainqueur.

2. Deux jeu.oes gens se passaient une m~e corde dans Ie cou, ec a quatre
patles en face run de I'autre, tiraienc a recu100s chacun s'effor~c de haJer
1'autre.

Haler all baton - Dem, bommes s'assoient par terre, run en face de
l'aucre. lli prennent un manche a halBi. de travers eotre les deux, et semelles
cooue semelles, ils tirem a qui soulhera l'autre et Ie baiera a lui.

Tirer a Itl ,u;sse - Deux ho=es se couchent Ie dos par terre l'Wl a
cO~ de l'auue, et Ja tete de 1'un aWl: pieds de l'autre. Ola.eun !.he 1a euisse
voisine de soo adversaire qu'il Bccroche a ceHe de celui-ci et pousse aiosi de
la euisse pour renverser l'autre.

Lt ,horrue J .hien! - Un groupe de cinq OU six jeunes gens, Ie dos recour
bes, ec l'un devanc l'auue mais se touchanc, formaient une file. Ce groupe
devaic se secouer, tandis que quelqu'UD, a quatre pactes, par-dessus, essayait de
l'enfiler du premier au demier, sans tomber.

Au « guil-guil» au lUi « jeJJe-taut)) - Tous les participants a ce jeu for
men! un cerde, assis par terre avec les jambes un peu recourbees mais eten
dues vers J'interieur du cerde. Un joueur se place au milieu du cerde et doit
auraper la claque-caoutchouc que les auues joueurs se passent SOUS les geooux
en vitesse. En attecdaot qu'il l'aumpe, les joueurs qui Ie peuvent Ie ptlltnent>
avec ce caoutchouc. Lui-m~e quand il reussic a 1a voler a quelqu'uo, s'eo Serf

pour fmpper ce dernier qui, ensuite. vieDt prendre sa place au milieu.
Tous ces demiecs jeux e[aient piulol rudes et reserves de ce fait aux

ho=es et aux jeunes gens. Plusieurs auues elaient des jeux mixtes OU pou
vaieDt l'etre.

1. Pladde Boudreau, informaleur.
2. Paucer: frapper.
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flpfiler l'aiguiJIe - Les jiBes se rangent d'un rote, chaCUDe tenaDt un bout
de fi1 en main. Les ~ons, en nombre ~gal aux fiJles, se placent en face d'eUes,
chaeun avec une aiguille, Quand Ie mcneur crie go, les gar~ons et les Jilles
se rapprochent vice de leur partenaire d'en face et c'est it qui aura Ie premier
enfiJe son aiguillc. Et pour cela Ie gar~on ne doit pas toucher au fiJ ni la Jille
it I'aiguille.

La ~h(1ise hO'ntl?llse - Ce jeu qui n'est pas exc1usH 11 Checicamp', s'execute
alosi : Quelqu'un s'assied sur une chaise au milieu ou dans un coin de la salle,
Un auere, lOut bas, recueille de chaeun un qualiJicacif soie louangeur, soit, Ie
plus souvent, drole it l'adrcsse de celui ou celie qui trone sur la chaise bon
teuse. Puis celui qui a recueilli les remarques de cbacun s'avance et die: «Y en
a bin ou iunne qu'a dit que t'avais la face comme une citrouille»; « '1 en a
yun ou yunne qu'a dit que tu sen[ais Ie petit hareng », etc~ Quand tOut a ~~

di!, la ,haise /}(mleuse choisi( Ie quolibet ,qui l'a Ie plus frappee et celui ou
celie qui 1'a dit vient prendre sa place. Puis, on recommence.

«Tj belo11Tle toubi)} - Tout Ie monde se met en cerde. On allume une
ripe dont on eteinc la Hamme pour ne laisser que Ie tison au bout. Puis on se
Ie passe de run ~ l'autre. U faut que chacun, en tenant Ie uson en ma.in. dise
avant de Ie passer 11 son voisiu : « Ti belonne wubi ; 8i tu ~OT1Jes 2 sur moi, tu
s'ras bien charge ». Celui dans 1a main de qui Ie tison s'eteinc doit se coocher
sur Ie vemre par terre. On lui met sur Ie dos un objet dOD! il doit deviner la
nature. On change d'objet aussi Iongtcmps qu'il ne devine pas,

Le thou - Tout Ie groupe se met en cerde. On suspend au plafond une
corde au bout de laquelle pend un tison. On soulBe sur Ie eison qui alors se
promene de l'un it l'autre d'une fa~on menal;allte. On n'a pas Ie droit de s'en
proteger autrement qu'en sou1Bant dessus.

JOller a/l plomb - ToUl Ie monde se met sur une rangee, Que1qu\m passe
et demande a charun: « Combien de livres prends·tu de mon plomb? ,) 
L'autre repond ; « Deux, trois » ou Ie oombre de livres qu'i] veUl. Celui qui
passe lui dit: ,~Tu dicas I!i «monsieur)} ni «madame » ni «oui 1>, ni « non ».
De meme 11 chacun. Apr~s, il les questionne et cherche par des trues a leur £alre
dire l'un de ces mots. Celui q;Ji s'oublie et die « oui » ou « non » OU ({ monsieur ,)
Olt «madame », eSt decla.ce hors jeu. Il faut cependant qu'ils repondent aux
questions. Le dernier qui reste sans se faire prendre, recommence Ie jeu en
quescionnant a sOn tour.

Le jetl de l'assit:tte - Ce jeu s'execute de la fa~on deaite par ~ur Marie
Ursule: Chaque personae r~oit un numero. La malcfesse de certmonies fait
tourner l'assielle en disant : dnq, buit. ou dix... Celui ou celll; qui a ce oumero
doit saisir l'assiette t.andis qu'elle toume, sinon, i1 doir donner un gage: sa
bague, sa montee n'importe quoi. Le jeu continue jusqu'~ ce que tous les nume
ros aienl ete appel6s. Aloes on donne des penitences; il y a toujours que1qu'uo
qui excelle a inventer des penitences. La maltresse de ceremonies prend, par
exemple, une mantee et dit ; «Quelle penitence donncz-vous au possesseur de
cette monlre?}) « Qu'eUe dJante I» Il [aut qu'elle manle pour recouvrer sa
montre. Le jeu se continue jusqu'a ce que chaque personne recouvre son gage
ou ses gages,),

Le 7 oj et J(1 reine - «On jIlet une couverrure sur deux chaises, tout en
laissant IU\ espace au milieu ou il n'y a pas dJaise. Le coi et la reine s'asseyent
sur les chaises, Quand nne personne vient faire sa cour a la royaute, On la prie

1. Seem Marie-Urrule, c.s.j" 1. c. p. 118.
2. Creves, c'est.a-<lire si ru ('cteiDs.
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de s'asseoir. ]USle au momenl ou elle va s'asseoir, Ie roi et la reine se I~enl

el la personne tombe par terre. QuelqueIois 00 met un plat d'eau eo dessous
de la couverrure.» 1

Faire SJoir fa tune - 00 fait coucher un naif par terre eo lui assuranl qu'il
va voir la lune. 00 depose un vestoo sur sa figure pour qu'il De voie rieo.
00 li~ve la manche de ce vestoo comme un telescope au·dessus de ses yeux et
00 lui demande s'il voit quelque chose. Tandis qu'il s'efforce de voir la lune,
on verse dans la manche une pleine wse d'eau.

Jeux d'e/imindlion - 1. TOUI Ie groupe danse, tandis que la musique joue.
La musique arrete tout d'uo coup et IOUS doiveOl s'armer. Celui OU celie qui
o'arrete pas est elimine.

2. Le meme jeu, mais avec un petil lapis par lerre. Quand la musique
ar~e, ceux qui se trOUVeDl sur Ie lapis sOOI elimines.

3. On place des chaises d'un cOle de la piece pour tous les joueurs moins
un. Le meneur est au milieu qui chante. Quand il arrete de chanter, IOUS les
joueurs coureDt prendre une chaise. Celui qui o'en altrape pas est bors jeu.
00 recommence eo enIevanl une chaise a chaque fois.

Ennn, certains jeux d'enfants amusaient aussi Ie grand monde,
teIs Ies jeux a l'anguille bruUe, au chat et au bouton, deceits ci-dessus.

• Autres amusements

ie printemps et l'automne, on jouait a Ia pomme de temps en
temps. L'hivcr, quand la glace erait belle, on patinait sur la baie, sur
les rivicres et sur les lacs. Souvent Ie sou, on allumait de geands feu.:"
sue la glace f:t les jeunes patinaient a l'entour. Comme nous l'avons
dit, on ne connaissait pas encore Ie jeu de hockey.

II ce~te quand mcme qu'i Cheucamp, il n'y a jamais eu d'ocga
nisations sportives pour Ies jcunes. Ce n'est que decnicrement que se
sont organises des clubs de hockey et de balles.

Ce manque d'orgnrusation des loisirs, durant les longues periodes
mones de l'automne et de l'hivee, entcainait facilement des conse
quences facheuses : usage trop frequent de boisson avec chicanes et
querelles. Cela explique peut-ctre aussi les deux pratiques suivantes,
aujourd'hui disparues :

RepassCT les ch,wis - Autrefois, beaucoup mains main tenant, il
elait genee:llement admis que les jeunes gens pouvaient se peemettce
Ie soie d'aller proche des maisons voisines ou amies et pac les fenc.
tees eegardee ce qui se passait a l'interieuc pendant la veil lee. Cela
se pratiquait surtout lit Otl il Y avait des filles a la maison. Et Ie len
demain, Ie gae~on pouvait taquiner une jeune fille sue ce qu'elle
faisait la veille a tdle heuce, indiquant ouvertement pae la. qu'il etait
aIle voir aux chassis. Et la fille n'etait pas offusquee non plus.

H faut dice que les gens vivaient aloes, et vivent encoee un peu,

1. Sltur Marie·Ursule, c.s.j., L c. pp. 118, 119.
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dans une simplicite toute patriarcale. Ainsi encore aujourd'hui, per
sonne ne frappe pour entrer chez Ie voisin ou chez des gens connus.
On ne frappe que pour entrer chez des etrangers.

Ajoutons ql.l'autrefois beaucoup de petits sentiers pour p-ietous
coupaient a travers les champs et passaient Ie long des maisons. Les
gens du voisil1age passaient par Iii. au besom, Ie jour comme ia nuit.
Par ailleurs, lc-s fenctres de maisons etaient basses; Ies gens vivaient
dans Ia cuisine et dans la majorite des cas il n'y avait point de ri
deaux. Chamn pouvait regarder a I'int,erieur, tout comme chaeun
pouvait entrer sans frapp-er.

• Jotler des tOtiTS

L'oisivete est rarement bonne conseillere. Durant leurs Ioisirs, Ies
jeunes gens devenaient souvent espiegles. II fut un temps o,li ron
jouait beancollp de tours. Et liIarurellement, Ie plaisir des ieunes gens
etait de jouer des tours a ceux qui s'en fachaient. On enlevait les bar·
rieres 011 les deons de leurs gonds et on Ies transportait a des cen
taines de pieds; on demontait Ies charrettes; on entassait devant
la porte de qllelqu'un tout ce qui trainait pres de ses batiments.
Quelques-uns de ces tours sont restes cefebres.

Ganasse (Charles Pairier) etait couche dans sa caballe de peche
et dormait dur. Des jeunes gens font entrer dans Ia cabane Ia vache
a Jim Lawrence c-t 1:1 poussent pres de la couchette de Ganasse.
Calixte Boudreau prend une gaile et par un trou hale Ies couvertes.
Ganasse se tire debout et saute... sur l.a vache ! Ah ! 1es ens!

Chez petit Martin (Deveau), on avait fait nne Pouti/Ie pour la
Ch.andeleur. Dans ce temps-la, toutes les Jrulisons avaient des ma

fonnes comme foyer. Et 1a cheminee juste au-dessus de 1a ma(onne
montait tout droit ~ur Ie toit. Ce sair-Ia, on av"it Iaiss':: la poutine
dans SOtt sac et dans un chaudron au-dessus du feu de 1J. Tiltlfonne
pour Ia garder chaude. Un groupe de jellnes gens aont Lubin a
Martin Mius et Neetaire a Charles Deveau se mirent dans fa tete de
voler Ia poutine. Nectaire grimpa sur Ia maison. avec une gaffe. Mais
« Pointlt », fils de Martin, se doutait de quelque chose et surveillait.
Des que Nectaire eut accroche Ia. poutine, «Pointu» saisit la gaffe.
Et Nectaire de titer de: toutes ses forces. Mais «Pointu» ne passah
pas dans 1a chemirree. lUOrs, Neetaire lih;ha tout... dans Ie feu !

Chez Paddey a Eciouard Aucoin on avait fait du tmnarin. Apres
l'avoir etin~ Ie temps voul'u, on I'avait coupe par petits Illorceaux
dans des assiettes et mis au froid dans Ie tambour. Des jeones gens
qui s'etaient caches pour surveiller Ie moment propice, se sauverent
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avec plusieurs assiettes et barricaderent Ies portes a l'exterieur pour
empecher Ies gens de sortie.

II faut bien remarquer que dans ces gestes-Ia, il n'etait pas ques
tion de vol it proprement parler mais de tours a jouec. Les vietimes
de ces tours d'ailleucs Ie prenaient ainsi et souvent etaient les pre
miers a en rire... en attendant leur revanche.

P... sacrait beaucoup, parait-il. Un jour qu'il etait a la peche sur
la mer et qu'it sacrait plus que jamais, - it appeIait meme Ie diable,
- on lui joua un vilain tour. Profitant d'un moment ou il etait
descendu dans Ie faux-castel, ses compagnons de peche reticent sa
ligne de l'eau et y attachent ses propres habits ares qu'ils bourcent
de toutes sortes de choses et remettent tout <;a a 1'eau. Quand P...
revint a sa Iigne, il crut qu'il y avait un poisson au bout et se mit a
ticer. Mais quand il aper<.;ut ce paquet montec dans l'eau, il crut que
c'erait Ie diable et... coupa Ia ligne. Tout fut au fond!

Un autre jour, on 1 carenait une embarcation quand un £cossais
vint apasser, avec une vieille rosse attelee a sa voiture. Ii s'informa :

- Pourquoi ce goudron ? - Pour faire marcher Ie bolte. - Vile?
A la file epouvanle I - Ca fait.y marcher un cheval? - Bien sUr!
Metlez-en a man cheval

Nos pecheurs en appliquerent un guipon bouillant sous la queue
du cheval. D'un bond, Ie cheval avait pris fair, Ie feu au derriere.
Et 51 loin qu'ils Ie virent aller, notre £cossais faisait des grands
signes de Ia main et cciait: « Thank you, Sir! Thank you, Sir!
Thank »... Son cheval moucut a la Focks, Margaree 2.

Le petit Bruno Poirier devait aimer Ie rhum. Dans une veillee
chez Philibert Gaudet, les gar<;ons du vieux Anselme Aucoin lui,
dicent : « On va te donner une chopine de rhum 51 tu VelLX la gagner.
Tu vas idler planter un clou sur la grande croix du citnetiere ». Ii
s'agissait du vieux ci.metiere. Ii faisait nair comme sous Ie loup. n
avait peuc, mais ·il y fut. II ventait un peu et dans son enecvement
o'attacha-t-il pas la queue de son gilet avec ce dou, sans s'en aper
cevoic. Quand il voulnt partir, il se sentit retenu. 11 aut que c'eta1t
un mort! QueUe peur ! Ii donna un coup et prit l'air. Au retour,
bleme comme un mort, il raconra qu'une main de trepasse l'avait
saisi... Mais Ie Iendemain, on vit un pan de son veston qui etait reste
attache a la croix.

1. Amedee iI Severin Aucoin., Tom a Raphael. tubin a Suzanne Chiasson,
Eusebe a Thomas Aucoin.

2. Lubin Chiasson.
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• La radio

A cette epoque, il n'y avait point de radio, et encore moins de
television. Le prel!lier appalieil de radio a faire son apparition aChe
ticamp fut celm que se procura Charles W. Aucoin, en 1925. Chacun
enviait ie privilegie dont c'etnit Ie tour de mettre les ecouteurs. L'an
nee suivante, Ie Pere MacNeil, vicaire de la paroisse, s'en procu.rait
un avec un haut-parleur. Aujourd'hui, chaque foyer possede son
appareil de radio. On y capte tres bien les postes anglais d'Anti
gonish et de Charlottetown. On ecoute surtout les programmes fran
<;ais de New-Carlisle (Quebec), qu'on entend peut-&tre encore mieux,
Ie Golfe n'offrant acrun obstacle aux ondes hertziennes. C'est aiDsi
que ce coin fra.n~ai.s da Cap-Breton a pu jouir d'emissions fran<;a.i.ses
en meme temps que les Quebecois de la Gaspesie.

La television vient d'entrer a Chericamp. Ce n'est pas pour Ie
mieux, puisque Ie seul poste emetteur voisin (Sydney) est unilingue
et anglais.

• Les pique-niques (bazars)

N'ayant au.eune organisation de loisirs a leur service, Jes Cheri
cantins sont friands de toute manifestation paroisslale. De la, Ie
sUCet~S des bazars paroissiatlX (qu'ils appellent pique-niques), qui
d'ailleurs attirent les gens des paroisses voisines, les anciens pnrois
siens reodus dans les centres miniers de l'est du Cap-Breton et meme
souvent des Ikossais de Plcasant'-Bay et de la North-East.

Cest la jeune paroisse de Saint-Joseph-du-Moine qui la premiere
organisa vers 1881 des bazars paroissiaux. A Cheticamp, ces pique.
niques ont commence en 1902; ils visaient a eteindre la dette de
l'eglise. Us out continue jusqu'a nos jours a intervalles irreguliers de
deux ou trois ans.

Pour l'occasion, sur Ie terrain de l'eglise, on batit des kiosques
pour les roues de fortune, les jeux a palettes, les anneaux, un jeu
de guines rudimentaire, des plates-formes pour Ja clanse, et 1'0n
dccore et pavoise fe tout de couleurs brillantes.

Dur:tot Ie pique-nique, on sert des repas. Toutes les farnilles ont
fourni b nourriture; "iande, legumes, patisseries. De cette fa<;O!1,
les recettes sont nettes.

Ces pique-niqucs constituent une grande fete paroissiale OU tout
Je monde s'3musc honn&tement a j'ornbre du clocher et au son de
la musique, dans lc tintamure des jeux en branle et des crieurs qui
rivalisent d'un kiosque a l'autre pour vendre leur pacotillc.



LA VIE SOClALE

• Corvees et travaux saisonmers

243

A Cheticamp, Ies gens n'oot pas de tenne geaenque pour desi
gner Ies travuux en equipe. lis ignorent Ie mot «cocvee ». lei, tout
travail du genre a son nom particu1ier : c'est une haler-ie, une buche
rie, une arracherie, une filer-ie, etc... Nulle place au moade pourtant
n'a connu a cc point ce genre de travail. Les petites besognes se fai
saient par chacun individuellement au par Ia famiHe. Mais taus Jes
travaux saisonniers importants s'executaient en collaboration. La vie
mecanisee d'aujourd'hui a relegue ces coutumes au passe des vieilles
choses et vieilles gens.

• Les chemim

I1 semble bien que Ies premieres routes de Cheticamp furent toutes
faites en corvee par -les usagers immediats de cette route au par Ies
proprietaires des terre~ ad jacentes. C'est ce qui arriva certainemeot
pour Ie vieux chemin du Redman, comme Ie laisse voir Ie document
typique Sllivant :

Cheucamp 21 juin 1826

Partagemem du chemin de sur redmanne 1 alI'e 15 abilaDs du platin
chaquin sa part

1 au suete Pierre Anselm - 2 Ie vieux jean Bourjois - 3 Marie
AuQuin - 4 Charles Boudrot - 5 fredrique Deveaux - 6 Loui Godes 
7 jean Bourjois de Lille Dela Magdailaine - 8 jean Godes - 9 Loui
Briard - 10 joseph Gode. - 11 joseph auQuin - 12 Toumat auQuin 
13 O1arle Chiasson a etieone - 14 Maccimilien Godes - 15 Magdailaine
lluQuin -

Chacun sa par marque<: et 3 auversi a repasse<: avanl et aprez Denom-
me<: ci desout

joseph auQuln
jean Bourjois vieux
Ioui Godez

Le Chemin doit se fer et tinit Ie premier daout et cewe qui ne ferat
point sapar se root defendutS du chemin jusqua qui !a feise et ceux qui
ne Ie feral point serat defeodut POUI un an poin disquese pour parsonne.
eo presense de temoin sinez par Ies 15 qui oot part dut chemin.

Louis Breuillal - lOumat auquin - O1arles Boudrol - Regis Bois 
joseph Godes - fabrique Deveau - Louis Godes.

Par Ia suite, et jusqu'a l'avenement de nos chasse-neige modernes,
Ies chemins etaient entretenus de 1a meme fa~on, au mains l'hiver.

1. Le chemiJl qui monte che<: Alex A Magloire Poirier .
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Apres les tempetes de neige, un homme par section avait Ia respon
sabilite de faire battre les chemins et it cette fin de passer par Ics mai
SODS et y mobiliser les hommes necessaires. Quand it y avait trop de
neige dans ie chemin, c'est Ii lui qu'etait reservee la decision de defaire
quelques pagees de botlfhure et de permettre Ia circulation dans Ies
champs limi trophes.

Cette corvee des chemins etair commandee, et chacun avait Ie de
voir d'agir. Les autres co lees etaient benevoles mais tous ceux qui
ctaient invites a y prep-dre part se faisaient un point ,d'honneur d'y
etre. En parwurant les travaux saOOn par saison, nous aurons oUne
idee du oombre et de In v~ricte de ces corvees.

Les fouleries - NOlls avons deja dit que la periooe qui s'eten
dait de Noel au Mardi gras etait consideree a Cheticamp corume Ie
«temps des fetes ». C'est surtout it ceue saison que 1'on organisait
les fouleries, toujours accompagnees d'une soiree de plaisir.

Tout I'automne et uue partie de janvier les femmes avaient tisse
au metier une longue piece d'etoffe du pays. Faite de laine, cette
piece d'etoffe pOllvait mesurer de trente-einq it qU<'lrante pieds de
longueur. Avant de taHler dedans pour en faire des habits i1 fallait
la fouler. 00 orgaoisait donc uoe foulerie. Des amis Haleot invites
pour ceue soiree. Dans la plus graode piece de la maison, 00 instal
tait des tables bout ~l bout. Sur ces tables on posait la pi,cce d'etoffe
a fouler dont on wait cousu les deux bouts ensemble. Des hommes
et des femmes se pla~aieot tout Ie tour. La premi':re operation coo
sistait it humecter i'etoffe avec de l'eau savonneuse. Puis commeoerait
Ie foulage. Au rythme d'une chanson, l'etoffe est levee au bout des
bras ct frappec sur la table eo cadence. Tandis qu'un cote leve la
piece, l'alltre cote l'abat sur la table en lui irnprimaot un mouve
mellt rotatoire. La chanson preod de l'entrain, la cadence des fou
leurs. auss1. Des cns de joie fuseot des deux cotes de la table; les
taquineries aussi. Il y a beaucoup de plaisir et l'etoffe se foule.

Apres quelques heure5, l'etoffe est assez fouIee. On sert un re
veillon. Les chansons, les taquineries et Ie plaisir continuellt uoe
partie de la nuit.

Bucheries) haleries et scieries - Aux mols de janvier et fevrier,
les gens sortaient de~; mootagncs leur bois de chauffage. 11 fallait
abattre Ie bois sur place, l'ebrancher, Ie haler aux maisons, puis Ie
seier en longueurs de poele et Ie fcndre. Il arrivait souveot qu'oo fit
uoe corvee pour tous ces travaux, surtout pour cfmper Ie bois (buche
rie), Ie sortir des montaglles (halerie) et Ie scier (scierie).

Toutes ces corv~es comportaient toujours de bons repas et souvent
une bonne veillee chez ceilli pour qui avait lieu Ia corvee.
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Les « at/rapes a homard» ou « soug1Jer les attrtlpeS» 1 - Quand
Ie bois ctO-it fcodu eC bien corde deval1t la porte, Ies hommes son
geaieot a preparer leurs agres de peche a homard. C'etait dans ie
mois de mar:;. Dans Ia grande piece de la maison, ies hommes en
traient une par une leurs vieilles cages a hornard et reparaienc Ies
avaries de la saison precedente. Au beso-in, iIs en fabriquaienc d'au
tres. Dans un coin, Ies ferrunes au les enfants fabriquaienc les dragues
de cordes a poser sur Ie bout et Ies cotes des cages. Ce tr'avail des
cages termine, ies hommes rafraichissaient la peinture des boueilles.
Et tout etait pret pour l'ouverture de Ia saison du homard.

Chaque region des Maritimes a one saison fixee par Ie gouveme·
meat pour Ia peche au homard. A Cheticamp, cette saison commence
Ie ler mai et se termine a ia fin de juin.

Tous les pecheurs sont prets pour Ie jour de l'ouverture. Les
attrapes sont dans Ie botte avec Ie cordage vouiu et des Ie petit jour
tOUt Ie monde part pour les fonds an homard. Taus sont presses,
car tous veulent obtenil' les meilleurs fonds. TIt Ies conventi01JS veu
lent que Ie premier rendu sur un fond ait seul Ie droit d'y tendre ses
attrapes. Alors, on jettc une picnsse, grosse pierre cerclee d'un joug
de bois, qui sere d'ancre a une serie d'attrapes qu'on egrcne jusqu'a
une autre picasse distante de quelques cents pieds de la premiere.
Au-dessus de chaque picasse Batte une bouee portunt en grosses tettres
les initia.les du proprietaire. Chaque pecheur possede deux il trois
cents attrapes ainsi distribuCes en series sur differents fOnds. Taus les
jours, il viendra lever ces attrapes, en sortir Ie homard et rebouetter.

Ces attrapes, en pleine mer, sont laissees a la garde soEde du
septieme commandement de Dieu. Et on n'a jamais olli dire qu'uu
pecheur :lit Ieve les attrapes d'un autre. Fait rernarquable aussi, c'est
qu'a Cheticamp, il ne s'est jamais fait de peche en contrebande. Quand
la saison de peche au homard est finie, les pecheurs levent definitive
meat leurs agres et les ramenent a la cote jusqu'a la saison suivante.

Les semailtes - ies semailles n'oftrent rien de particulier. Chaque
famille se debrouiHe toute seule pour planter et semer. Comme on se
sert toujours de deux chevaux pour labourer et que chaque famine
n'en a qu'un, on ernprunte celui du voisin et on lui prete Ie sien.

Les « ecrtrderies» - Quand les chaleurs de I'ete commen~aient,

chacun tondait ses brebis. Puis, dehors, dans de grands chaudrons,
on faisait bouillir la laine, pour la nettoyer. Apres l'avoir fait seeber
au solell, on recharpait pour pouvoir la carder plus facilement. Elle
etait prete pour 1'ewrderie.

1. Attrapes: cages: SOllgner: prendre SOiD; sOllgner les altrapes: ex
pression usueHe a O1~_ticamp polll' dire u p&her Ie homard ».

17
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Les femme~ voisines et d'autres amies etaient invitees avec leurs
ecardes et leur tabller. A uix ou douze erardeuses, la laine passait vite.
Apres quelques heu.res ue travail, o'u la ieisette avait sa grande pact
aussi, Ia laine s'amoncelait devam chaque ecordeuse en boudins soyeux
prets a filer.

Les fileries - Le meme systeme de corvee s'organisait pour filer
la laine. Les femmes apportaient lem rouet au lieu de leurs cardes.

Aprcs res ecarderies comme apres les fileries, on servait suivant
l'heure, Ie gouter ou Ie souper. Et les femmes s'attardaient volontiers
a des jaseries sans fin.

La peche a la morue - Nous avons suffisamment parle de la
peehe it la morne comme moyen de subsistance. Tous ne pechaienlt
pas Ie hOlU;trd, mais a part quelques fermiers tres rares, il fut un
temps ou tous pechaient la moroe. 11 n'y a pas de periode designee
pour fa pcche de ce poi~soo. Aussi, COlTI01enCee tot Ie printemps, elle
conti_nuait juStJu'aux gros fraids et tempetes de l'automne.

POllr la peehe au homard, les pcchems ne demenageaient point
au havre. C'est des Junes les plus proehes de leur demeure qu'ils
partaient pour leurs aUmpes, n'ayant pas besoin de quai pour' les
petites embareations qu'ils utilisaient a eette fin. Tandis que pour la
peche a Ia morue, il (allait Ies quais du havre. Aussi, tOllS les pe
chellrs uom ia maison n'ctait pas situee au havre, possedaient une
petite cabane a eet endroit. Et tot Ie printemps, ils y demena.geaient
leurs penates. De vraies cabanes qui ne voyaient jamais de pein
ture ! Elles ne voyaient pas souvent Hon plus Ia brosse et Ie savon.

Les pecheurs y passaient taus les jours de la semaine et ne reve
naient aux maisons que Ie samedi. Le dimanehe soir, sur Ies routes,
on voyait les pecheurs deambuler vers Ie havre, portant sur leur dos,
dans un sac, leur pain et leur beurre de la. semaine. Aucune com·
moditc dans ces cabanes; la nourriture y ctait plus que frugale : des
patates et dll poisson, du pain et du belure. Mais Ies pecheurs aimaient
la vie aux cabanes. De retour de leur journee de peche, Ie poisson
ayant ete d~bite et VCllUU, les pecheurs, apres un bOll diner a la
maroc fraiche, apres une bonne sieste souvent, se rassemblaient par
groupe dans l'une et l'autre des cabanes. Dans ces groupes, se ren
contraient tDujours quelques drales, a la r,epartie vive, qui ajoutftimt
sur tout et amusaient Ie.,; autres par leurs curieuses devises. II existe
it Cheticamp un genre cie taquinerie aimable qu'on appelle gouaillcr
ou r:ouillolmer. Dans des groupes semblables, cda devient un diver
tissement social tres gotite. Dans la population, on rappellera de
nombreuscs annees apres, des traits d'esprit au teIle repartie drale
de tel individu, mort peur-etre depuis longtemps. Encore aujour-



LA VIE SOCLALE 247

d'hui, c'est un passe-temps agreable des soirees de famille. Pour don
ner une idee de ce genre de gouaille, rapportons quelques histoires
qu'on se plait a raconter :

Cbarlie a. HeI~ne Poirier n'avait pas de domicile et trainait d'une
maison a. l'auue. Un jour, dans un groupe de pecheurs, 11 se vantait de
pouvoir parler en £ra..n~is, en anglais et ell ecossais. Alors, l'un du groupe
de dire, «Quelqu'un qui n'a pas de chez eux, comment dirais-tu l;a en
ecossais ?)}

• • •
Lubin a. Venant Boudreau etail un hOllUIle tres fort COllUIle chaeun

saito Mais parait-il qu'il avait toujours Ies mains noires tellemellt eIles
emient sales. Un jour a. la mine de plaue, apr~s Ie diner, on parlait
d'hollUIles forts et de tours de force. Quelqu'un lui demanda: «Lubin,
dans votre meilleur Ur. ! combien pouviez·vous lever?» Et Lubin de n!poll
dre : «rai deja leve une barrique de goudron. - Elle perdait I » dit Henri
a. Stanislas Roche, ell voulant dire qu'it en avait encore les mains S<'lies.

• • •
Philippe avail Ies bras croches.
Ma.reellin avait un f.ere qui etait fou et qui venait de se noyer dans

Ie havre. On l'avait trouve 11 la dlte.
Pas longtemps apr~, Marcellin rencontre Philippe qui ponait un cas

que de poil sur la tete. «.Qu'est-ce que tu as sur la tete, dit Marce.llin,
un /olll,elZU 1 - Hum ! rewrque Philippe, Ie fou de tcop, Us l'our trouve a.
la COle I - Qui I Mals s'il avait eu les bras croches COllUIle lOi, iI ne serait
jamais venu a la cOte. 11 serait reste pris dans l'herbe moutarde » '.

• • •
Marce.ll.ir1 a Ben portait souvent SOll fusil, surtout dans Ie bois, A cette

epoque, c'etaient de vieux mousquets a pierre a feu. II fallait lra10er avec
soi sa corne de poudre et SOIl sac a. plombs.

Un jour que «Carawish)} etait dans Ie bois a couper du tilleul pour
faire des baL'lis, un besoin naturel s'etant fait sentir, il s'etait mis derri~e

un arbuste. Marcellin, passanl tout pres, - avec son fusil naturellement,
- crut voir un ours. II l'aurait tire mais il ayah oublie ses plombs. Aprls
avoir fouille ses poches, cherchant si rien ne pourmil se.rvir de balle, il
iappretait a utiliser les grains de son chapelet, quand « Carawish» se
releva. Celui·ci ayant aperPl Ie rosil se mit a crier: « Tire pas, c'est
moi».

- Tu as bien fait de te lever, lui dit MarceUin, j'allais Ie griller Ie
derri~e a coup de « pater ».

• • •
Charles a. Lubin ecait un cOllservaleur convaincu en politique. n avail

aussi la pretention d'en connaltre beauroup et en plus d'etre un pirier du
chreur de chant.

Un dinlanche, avant Ia messe, la discussion avait pris sur Ie perron
de Hglise entre lni et Henri a Sranislas qui faisai t semblant d'etre un

1. Herbe outarde ? herbe a. outaroe ?
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liMral enrage. «Ab I oui! disai!·il, toO Bennett! Qu'est-ee qu'il a fail
eomme premier ministre? Absolument den. Cest uo voIeur comme les
auues !» - « Voyons! dit Charles, un peu pique, qu'est·ee que tu coo
nais Ia-dedans? Qu'es[.cc que tu ferais si tu etais premier mi!;listrc? Je
voudrais bien Ie voir!)} Et Henri de repondre : «Je changerais les chan
ttes !})

Les peeheurs aimaient done la vie aux eabanes. Trop meme !
Car ils negligeaient leurs terres. En effet, to,us les peeheurs, a peu
d'exceptions pres, restaient aux cabanes meme s'ils rcvcnaient de la
peche de bonne heure l'avaon-midi, meme si c'etait debaucbe, c'est-a·
dire si 1a temperature ne leur permettait pas de sortir sur Ia mer. Un
pecheul' fait souvent un pietre fermier.

Sur la mer la vie ctait dure. l\bis 111, ces hommes etaient vailJants
et ne craignaicnt pas b misere. Us se levaient a deux ou trois heures
en nuit et partaient pecher la bouette, Ie squid 1 a 1a turlutte, puis au
petit jour, filaient vers les grands fonds de pechc.

La morne ne mord pas egaiement partout. Les pecheurs de gene
ration en gencrntioll ont decouvert des fonds oil la mome se tient et
ou la peche est ordlnairemcnt bonne. Pour se rendre sur' ces fonds,
Ics pecheurs se guident sur des points de repere visiblcs a la cote et
clans les l11ont'1gnes. Voici les fonds de peche les plus coonus. Leurs
noms proviennent soit de eellii qui 1'a decouvert, soit du point de
repere dont on se sert pour s'y rendre, soit de la configuration du
fo'nd lui-meme :

Ell terre (c'est-a-dire proche des cotes) :
Par ordre de distances : - Le petit fond a Gracien. - Le fond de

debauche. - Le food de branaud. - le fond de Ia mitaine. - le fond
a Pousnette. - le fond ~ Edouard. - le fond du ruisseau sauteux .
le fond de roches (une Jigne d'eau: 150 pieds). - Le fond des sau·
vages. - le fond des Basile (repere au milieu de l'Ire). - le fond ~

Paddey. - le food de la grange. - le fond a gros louis.

Au large:
Le fond du carre (a 5 roilles de terre). - le fond de Ia maison. 

le fond du ruisseau cremc. - le plalte a Raymond!. - La chousse .- Le
fond a Placide. - le fond ~ Mesmin. - le fond 11 Balo. - le bane. 
Le trou a Couillard. - Le bane rond. - le bane verI.

Le maquereau - L'automnc anlene la peche passionnaflte d~

maquereau. Le maquereau est un poisson migrateur. Quand il dOMe
su.r nos cotes l'automnc, c'est une m.allne qui passe. II s'agit d'en
prendre et de faire vire, car parfois il ne fait que passer. Il voyage
par banes de centaines de mille it Ia fois; it se rient it fleur d'eau et

1. L'eneomel, ealmar.
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agite la surface de la mer sur des milles carres parfois. Les pecheurs
se depcchenr de lancer leurs embarcations dans ces bancs mouvants
de maquercau. Avec des hn.che-viande, ils broient du poisson, du
hareng ordinairement, qu'ils repandent sur l'eau pour retenir Ie
maquereau pres d'eux 1. On voit alms Ie maquereau fretiller jus
qu'au bord de l'embarcation. Les pecheurs excites se depechent de
bouetter leurs ligncs et de les jeter a fe-au. Chaque pecheur surveille
deux lignes. L'hamcl;on n'a pas descendu deux pieds dans l'eau qu'un
maquereau a mo'rdu et plein de vigueur fend reau avec la ligne.
Vite on Ie tire dans l'embarcation. D\m coup de main on Ie decm
che; on bouette de nouveau et a l'eau l'hame~on ! Vite! on tire
J'autre ligne pour la meme operation. C'est un feu roulant tant que
dure la manne. Peche excitante dont les vieux pecheurs retires gar
dent jusqu'a la mort la nostalgie.

• ProllosticJ de la temperature

On comprend f2.cilement que, dans un milieu comroe Cheticamp,
ou Ies corvees se bisaient Ie plus souvent dehors, OU les hommes
vivaient sur la mer, les pronostics de la temperature prenaient beau
coup d'importance. Aussi, les Cheticantins en general mais surtout
les pecheurs ont un flair tres developpe pour pfl§voir Ie temps qu'il
fera. Pour ces derniers surtout Ie ciel est un. livre ouvert ou its peu
vent lire et predire la temperature et les vents du lendemain.

Sans consigner to,us les signes de beau temps ou de rnauvais
temps, donnon5-e-n quelques-un's cependant.

Le JOir - Quand Ie del est clair a rouest mais au nord du solei! :
beaN temps. Quand Ie ciel se rollgit a l'ouest et au nord du solei! :
beau temps. Qua..,d Ie ciel se mugit au sud.-ouest du soleil : vent et
pluie. Quand la lune est cernee : mauvais temps. C'est du meme core
que Ie cerne commence a se defaire que viendra lc mauvais temps.
Quand il y a des ceils-de-bouc, un chaque cote du solei!: mauvais
tcmps. Le vent viendra du cOte de l'ceil-de-bo'uc qui demeurera Ie plus
longtemps.

Le matin - Quand Ie sud-est se rougit : vent et pluie.
En tout tempJ - Quand Ie ciei est en ecailIes de maquereau : pluie.

Quand les chevaux biiillent : mauvais temps. Quand les araignees sont
actives ou agitees: mauvais temps. Quand les poules se picochent
sous l'aile: mauvais temps. Quand les poules restent dehors a la
pluie : la phlie durera. Quand Ies chats sont jOllasJeJ: Ie vent s'en
vient. Arc-en-del du matin met Ie beau temps en chemin. Arc-en-

1. CC[ appat est appele par les pecheurs : dcs efJros ou ephards.
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del du midi met Ie temps en pluie. Arc-en·del du soh met Ie temps
en foire.

L'hitJer -- Quand Ie feu phille : signe de neige.

• E11gl't1llgemel1t des recoltes

Aujourd'hui, ber.ucoup de p&heurs ont leur voiture automoolle et
retournent travailler chez eux plus facilement. Le grand nombre, je
crois bien, ne restent plus aux cabanes. Celles-d disparaissent de plus
en plus Ie long du havre qui s'embellit d'autant.

Mais, meme autrefois, les pecheurs reven~ient aux maisons pour
faire leur foin, conper leur avoine et entrer les legumes. Pour les
legumes eependant, )cs femmes se clCbrouillaient souvent toutes seules
avec les enfan::s.

Les «arrPche1·ies» - Les gens avaient taus de bons champs de
pommcs de terre. Autr'efois, on les arraehait it )a tranche 1. C'etait
tong, fatiguant et fastidieux. Pour rendre Ie trnvail plus agreable
on organisait des CO'rvees, des ttrrachenes de palates. Quand it y avait
line arrtICherie.. tOl.ltes les patates etaient arrachees en une journee.
Quel debarras ! Et travailler ainsi ensemble un groupe d'anlls et de
voisins, ecla devenait nne jonrnee plaisante. Le lendemain au un
autre jOtlr, c'etait Ie tour d'un autre pour son an·t1cherje.

Les « deserteries» - Autrefois, quand on defrichait encore, les
Cheticant"ns trollvaient te moyen de faire ce travail en comnmn.
Deft-lehel" lin terrain, c'est y faire Ie dl:sert, de lit l'expression a Cheri·
camp de de~-erteT un terrain, et deserterie pour cette corvee.

r.es « eplucberies» - Quand Ie ble-d'Inde etait sec, on l'cpluchait,
et souvcnr I'on org<1nis:dt des epluchel'ies. C'etait toujours de petites
epluchel'ies, car pefSOOl1e n'avait ja,mais beaucoup de b!e-d'Inde.

Les botlcheries -_. C'est it l'automne aussi que chaeua tuait son
eachan, lJ!1C pi~ee de b&te a comes et peut-etre quelques brebis. II
urivait souvent que Ie propl'ict:llre cf'ait trop sensible pour tuer lui
meme ses propres betes. II priait Ie voisin de venir lui rendre ce ser·
vice. IVlais Ie plus souvcot il y avait quelqu\m dans Ie voisinage qui
etait habile dans ec metier et acceptait volontiers de donner ce coup
de main.

Ce qu'H y a de remarquable, c'est que dans toutes ces boucheries,
il y a toujours la p,,,, du voisin, c'est-a-dire un bon marceau de
vjanue.

1. BWte.
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Les hat/ages au moulil1 - Entin, un autre evenement de l'au
tomne: Ies battages.

Autrefois, Ies gens battaient Ie grain au ileau et Ie vannaient a Ia
mam. Encore a la tin du siecIe dernier, les plus petits fermiers qui
n'avaient que peu de grain Ie battaient au £Ieau. II semble bien que
Ia premiere batteusc en usage aCheticamp fUt Ia propriere de Charlot
Doucet. Cette batteuse passait d'une fenne a l'autre pour y battre Ie
grain. Comme paiement, Ie proprietaire gardait pour lui un pour
centage du grain battu. Dans ce temps-Ia il n'y avait point de mo
teurs. Cette batteuse etait aetionnee par huit chevaux qui faisaient
tourner une roue horizontale ; au moyen de multiples engrenages
la batteuse fonctionnait a la vitesse vouIue. Mais, c'etait tout
un deploiem~nt! D'abord, Ies huit chevaux et leurs toucheurs 
roeme plus parfois, parce qu'on devait remplacer ces chevaux de
temps en temps, - des personnes qui apportaient l'avoine, des hom
roes pour alimenter la batteuse, d'autres pour tasser la paille battue,
et entin, ceux qui recevaient Ie grain. Le proprieraire de Ia batteuse
excepte, personne n'etuit paye. C'etait Ia corvee des battages. lei
encore, un travail epuisant devenait comme une partie de plaisir,
tant Oil y mcttait d'entrain et de gaiete.

PIllS tard, Ie Pere Fiset tit venir des batteuses ~ctionnces par
deux chevaux. Puis vinrent les moteurs. Mais Ie systeme de corvee
joyeuse demeure toujours 1.

Les corvees ne diminuaient pa's Ie travail, car il est bien entendu
qu'une journee ret;ue exigeait une journee en retour. Mais elles ren
daient Ie tra,,~il plus facile et beaucorup plus agreable. 11 y avait
souvent cependant des corvees de pure charite, soit pour aider une
pauvre veuve, soit pour aider ql1elqu'un frappe par l'epreuve. Ainsi,
des haleries, des scieries, etc., s'organisaient souvent pour fournir de
bois une famille pauvre dont Ie pere venait de mourir. 5i Ie feu de
truisait Ia maison oU III grange d'un paroissien, Ie cure du haut de
la chaire annon~ait une corvee, meme pour Ies dimanches apres-midi
parfois. Les hommes arrivaient de partout avec leurs outils et en
une journee, une mu.ison OU une grange neuve s'elevait sur les ruines
de l'anciElnne. 11 en etait de meme pour ql1elqu'un qui voulait trans
pOFter une maison. C'c~ait une balerie d'un autre genre annoncee du
haut de Ia chaire.

On peut facilement s'imaginer ce que ces corvees pouvaient creer
d'esprit de charite, de Hens de reconnaissance et d'amities.

1. Le battage se faisait par seances d'une demi-heure qu'on appe1ait une
rhllUde, suivie chacune d'un quart d'heure de repos.
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• Les sobriquets

Avec l'esprit gouaiIleur des Cheticantins, leurs reparties faciles,
les traits d'esprit 11 l'honneur, il He hut pas s'etonner si dans un rei
milieu Ics sobriqt~ets pullulent par c.entaines. Le seul catalogue de
ces sobriquets donne une bonne idee de l'imagination des gens :

A.-Agneau jaune, Arbaque, I'As de carreau, sainte Anne.
B.-Boingou, Bandet, Ballot, Benchire, Bichoure, Bigot, Braquette,

BiU-Gaff, Bousquer, Baril a Dillon, Beurre-Net, Ja Bre, Ie Braillou,
Binette, Ie Breuf, Boulcau, Billotte, Ia Bosse de Pitc.he, Beurton, Ia
BouteiHe, Ia I3lague, Gros Boute, Ia Belene, llrette, Ia Buche, fa
Broche, Ie Bee, Tanasse de B::eufs, Je Balancier, !Hebelle, Badlawine,
Blanc-Bee, Brebaille.

C.-Chieu-deboute, Caniche, C~coune, Coyac, Ia Craqlle, Canivet,
Chetisse, Carawiche, Conoque, Chomable, Chachulot, Cure, la Cuil·
Jere a pot, Cou fin, Cadet, Choupette, les Chiards, Cheiere, Cap Sable,
Cocourt, Cagnon, Ia Chatte, Ics Corbeaux, Chouragne, Ces<cur, la
fausse Couette, Urbain Ie Croche, Tom Crochet, Marie Ia Cote,
Marie CuI Net; Chawcche, Cawain, la Charrue, Criche-Poque, Cros
boy, Chie-en-Culotte, Ie petit Coquemar, Ia petite Chopine, Ie Coq,
les Chats, Ie Chien, fa Chicnne, Ch::vcche, petit Coco, Ies Crepes.

D.-Damouk, Dcboule a Felix, Domingo, Damien La Cote, Dji
dji, De Vache.

F.-Faillot, Fadico, Foutreau, la Furie, Fichere, Feutchonce,
Fouaque, Fend Ie Vent, Felix des Vuhes, Ja Fine.

G.-Godouque, Gado!:, Golo, Gamache, Godelle, Ganasse, la pe
tite Goclette, Ia Grolle, Grannoume, la Geude, la Grue, Grinchette,
Gobeille, Godjin, Goliath, Gobeche.

H.-Haddec.
J.-Jactaire, Josais, Jesouisse, Jobline, Ie Joker, petit Jaune, de

funt John.
L.-La Lontre, Luqt!ine, 1a Luette.
1'.f.-Miclwns, ~\'larteau, Marlo'.1che, M6bisse, Marine, Maga, Ma

chon, Menoque, Michou<!ue, 1'.'f&louche, !l1adeloche, !lfangeurs de
ccndre, Mitouque, .:Margot, l\fangcllrs de melasse, -Mulot, Matagon,
M.1l1nnwat, Madjusse, Mmmette, Mai:lIoche.

N.~Nanoune, N,.doucc, Nounon, Nouchon, Ie grand Nez, petit
Noume, Nallouche, Nanon, Nanta.

a.-L'Ours.
P.-Pinquant, Po1!1tu, Patouche, Pito, Petou, Pousse-nette, Pi·

quet, Pet-de-loup, Panchette, Piquine, Pinandou, Portrait de pipe,
Pot it Grol, Piseanne, Pechien, Ia Prune, la Patte, la Plaise, Ia Pelle
it Godollque, Gras Piche, Petit Piche, Pentec6te, Poilu.
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Q.-La Queen.
R.-Ruseau, Rigweche.
S.-Sept Sceurs, Ski.nner, Petit Singe, Sucriers, petit Sdau, la

Squawl, Sambo, Souquie.
T.-Traineau, Talollche, Tiouette, Titie, Tazeau, Toussine, la

Truite, grand Tro'll, Tonquette, la Teque, les Tanpa.
V.-Venette.
W.-Warrec.
Z.-Zaillou.

Pom pillsieurs, Ie sobriq\let etait Ie seul nom en usage meme quand
on s'adressait a eux personnellement. Ainsi en 1866, quand les Cheti·
candns durent faire des exercices militaires a l'occasion de la guerre
dite des Fenir.ns, \.'7altct Lawrence servit d'interprete entre les oBi
ciers-instrueteurs anglais et les soldats improvises de Cheticamp. C'est
lui qui fut charge de citer les noms. Petit Singe s'appelait Hubert
Poirier de son vrai nom. Walter cria par trois fois : Hubert Poirier 1
Pas de reponse. II dut crier: « Petit Singe », pour etre compris.

• Les Originaux

II est rare que dans un patelin tant soit peu populeux it n:y ait
pas quelques alicnes mentaux. Aujoui'd'hlli, on les place dans des
maisons appropriees, mais autrefois, a moins qu'ils ne fussent des
fous furieux, on les laissait en liberte.

Cheticamp n'aurait eu que quelques rares cas d'alienation men·
tale, plus ou moins prononc6e, mais ils sont demeUl"es celebres. Deux
d'entre eux surtout sont devenus des personnages presque tegen
daires, Ie p'-otit Camille et Ie petit Constant.

Le petit Camille - Il etait fils d'Andre Poirier, frere de Pierre·
Andre et demdrcre de Charles, d'Alexandre, de Marie, de Dji.Dji et
d'Elie.

Apres la mort de scs parents, il n'avait plus de chez lui. Alors,
et meme avant, it passait de maison en maison, mangeant chez l'un
et chez l'autre, dormant ou il pouvait.

II avait mal aux yeux. Une idee fixe chez lui, c'etait la crainte
de voir les paupieres de ses yeux coHer ensemble. Dans cette crainte,
il prerendait ne pas vouloir dorrnir et n'acceptait jamais de coucher
dans un lit. La nuit, il restait assis sur une chaise et naturellement,
y dormait. Emilien a Luc Chiasson, chez qui il est mort, eut toutes les
miscres du monde a Ie faire coucher dans un lit. Quand il y eut
couche une fo:is, sa pem s'evanouit.

II portuit toujours Ie meme btltin et ne se lavait jamais. Natu·
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rellement, toute sa vie jmqu'a ce qu'Emilien Chiasson Ie pdt chez
lui, il fut plein de poux, Au fond, il aimait sa vie errante et sa liberte.
II etait souvent chez £ffiilicn Chiasson, mais quam! il apprit que
celui-ci allait Ie prendre pom Ie garder, il se sauva. II avait toujours
ses poches pleines de boutons et de mouchoirs.

Dans une innocenc!: parfaite, il airnait beaucoup les filles. 5i on
voulait lui faire bercer un hebe au berceau, il suffisait de lui dire
que c'etait une petite fille. 11 I'aurait bercee des heures durant. 5i
on lui disait que c'eruit un petit garc;:on, il arr&tait tout de suite.
II avait contraett~ pour Talouche une affection particuliere. Comme
il parlait tout seul en rnarchant, il pronon«;ait Ie nom de Talouche
sans arret et en crescendo.

Si quelqu'Wl disait devant lui: ({ Comme «;a fait pitie !)) Camille
l'invectivait et se couyrait Ia tete de son gilet. Mais si personne ne
parIait, lui se mettait a dire des phrases incoherentes: « Des ours,
«;'a pas de cornes. <;:'a dos oreilJes comme un bceuf. L'eglise du Moine,
eUe est pas belle. lis avont fait des tours 11 Camille ).

Le petit Cons!a1~t -. Fils de Remi Poirier d~ lies de la Made
leine, sa vie ressemblait de pres a celie de petit Camille avec qui
cependant it ne s'entendait pas du tout. Des qu'ils se rencolltraienlt
tous les deux, c'crait In bataille. Les gens devaient les separer.

Comme petit Camille, petit Constant passait de maison en mai
son. II arriYait p:lrfois au petit jour. Comme il trouvait les portes
encore bam~es p:ufois, meme si c'etait en plein mols d'ao-ut, il disait :
«Credje ! les portes soot gelees ! )) .

II avait line peur noire du fusil. II suffisait de lui montrer un
fusil pour qu'il pdt Ia fuite. Si on tirait un coup de fusil, mcme it
cent pas de lui, il s'ccrasait puis dCguerpissait.

Lui non plus ne changeait jamais de linge. 5i 00 lui donnait uno
chemise, il l'acceptait et la mettait, mais par-dessus son autre.

II ramassait et mettait dans sa fate tout ce qu'it pouva.it trouver
d'objets heteroc1ites, jusqu'a des renards morts ct cn decomposition.
II vola.it !Deme. Ainsi charge, ilarrivait padois qu'il eut un ventre
proe.nincnt. Un jour, iI arrive ainsi fagote chez Medouche Poirier
dont la femme etait enceinte de plusieurs rnois. Celle-d, en voyant
petit Constant, lui dit : « Ah ! Constant! ru as encore vole In ! }) Et
lui, la. pointant d11 do~gt, de dire; «Cordje ! Je crois que t'as vole
toi aussi ! })

II Y en cut quelques autres, moins perdus, dont quelques·uns
memes ctaient capables de reparties tres spirituelles. On peut ima
giner a quel point ces gens-ia pouvaicnt etre, dans Wl milieu conune
Cheticamp, l'objet de taquineries, de tours et d'histoires comiques.
M&me Ie Pere Fiset n2 dedaignait pas de les gouailler finement et
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de rire des rcponscs qu'il recevait parfois 11 briIle-pourpomt. Un
jour que plusicurs membres de la famille des Fiset se trouvaient au
presbytcre, 1a « Furie» arrive. Alors, Ie Pere Fiset, pour Ie taquiner,
de lui dire: «Je ne comprends pas qu'on te laisse voguer cornme
\a. A Quebec, on ne permet pas aux: fous de circuler librement ?» 
«Je pense bien, repond la «Furie », leurs fous, ils les envoient a
Cheticamp !» Les Fiset venaien,t de l'Ancienne-Lorette, pres de
Quebec. Et Ie Pere Fiset de rue aux: eclats...

• DietortS, signes de maJbeuT, signes de bonheuTJ etc.

Tout milieu populaire possede une serie de dietons, un cata·
logue de signes de bonheur ou de malheur. Cheticamp ne fait pas
exception. La population y croit de mains en mains, heureusement.
Cependant, par Gainte superstitieuse, i1 y a encore des gestes qu'on
evite de faire. Ainsi, Ies p&heurs ne porteraient jamais de rrutaines
noires ~ur la mer parce que cela attire la malchance; un bucheur ne
laisserait jamais sa hache pIancee dans une buche Ia Ollit; parce que
In nuit nc lui apporterait aucun repos.

Signes de m<J1chance - Rever 11 une bouteille 11 moilU vide: signe de
maladie. - Casser un miroir apporte la malchaoce pour sept ans. 
Passer cha.cun chaque cOt~ d'un poteau attire la malchance. - Le treue du
mois et les vendredis SOD[ des jours malchanceux. - 5i ron dit i\ un bu
cheur: «Prends garde de te couper », c'est certain qu'U se coupera. 
Renverser du seI, signe de querelle. - Faire toumer une chaise sur une
seule patte. - Faire bercer une chaise berceuse vide. - Ouvrir un para
pluie dans Ia maison. - Des mitaines noires sur les bateaux de ~che. 
Subler (sifller) sur la roer a.mene Ie vent. (De fait on n' entend jamais
sifller sur l'eau). - Lancer des sous i\ la mer amene Ia tempete. - 5i
l'oreille droite te sile, que!qu'un parle en mal de lOi. - Quand l'eei! droit
papilloHe, signe de malheur. - Couper ses ongles Ie samedi, on aura
honJe Ie dimaache. - Quand on eoleve un panneau fermant les ~coutilles

d'un bateau et qu'on Ie laisse i\ renvers.
Signes de morJalile - Quand Ie coquemar chante. - Quand un

coq chante avanr minuit. - Quand une paule chante Ie coq. - Quand un
corbeau sonne Ie glas (il se toume i\ l'envers et lance un cri s~cial). - 5i
quelqu'un est sur les planches Ie dimanche, il va moueir une autre per
sonne dans la sernaine. - Un corbeau sur une maison. - Rever i\ une
bouleille vide. - Trouver des brios de bois disposes en forme de croix.

Signes de cb(ftlce - Rl!ver i\ une bouteille pleine. - Trouver un fer
i\ cheval. - Poner un fer ~ cheval - Avoir un fer 11 cheval dou~ sur
run de ses edifices. Autrefois, iI y avait un fer i\ cheval sur Ie mur dans
plusieurs ruaisons. - Une peau de serpent dans son portefeuilIe: chan
ceux pour ne pas manquer dargent. - Trouver un treBe 11 quatre feuilles. 
Porter une cuisse de grenouille dans sa poche. - Porter Ie piquant d'un
8erpent dans sa poche. - 5i une petite aralgo~e se trouve sur soi : signe
d'argear. - Quand l'eeil gauche papillotte; sigoe de bonbeu.r .- Porter
une patte de lievre dans sa poche; chance aux cartes. - Planter un cou-
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teau sous la table: ebancc aux cartes. - Trouve.r un .61 sur soi, signe qu'on
va enueprendre un voyage. - Si votee oreille gauche silc, quelqu'un parle
en Dien de vous.

Autres signes - Couper ses ongles Ie dimanebe, Ie diable en fait des
peignes. - Taper ses raleaux ou ses outib ensemble: on lravaillera en
~ore ensemble l'annee suivante. - Si les enfanlS jeCinent Ie Vendredi saint,
iIs trouveront des nids d'oiseaux a l'ete. ~ Quand la main droite vous
demange : vous donnerez la main 11 quelqu'un. - Quandi la main gauebe
vous demange: vous recevrez un present. - Toujours sortir d'une maison
par la porte ou 1'0n cst entre alin de ne pas emporler avec soi Ia chance
de cellte maison (voulant dire qu'il ne resterait plus de ebance dans
cetle maison). - Quand on eebappe sa lavene: un cr.ranger,J va venir. Si
la lavelle s'appilolte, c'est du monde laid qui viendra. Si eile s';pare, c'est
du beau moode qui viendra. - Si les <dseaux tombent et se planrent : des
cteangers vont venir. - Si Ie chat se lave en poiotult la queue d'un c<>te,
quelqu'un viendra de celte direction. - Voir un cteanger Ie lundi, 00 en
voit toute 1a semaine. - Si on vient d'acquerir un chat et qu'oo ne
vcuilie pas qu'il retoume a sa premi~re demeure: lui graisser les pattes
(Ie dessous) avec du beurre. - Pour un chien mettre de 1a mclasse. 
Des points blanes sous les ongles, signe qu'on recevra autant de cadeaux. 
S'il y a un mort d'enseveH, toueber i\ son corps emp&be d'en avoir peur
plus tard. - Un jour, dans l'avant-midi, nous avons vu noue phe revenir
de h peche au hom.:lrd. 11 passa Ie dean, n'arreta pas a la maisoo mais
continua vers 1a grange et disparuc. En rCalitc, nOlre phe revint de la
peche dans l'apres.rnidi seulement. C'est signe qu'il va vivre vieux. Si
nous l'avions vu ainsi dans l'aprl:s-midi, il serait mort sous pelL

• Lil vieillesse et la mort

Si lcs parents possedaient suffisamment de terre, Us donnaient a
leurs fils un lopin pour 5e batir une maison et avou- un jardin et un
morcemt de patates. lls g;udaient avec eux sur Ie bien paternel celui
des gar<;ons avec qui ils s'entendaient Ie mieux et lui cedaient la
terre. Cette coutume demeure.

Les parents devellus vieW( continuaient d'aider Ie nouveau me
nage, leur fils et leur bro. Les vieillards furent toujours entollres
d'un grand respect.

Autrefois, natur-ellement, il n'y avait point d'entrepreneurs de
pompes funebres. Quan& quetqu'un mourait, un voisin, une femme
pour lcs femmes, un homme pour les homm~s, lavait Ie corps, l'ha·
billait de ses meilleurs habits et l'exposait sur des planches, avec u~

oreiHer som la tete et un mouchoir sur Ia figure. Des menuisiers
voisins sans retribution aucune s'offraient a faire Ie cercueil qu'on
appelait le coerre. Celui-ci ktait fait de bois blanc Iaisse completemeut
nu. A moins que I~ decomposition du corps ne fUt trop rapide, on
oe ie deposait dans son coffre qu'au moment de partir pour l'eglise.

1. Quelqu'un qui !I'es pas de 1ll maison.
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• La veiltee aux morts

On veillait Ies morts pendant deux nuits consecutives. Les parents
et les amis venaient faire une priere dans Ie jour, et la nuit la maison
wit rempIie jusqu'aux petites heures du matin. On passait la nuit
a dire Ie chapelet et d'autres prieres et a chanter des cantiques. Dans
la veillee, on servait Ie reveillon a tout Ie monde.

Apres rninuit, peu a peu les gens retournaient chez eux et Ie
groupe des veilleurs devenait plus restreint. On priait a intervalles
plus espaces. Les conversations s'amox\"aient. On contait des histoires
pour passer Ie temps. Avec la fatigue, Ie eire etait facile, d'autant
plus qu'on n'aurait pas voulu rue. Et il se trouvait wujours des
droles pour faire une farce. A la mort de Lagode, Cecile a Gamache
chantait depuis assez longternps. Dans un cantique, eUe chante ce
passage: «rai chasse Dieu de mon creur... » Marcellin a Ben qui
etait la de dire: «Tu vas chasser Ie monde d'ici, si ttl continues ».
Vne autre fois, Hariette a Nanta disait la priere. Elle etait inter
minable. Elle priait depuis au-dela d'une heure. William a Godouque
disait tout bas a ses voisins: «Viendra+eUe a .linir ! Viendra-t-elle
a finir ! }) Jllste a ce moment, dans sa priere, vint ce passage: «Bonne
Vierge, a l'heure de rna mort, quand je ne pourrai plus parler, vous
parlerez pour moi ». - «Ah ! la vieille m... Elle en engage une au·
tre !» dit William. Preuve de plus qu'on gouaille sur tout a Cheri·
camp.

Que Ie mort fUt pres ou loin de l'eglise, un ou deux chantres se
rendaient a la maison chanter la levee du corps et accompagMieot Ie
corps jusqu'a l'eglise en chantant Ie Miserere. £mi1ien a Luc Chias
son a accompli cet aetc dc piete toute sa vie jusqu'a un age tres avan
ceo Cette coutume a cesse vers 1910.

Jusqu'en 1868, des porteurs benevoles qui n'etaient jamais des
membres de la famille du detunt, portaient Ie cercueil sur leurs
epaules de la maison a l'eglise. Marie Larade, femme de Cyprien
Deveau (Sepultien, disent les gens) fut la premiere a etre tfans
portee en voiture Ic 27 juillet 1868, et c'etait en charrette. Par la
suite, et jusqu'au debut du siecle preseot, c'est en simple charrette
qu'on transporta les cercueils de la maison a l'eglise et de l'.eglise au
cimetiere. Plus tard, on se servit d'uo express a deux sieges dont on
enlevait les sieges et on prenait toujours un cheval noir. Ce dernier
moyen de transport Hait tres sobre et tres digne. Malheureusement.,
apres 1930, on commenc;a a transporter les cercueils dacns de simples
camiol1s. C'etait U:l cortege d'allure indigne et deplorable. Heureuse
ment qu'aujourd'hui, Cheticamp jouit des services d'un entrepreneur
de pompes funebres, Louis Chiasson, qui embaume lIes corps et pos
sede un corbillard respectable.
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La fosse etait toujours creusee par des voisins ou des amis. Jamais
par les membres de Ia fa mille. De m€me, jamais lcs membres de la
famille n'aidaient a mettre Ie mort dans son cercueil ni ne portaient
Ie cercueil. Tout se faisait par des amis ou des voisins benevolement
et par devoir de piete.

Aujourd'hui, on ne ::hante plus de cantiques a la veillee des
morts. On recite Ie chapelet de temps en temps.

Autrefois, Ie conjoint devenu vellf portait Ie deuil pendant un an
et six mols, Ie frere ou la s<:enr pendant un an. Aujourd'hui, Ie pre·
mier porte Ie deuil p~ndant un an et les derniers pendant six mois.

4. - LES SUPERSTITIONS

La population de Chericamp fut trop longtemps sans pretre res.l·
dant, et plus tard, les pretres residants furent trop souvent absents a
visiter lel:u:s autres missions; les paroissiens furent dissemines sur
un trap vaste territoire pour que l'in.fJ.uence du pretre et l'enseigne
ment religieux pussent contrecarrer la tendance trap natureUe a la
superstition dans les couches populaires. A Chcticamp, dans la
croyance populaire, il y a eu des sorders qui ont jete des sorts, il y
a eu des exactions di1.boliques, il y a eu des revenants, des lutins et
des feux follets.

• Les sorciers

Dans la credulite populaire, et jusqu'a ces derniers temps, Cheri·
camp a toujours eu des sorciers, dont les malefices se ma.nifestaient
surtout en ensorcebnt les animaux ou des personnes.

La tradition veut que dans Ie personnel des Jersiais des debuts
il y cut tou jours quelques sorciers. Ccs Jersiais devaient probablement
exploiter la cr&lulir.e des gens et leur mmlier des bateaux, comme
on dit.

Vne uoyance existe encore que ces Jersiais pratiquaient la chasse
galerie. En fin de scroaine, quelques-uns d'entre eux s'en. aUaient
veiller dans leur He d'origine a califourchon sur un cochon ou dans
un canot qui l'un et l'autre prenaient la route des airs, commandes
et tenus en mouvement par des paroles et des chants cabalistiques.
lis amaient meme offcrt a quelques Cheticantins de les accompagner.

L'imaginution populaire aidant, ]a tradition rapporte de nombreux
cas ou des gens furcnt bQ,i/-es par les sorders jersiais.

Le vieux Timothee aThomas Chiasson, qui n,'erait point peureux,
en revenant de l.a peehe par Ie chemin du portage a travers bois, se
voyait poursuivi ou accompagne par des gros barils roulant autour
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de lui. D'autres foi~, c'etait des chaudicres de feu. Un soir, il en au
rait attrape Ulle et lui aurait frotte les oreilles avec Ie feu qu'eile
contenait. Le lendemain, parait-il, Ie ]ersiais soupc;onne aurait eu les
oreil1es brfJlees et soigneusement enveloppees.

Un cas, grossi par 1'imagination, est devenu celebre, celui du
petit Charlie Romril, un ]ersiais repute sorcier. Voici comment un
infonnateur nous racontait Ie fait:

([ Chez Paddey ~ Bandais Roche avaient COmIDe servante une fille oom
mee Marie. Paddey eut de Ia chicaJle avec Olarlie Romril Un jour petit
OlarHe vim a Ia grange de Paddey meme du foin dans Ia cr~che de ses
betes. Peu apr~s, Marie eut a alIer a Ia grange et enIevit Ie foin qui restait
dans les cr~ches. Elle fut ensorcelee.

le Pere Fiset dut veDir Ia desensorceler. Mais Ii partir de ce moment
ra, c'est lui qui fut badre, II y avait du tapage dans Ie presbyt~re. Une nuit,
Jeffrey Crispou qui restait au presbythe se reveille. Toute sa chambre
etait eo feu. II court reveiller Ie P~re Fiset. Tout Ie presbyt~re semblait
en feu. Mais rien n'avail brUle. Alors, Jeffrey dit au Pere Fiset; «Si vous
oe voulez pas nous eo debarrasser, je vas m'en charger moi». Le Phe
Fiset y dit ; « Je ne suis pas pour perdre les 1rnes mais pour les sauver ~).

eetair dans l'hiver. Le lendemain, Jeffrey fit un homme de neige.
Jl prit son fusil et s'avanCiit vers !'bomIDe de neige. II avanl:llit trois pas
et en recu1ait deux. A une cenaine distance, il tirit dans l'homme de neige,
daos Ie c6te.

En m~me temps, petit Olarlie prit mal d'un cOte. le printemps, il
commeol;ie ~ deperir quand l'bomme de neige commendt a fandre. Ec
quand il ne restit plus rieo de l'homme de neige, petit Olarlie mourit ».

L'imagination a retcnu bien d'autres cas de sorcellage (sorcelle
rie). Mentionnons-en quelques-uns :

«Lubin ~ Nectaire Maillee eca.ie badre ptrr Ie sorcier, A cause de
lui, soo pere devait rester ~ Ia maison et ne pouvllic pas falre Ia peche.
Un jour, i1 en parla a Waller Bertrand, un Jersiais. « Fais Ia peche, lui
aurait die ce dernier, je vais arl'3llger CI I» n lui dit; «Va chez toi,
prends ton fusil et tire sur Ie premier ecre qui entrera dans ta mailon ! »
Nectaire s'en fut et mit son fusil tout pr~s; Mais qu'ese-ce qui entre?
Un voisin: Marcellin ~ Theophile Maillet. Le sorder prenait ainsi la
forme d'un personnage conou. Nocre bomme n'osa pas tirer. « Tu aurais dii
tirerOl, lui dit Ie Jersiais. A Ia fin, Lubin re~t l'ordre de se rendre au
pont de ]a peti!e-rivihe pour rencontrer ce Jersiais «abo qu'il Ie toucbit
pour Ie delivrer.» Ce qui arriva.

Un jour que Lubin semblait bien malade, mourant mfuJe, Severin Ii
F~lix Chiasson et Marcellin a Th~ophile MaiUet furent chercher Ie pretre
au Moine. En chemin, Ie sorcier ou Ie d~moo se mit apr~s ewe. Le bamais
se defaisait ~ toue instant. A la lin, Ie cheval se fit peur. IIs rendirent Ie
pretre quand meme. Mais Ii leur arriv~e, Lubin erait debout et bien por
tant '.

1. Lubin;\ Nectaire demeurait dans ce temps-1l\ dans la maison ~ Olarles
~ Alexandre Broussard.
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• • •
Jerome Aucoin et un compagnon revenaient de 13 chasse avec leurs

fusils. Les Jersiais leur av.aient die: «Vous aurez peur !» Tout a coup en
chemin, qu'ese-ce que voila? Vne baccique qui se mit a couler amour
d'eux. Jerome peie sog fusiJ et pan! dans la barrique. Jls emendirent;
ba I ba! et la barrique disparut.

• • •
P. D ... ecait marie eo secondes noces avec une vcuve qui avait avec

elk une fille nee d'un premier mariage. Cette fille fu! ensorcelee. C'ctait
tout un capage dans La maison. Tour revolait: les Iampes, les potS a
commoditc, etc. Les seaux a comons suivaieot Ie monde. Les pacdessus se
decrochaient et se mettaient a danser; les mandles de hache se pcome
oaieot; les barils d,e laine descendaient du grenier. Tout ce chaffraU sui
vair la .6.Ile, meme a I'ecole, meme ra ou eUe s'engageait comme servante.

• UrJe famille de sorciers

Au milieu du sieclc dernier vint s'etabli.r au Cap-Rouge Lazare
Lizotte avec sa familIe. Il venait des Hes de la Maueleine. Aujour
d'hui encor~, Ies ChCticao.tins s'imaginent que c'etait une famille de
sorciers. Leurs maleficf's ne se comptent plus. On l'appelle Ia fa
mille du Canadien.

MarcelIin 11 Eustache Bourgeois avaie eu un diJIerend avec Ie Canadien
au sujet d'un biilot trouvc 11 la cote. I.e Canadien lui jera un SOrl : « Qu'il
Ie gacde ! il touroera toujours bien en ripes ! Tu n'aceetecas pas de chacoleT
(gosser)). Comme de fait! A pardr de ce moment-Ii Marcellin se mit a
.hacoler. n prenait un poteau et avec un eacH, cbacote donc I ... II chaco/a;1
.(Out dans la maison, Ies poeeaux de lit, les planmes de lit, les chaises, etc.
H voyait de gros dliens venir dans l.a maison. On essaya de lui hire pren.
dre du the dans lequel on avaie mJs quelques gouttes d'ean Mniee. Pas
moyen·! Si on metcait de l'eau bertite dans sOn lit, il ne voulait pas se
coucher.

Venette fue chercher un Gaudet de Margaree pour Ie deseosorceler.
Pendant Ie uajee us lurent accompagnes de bruits er de hurlemenes de
toutes SOrles. Acrive a 1a maiSOn, Gaudet dit; «Voulez.vous voir les
sorders ?» 11 les fit veoir. On vit arriver Ie Canadien, sa le=e ee ses
enlants. Ce Gaudee desensorccla Marcellin.· .' .

Un jour, Ie Canadien avaie dit a Lubin 11. Jer&me Aucoin: (J. Lubin,
je pem: ensorccler une !Jeee dans sa piste ». Lubin se moqua de lui. Quel
ques jours apr~s Lubin avait une vache enson:elee. Eile avait les yeux
vires 11. l'envers, se jeeait 11 bas les pattes eo rair, faisait des gestes de
tOUte$ sOrles.

Lubin fut chercher des soigneux de vacher, mais ?t leur arrivee 13
vache ecait bien. Des qu'ils furent panis, elle reprit ses gestes. Lubin
voulm la mer. Mais quaod iJ arrivait a 101 grange avec sa bache, la vache
euit bien et normale.

Georges Lebrun lui die: «Preads du pissat de 1a vache, mees-Ie dans
une bouteille et mees des aiguilles neuves dedans. Ensuite, bouche ila bou-



Le jeu des en/mil s



Une « fi/erie l)

Une « ha/erie»

Le ";0/0"" X



LA VIE SOOALE 261

teille comme il £aut et place-Ia de far;on qu'elle soit bien coiocee et qu'eUe
oe puisse pas se deboucher ? Cest ce qu'it fit. Le m~me soir, ayant a sortir
dehors, il fut presque bouscule par un gros chien qui lui passa entre Ies
jambes, un gros chien comme il o'en avait jamais vu. II eUlit a peine rentre
que sur Ie coup de minuit, il entend frapper a la pone avec violence par
quelqu'un qui poussait des cris de desespere. II fut ouvric. C'elait Ie Cana
dien. Sur Ie fait, Lubin oe pensa pas a rien. C'est Ie propre des sorderg"
para1t-il, de distraire I'attention aces moments-la. Alors, Ie Canadien lui
dit qu'il avait couche chez Ie voisin et qu'il s'eUlit senti mal dans la nuit
et qu'il avait besoin de soda. Les voisins n'err avaient pas, alors il venait
en demander a Lubin. Ce demier lui en prepara. Le Canadien but Ie soda,
et s'en fut. Le lendemain, Lubin apprit que Ie Canadien n'avait pas cou
che chez Ie voisin. Cest seulement alors qu'il comprit l'affaire. Le Cana
dien etait venu, chaufre qu'il eUlit par la bouteilie. Mais a partir de ce
moment-la, la vache redevint normale.

1jI :;< '"

Un jour, Stephen a Michel a Angus Longueepee, (parent ie c.rois avec
la femme du Canadien) voyant un chien qui montait une COle dit a ses
compagnons : {( Je puis Ie jeter a bas II. II planta une epingle dans la piste
du chieo et Ie chien sur Ie coup tomba. « II ne se relevera que lorsque je
voudrai I>, dit Stephen. 11 enleva l'epingle et Ie chien prit I'air '.

* 1jI '"

John a Onesime Poirier avait une vache ensorcelee. Renseigue par
quelqu'un, un jour sa femme decide de se debarrasser du sorcier. Elie
pread une bouteille, y met de la terre grasse, des piquants de cenelies, des
aiguilles neuves et met tout r;a a bouillir. Elie barre ses portes pour que
personne n'entre. Mais, apres un certain temps, elle commence a avoir
l'impression qu'elle a oublie quelque chose dans soo medicament. Ce
fut si fort qu'elle decida d'enlever tOut r;a et de recommencer un peu
plus tard. Aussitot qu'elle eut vide la bouteille, elle emendit un grand
eclat de rire dans un coin de la maisoo.

Autx.~fois) plusieurs Chericantins possedaient de grandes goelettes
et traosportaient des anlmaux, du poisson OU d'.l bois a Halifax, aux
Antilles ou a Terre-Neuve et en ramenaient de la O1archandise. L'un
de ccux·lil fut Venanr Boudreau.

Un jour qu'il etait a Halifax avec une charge de planche" il lui
arriva cette etrange histoire :

Uo etranger vim acheter de la planche et sembIa rcgarder curicuse
mene l'endroit OU Venant menait sa boice d'argent. C'etait a la teee de
Son lit.

Le soir, tout Ie monde flit a terre. Seul Venanl resta a bord pour
faire Ie quart. II avait une chandelle aliumee sur la table et un grand
couteau a cote.

Tout a coup, il entend des pas sur Ie pont, qui se di.rigeaient vers
I'escalier. C'etait les pas d'un homme. Dans l'esealier, ce p'eUlI! plus un
bomme mais un animal ayant la forme d'un lxeuf. La chandelle s'cteignit
et l'inlrUs s'attaqua a Venane. II ctait redevcnu un homme. Tout ce qu'jJ

L HeAd a Fidele Poirier, infoJ:1Dateur.
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cherchalt c'etait d'ecaner Venanc pour atleindre la boite d'argent. Venant,
lOue en luttant, passaic sa main sur 1a table pour prendre SOD couteau.
Mais Ie couteau n'etait pas 13. Doue d'une force herculcenne, Venam alIaie
faire un mauvais parti a son adversaire quand celui-ci s'esqujva et pde
l'esca1ier. Venant voulU[ Ie rartraper el lui poigner une jambe, LIUlis c'est
comme s'il avait passe son bras dans de 1a laine. Ie sorcier paeth.

Venant raUuma sa chandeIle. le couteau elait la de nouveau.
le lend'emain, Ie meme homme qui avail amete des planches ViOl sur

Ie quai. II die a Venant: (/. Puis, as-tu eu peur cette nuit ? Comm.eqi aime
rais-tu revoir la merne bete?» (l Celle nuit, dit Venant, elle a pu se
sauver. Mais, si je la vois aujourd'hui, elle D'echappera pas!» « Ne
parlons plus de cela », lui aurajt dit I'&ranger '.

• • *
Simon a Damien Bourgeois, avait dans son troupeau une jeune vache

qui etait tres marronne. Personne ne pouvait l'approcher et pour la traire,
i1 fallai! I'enfermer. Or, un jour, SUE la dune, wi pretendu sorder venant
a passer, s'approcha d'elle faci1ernent et Iai prit par les comes. A partir
de ce moment on ,Ia crut ensorcelee. Son lait donnait un heurre infect.
On eut heau prendre tous les moyeos pour dcsinfecter les recipients, rien
n'y fit. Ie lait des aurres vaches dans ces memes vaisseaux resrait normal,
landis que celui-Ia gardait un gout et une sentelJlr insupponables. Cest
alol'S qu'on crut se rendre compte qu'i1 devait y avoir du sorcellllge 1:\.
dessous. On fUl chercher OJaries it Lagode pour qu'il vim les dclivrer du
sorcier. Celui,i vim el apposa un eerie sur Ia creche de Ia vache avec certe
espece de priere magique :

"Trotter Head I forbid thee my bouse and premises, I forbid thee my
barn and cow stable. I forbid thee not 10 breathe On me nor upon any of
my family until thou hast painted every fence-post, until thou hast crossed
every ocean. and thae thus dear dear (sic) day may come in me name of
our Lord Jesus Ouist. Amen.

Les eemoins affirment que 1a vame fut immediatement clelivree.

11 )' eut encore G. et son epollse. Toute la geul:ration de cin
quante aos en montant res a bien connus. On se rappelle encore Ia
peur que les femmes et les enfaots avaieot de ces personnageSl. Les
maletices qu'on leur attribuait s0nt de meme nature que cellx que
DOUS avons decrits plus baut. Donnons un seul exemple ;

G. passail les mf!isons e[ demandait 1a charite. Ordinairement, it de
mandait du pain ou quelque chose a mangel'. Vne fois, chez J05 ~ Ful
gence Poirier, au lieu de demander du pain, c'est une cOUl/erle qu'il voulut
avoir. « Je n'ai pas de COllfJerles II donner », lui repondi[ Jos. « Tu en
auras du regret », reprit G. Jos se Iama et partit apres G. qui se sauva
en vicesse. Mais Ie lendemain leur vache elaie ensorcelee. Cetait un vrai
diable. Impossihle de l'anraper. Elle passait panout ee rien ne pouvait
l'empecher de sauter. Elle etait folIe! Jos fut oblige de la ruer.

La tradition popuIaire veut qu'un sorcier qui va accomplir ses

1. Mme Cl1arles Boudreau.
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mHaits quelque part, se couche la bouch~ ouverte et son arne s'en·
vole avec son souffle vers ce lieu. Si quelqu'un lui fermait la bouche
et Ie nez trop longtemps quand son arne revient, Ie sorcier mourait.

Enfin, d'apres la meme tradition, Ie vendredi, les sorciers enten·
dent tout ce que l'on dit de mal contre eux.

Comme on peut Ie voir, s'il y avait des sorciers, il y avait aussi
des personnes qui pouvaient delivrer des sorciers, Nous avons nom
me un Gaudet, les Jersiais, Georges Lebrun et Charles ~ Lagode dont
on requit les services a cette fin, II y en eut d'autres. Les pretendus
sorciers et les chasseurs de sorciers avaient recours a un livre de for·
mules magiques ; « Ie petit Albert », c'etait Ie titre du livre.

Nous n'avons cite que quelques cas de pretendue sorcellerie. Nou-s
aurions pu compiler une liste presque interminable de cas sembla
bles. Dans queUe mesure y avait-il quelque fondement a cctte croyan
ce populalre chez piusieurs Chericantins ? 11 Y a quelques cas o,u 1'in·
tervenuon pretexnaturelle semble v:raisemblable, Mais quatre>-vingt
dix-neuf pour cent des cas ne sont que Ie fruit evident de I'imagina
tion populaire. Toute maladie etrange, conune il arrive souvent pour
les femmes durant la menopause, o,li quelques-unes ont meme des
hallucinations, tout comportement ou evenement inexplicable chez
Ies arumaux ou les choses etaient facilement mis sur Ie compte des
sorciers. Par ailleurs, il n'e~'t pas impossible que les Jel'siais nom·
mes plus haut, pour s'amuser de la crcdulite des gens, leur aient con
te des peurs. En{ln, Ie Canadien etait ferblantier, coUeur d·~ pots et
de casseroles, G. etait qucteux; les deux repassaient les maisons. 11
est probable qu'ils exploitaient la superstition et la crainte des gens
a l'avantage de leur metier.

• Le diable

On dit qu'autrefois personae n'aurait ose partir seul la nuit
afin d'aller chercher Ie pretre pour un mourant. On craignait trop Ies
exactions du diable en chemin. On parle de gros chiens noirs qui
auraient surgi tout a coup et suivi ces voitures pendant des milles. On
parle de chevaux deteles en chemin ou qui ne voulaient plus avancer.

Et c'est a peu pres tout ce que l'on peut recueillir dans Ia tradi
tion sur ce su jet.

• Les lutins

II n'y a pas txcs longtemps encore, les gens croyaient dux comme
fer aux lutins. Ces etres minuscules a formes hwnaines, s'introdui·
saient Ia nuit dans Ies etables des chevaux. lls choisissaient les roeil-
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leurs, les sortaient dehors et galopaient avec eux dans les champs.
Les lutins s'asseoient toujours sur Ie cou de leur coursier et tressent
Ie crin pOllr s'en £aire des etriers. Les lutius femcHes tressaient Ie
crin d'ut1 seul cote. Les chevaux alnsi lutines, malgre leurs courses,
etaient toujou.rs bien traitcs et bien Ilourris par les Iutins. Mais si Ie
proprietaire du cheval dCfaisait Ies tresses des lutins, ces derniers
se mettaient en colere et traitaient durement les chevaux.

• Les feux follets

On croyait sincerement aux feux follets. On raconte que Timothce
a Thomas Chiasson avait mum Ies pres plus d'une fois la nuit pour
essayer d'en attraper.

Un soir, il etait minuit. Seuls Ies gens chez Timothee 1k Lubin O1iasson
veillaient encore. Paddey ~ Firmin Chiasson traversait Ie champ de Timo
thee eo retournam chez lui apres une veillee. Tout it coup un feu faller!
Cctait comrne un oiseau qui aurait fait du feu sous ses ailes et qui avail
un petil en qui semblait ~ un rire moqueur. II passait de dlaque cote de
la tete de Paddey et l'aveuglail. Paddey rcussit 1k atteiodre la maison de
Timothee el se jeta sur la porte II grands coups redoubles en criant:
.« Ou"rez ! Ouvrez!» II elait blemc corome un mort. II raconta son his
toire. On se mit II 1a porte pour essayer de voir Ie feu EoUet. On ne Ie
vit plus mais on entendit encore son rire moqueur. Paddey o'osa point
aIler plus loin et coucha la. 1

On dit qae si 1'00 GllVre Wle lame de canif a moitie pour faire
un angle droit :lVec Ie manche et '1lle 1'0n plante ce canif de cette
fat;on sur un arbre Oll sur une boudmre, Ie feu follet est oblige de
passer SOliS La lame et se coupe Ie cou.

Aujourd'hui, on ne cwit plus aux feux follets.

• Les revenants

La tradition papulaire est aussi abonda.nte en histoires de revc·
$.nts qu'en ma.1Hlces de sorders.

Un missionnaire de passage avail demande Il quelques paroissiens qui
parlaient des mons: « Combien penSL'Z-VOUS qu'il y a de damnes dans Ie
cimeliere ?» Tous Ies paroissiens presents, meme ceux qui avaient i'esprit
large, etaient d'accord P0Ul' dire qu'it y en avail, majs combien ?.. « II
n'y en a qu'un seul !» leur aurai! djt Ie roissionnaire d'un air mysterleux
Irulis assure.

Peu de temps apces celle sc~e, Ie Pere Vincent arrivail II Cheticamp.
Getait eo l822. Pece Vincent elait trappiste et un homme de grande vertu.
II organisa une ceremonie aux morts dans Ie cimetiece meme. Cela se

1. Raconte par les temoins, eocore vivants.
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comprend d'autant plus facilement que jusque la, Ie plUli 8Qu'Vent, il n'y
awit pas de prl!tre residant et les gees de'Vaient I!tre emerres sans preere
pour beeir la fosse. La Iegende raconte que Ie allssionnaire, reveru des
oroemenrs sacres visita toutes !es fosses, sans doute pour !es b61ir, puis
s'arteta 11 l'une d'elles. 11 y fit eteodre Ie drnp mortuaire. Prenant un grand
livre, il se mit 11 lire et a recitet des prieres. Tous Ies paroissiees assistaient
a la ceremooie et faisaiene cerde autour du missiol:lllaire et de Ia fosse.
A un momeet donne, Ie missionnaire fit ecarter la foule pour donner un
passage libre du cote du ruisseau, qui cowe tout pres. Puis il se mit 11
genoux et redoubla d'inStatlce dans ses prieres. En suite, il prit Ie gou
pillon et aspergea la fosse d'eau benite. Aussitot, il eo sortit un serpent
enorme, un serpent de feu, tout rouge, qui se pelotonna, se derowa et
preoant Ie passage Iibre, maroteoaot eIargi par la fuite des gens, sortit du
cimeti~re et se perdit dans Ie roisseau. Celait a'arne du defunt, qui done,
a n'eo point douter, etait damnee.

Depuis lors, on se transmet le fait, mais a mi-voix seulement, par
charite ou par eninte superscitieuse.

Ce serpent u'etait evidemment qu'une simple couleuvre tachetee
rouge, sans capp-ort avec l'etat de fame du dCfunt. Il faut eonnaitre
la peur terrible que les gens de Cheticamp ont de ces petits etres
inoffensifs et bieniaisants, pour comprcndre cette transposition legen
daire. Par une reminiscence biblique sans doute, ils y voient Ie diable
tout pur, les croient venimeux et malheureusement les massacre-nt
sans merci.

Baptiste a Granoume (grand Homme) Aucoin n'a'Vait peur de rien.
II s' etai t marie deux fois.

Sa premiere femme a'Vant de mourir avair promis une robe a que!
qu'un. Eile emit morte sans tenir Oil sans pou'Voir te.oir sa promesse,

La deuxieme femme se mit ?l entendre des plaintes dans III maisol!
Baptiste ne voulait pas la croire. II etait aux cabanes a la peche. Mais un
soir qu'il etait a la maison, 'Voila les plainles qui commenceot! 11 n'y
croyait pas eecore. II se mit quand meme a suivre ces plainres qui se
promenaient dans Ia maison. Eiles conduisirent a I'armoire de 1a robe.
Et la, ~ ciZa;1 si fort dans ses oreilles qu'il eut peur. Le Iendemain, il
fut porter Ia robe et les p!amtes cesserenl.

• • •
Cyrille a Timothee a Thomas Chiasson a sa mort de'Vait de Ia farine.

Doe des nuits oil on Ie veillail, de Ia fume se mit a tomber sur Ie corps.

• • •
Placide a Timmhee Chiasson vets rage de quatre ou dnq ans, se

galanfl1;t dans les portes d'aire de Ia grange. Sa mere morte depuis peu,
lui apparot. Bile luI auralt dit: « Je viens de la messe ». On fit -chanter
des wesses pour elle '.

A l'occasion de la grande tempete du IDois d'aout 1873, il Y eut

1. Encendu raconter par Placide lui-[]]@me.
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beaucollp de noyes. Parmi ccs derniets se trouvait David a Timothee
Chiasson, (lui demeurait chez son frere Jean appele « Petou».

Quelques jours apres ccue noyade, Judith, ~pouse de Jean, eut a
C~Hrer dans la chambrc de David. QueUe ne fut pas sa surprise de voir
grand ouvert Ie coffre dans lequel elle mettait Ie Hngc de David et tout
Ie linge it renvers, SOrlaot du colIre et tra1n.ant par terre. Plus grave
encore, au plancher, trois goutees de sang. Judith sc pencha pour essuyer
ces ,taches, mais celles-ci sembLaient devenic plus vives. Elle pdt done
un linge bumide pOur Ies laver, mais Ie sang loin de partir semblait vou'·
loir s'etcodre. Comme 500 mari etait al1 havre a la p~che, et qu'elle etait
seule, cHe eut peur, et coucut chercher son beau,-frere Lubin, leur voisin.
Celui-ei Ia tmita de folIe, m.ais la suivit et fut voir. Les taches etaient 1A,
trcs visibles. Il prit son comeau bien aiguise et se mit it gosser Ie plan
cher pour erue-vet les tadles. Aie! Ie sang se mit a remplic Ies cavi'tes
faites par Ie couteau. La peur Ie prit. lis furent racoorer Ie fait au Pere
Girroir, qui leur am'ait dit: « Laissez ces taches et n'y touchez pas. Mais
priez pour David ». Ccs taches demeurerent a pendant plusieurs annees
et... disparurent tOllt a coup '.

* * •
Julitc, bpouse de Damicn Bourgeois, racontalt Ie trait suivant :

Quand clle etait encore jeune fille, peu apres Ia mort de soo graI!d
pere, eHe se mit a entendre des marmottements dans ses oreilles. EUe
entendait ce marmottage partout OU dIe allait. Un jour qu'el1e essherbaiJ
(sarder) et qu'elle emendait ces bruits plus forts que jamais, un poids
enorme sembla IOmber pres d'elle et eUe vit son defunt gcand-~re Lagode
a cote d'elle. Le bourdonnement continua. Mais on fit dire des messes
et... Ie brui t cessa.

* .; *
Timothee a Lubiu OIiasson pechait un jour avec Jos it Firmin OIiasson

et quelques autres. On vint a parler de Placide it Michel Romard, dec~e

dans Ie prilltemps. Timothce dit: «J'avons fait plus de betises ensemble
que d'autres choses. 11 cst mort; je lui ai dit quelques paler puis je rat
oubIie». En disant ~a, il se fit un bruit, conune un vrombissement de
moteur sous leurs pieds qui Ies secoua. Pourtatlt, Ie moteur etait bris~

et ne fonctionnait pas. « Depuis ce 'temps-la, dit encore ifimothee, je o'ai
jamais oublie Placide dans mes prieres.»

* * *
Dans la fameuse temp@te dll' mois d'aout de I'aIUll!e 1926, Marie, Ia

femme de Jeffrey a !renee Aucoin avait perdu deux freres, los et Cyrille.
Le soir de certc noyade survenue pres de rUe de Sable dans I'Atlantique,
,'clait calme a Chetlcamp et personne ne soup\;onnait Ie drame qui se
deroulait au loin. Pendant Ia nuit, Marie eatendait WI bruit dans leur
grenier, comme un conrrevenl qui bartait, mele comme it un bruit de la
mer, A la 60, cpouvamee a mort, eUe revei1Ia son mari. Lui a moide
endormi n'entendit rien de prime abord et Ia rraita de toile. Mais bientol
it emendit lui aussi. II se leva et se mit a suivre ces plaintes mYSlerieuSeS.
Elles Ie conduisirent au coffre de run des defunts. [[ cntendit comme

1. Racontc a l'aulellr par Ies temoins. auiourd'hui decedes.
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une voix qui lui disail: (l Uoe messe ». Quaad ils apprirem la oouvelle,
ils compdrent. IIs furem payer des messes el o'entendirent plus den.

Quel jugement porter sur ces cas de revenants? Le meme que
pour Ies sorciers, croyons-nous, Dans un cas comme dans l'autre,
l'imaginf.ltion populaire joue Ie grand role dans l'interpretation des
faits et les grossit facilement en Ies transmettant d'une generation
a I'autre.

• Les tresors cacbes

II n'y a pas nne baie ni un vil·lage cotler en N ouvelle·:2cosse aU
n'existe Ia croyance aux Iresors cacbes. Cheticamp ne fait pas excep
tion. lei et Ia Ie long de la cote on vous montre des tmus qui furent
cre~Cs par des gens qui cherchaient ces tresors.

A Cheticamp, la Iegeode raconte que ces tresors ant ete enterres
par des pirates. Quand ils etaient po-ursuivis par des bateaux ennemis
au quand leur bateau etait trop charge de tr.esors, ces pirates faisaieot
cote danis des anses isolees pour y cacher leurs caisses d'or et d'ar
gent.

Taus Ies pirates du bateau descendaieut a terre. Puis, assis autour
d'un feu, ils buvaient une partie de la soiree. A la fin de Ia v·eillee,
Ie capitaine faisait creuser un trou pour enterrer Ie tresor. Ii deman
dait ensuite: « Qui veut s'offrir pour garder ce trcsor?» Esperant
s'emparer du tresor pour lui seul, il s'en trouvait toujours un a
s'offrir. Mal lui en prenait! Le capitaine Ie faisait decapiter et
l'enterrait avec Ie tresor. C'est pourquoi, aujourd'bui, charon de ces
trl~sors est garde par Ie fan tome d'un homme ainsi decapite.

Selon Ia Iegende, ces fantomes oe peuvent faire de mal a per
sonne. Mais, iis doivent effrayer Ies chercheurs; ce qu'ils font surtout
quand ces dcrniers sont sur Ie point de decouvrir Ie tresor. Les cher
cheurs peuvent s'attendre alors a voir un homme sans tete drculer
autour d'eux ou meme a Ie voir flotter dans l'air; a voir suspendue
sur leur tete une epee retenue par un til ou un enorme rocher pri~t a
rouler sur eux. II n'y a aucun danger mais il est di.ffi.cile de ne pas
deguerpir.

Entin., Ie plus grand silence est de rigueur quand il s'agit de trou
ver, de deterre.r et d'emporter Ie treso,r. Meme une fois trouve, Ie
tresor disparait par enchantement si I'un des cbercheurs a Ie mal
heur d'echapper une seule parole. Et selon Ia Iegende, beaucoup de

. chercheurs auraient vu s'evanouir ainsi I'objet de leurs convoitises
au moment oil iis exprimaient par Wl cn leur joie de l'avoir trouve.
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5. - LES CONUS

Cheticamp a connu ses conteurs ceU~bres, tels p'dt Paul Leblanc, la
grande Souquie (Madame aul aMarine Leblanc), John Marteau, Ie petit
Padde Roche, Charles a Lagode, Marcellin a Cyrille Hache, Jean a Se
cime Deveau, WilHam aJules Deveau et d'autres. Autrefois, Ies conteurs
etaient des personn3g~s importants :1 Chcticamp. Dans les veillees
organisCes, on rC1ucrait les services d'un conteu.r comme 1es services
cl'un ',':o!onl1eux pour des ooces. On aHait Ie (hercher en voiture et
it la fin de la veilh~e on allait Ie reconduire, en lui glissant souvent
une legere gratification.

Quelques-urls d'entre eux possedalcnt un r6pertoi.!:e apparemment
inepuisable, tels la grande Souquie et Ie petit Padde. Malheureuse
ment, ces contes n'ont pas etc recueillis et aujomd'hui ~e repertoire
des quelques cooteL1rs qu'on trouve encore est tres limite.

H eut ete interessant de faire I'analyse de ces contes et d;en cher
cher Ia provenance a Chetkamp. Quelques-uns furent apportes de Ia
mere patrie et trnnsmis d'une generation de conteurs a rautrc, d':J,u
ties furent appris de conteurs canadiens dans les chantiers ; d'au.
ties, entendus de marins canadiens ou franc;ais de passage a Cheri
camp ou entendus claPS quelque port de mer. Quelques-uns entin,
comme celu1 de la Belle et la Bete par exemple, avaient peut-etre ete
puises dans des recueils de contes imprimes au peut-ctre dans des
almanachs.

Le conteur, parfois parfaitement illettre, erait un artiste. IJ savait
camper ses personm.ges et les faire vivre devant son aucLitoire. IJ
savart faire viorer ses auditeurs a tous les sentiments de ses person
nages. 00 se souvient de petit Padde qui commen<;ait ses contes
assis sur sa chaise, mais bicntot pris lui-mcme par la chaleur de son
fecit, se levait, et c'est debout, avec tous les gestcs nece$saires a
l'appui, qu'il continua.it scs contes.

Nous avons rerueiUi unc vingtainc de contes a Chcticamp, quel
ques Cpaves en somme des centailles qu'iJ y avait dans Ie repertoire
d'autrefois. M. Gerald Aucoin, de Sydney, ell a aussi recueilli une
douzaine 1.

Void un conte celebre du repertoire de petit Padd'e, tel qu'a bien
voulu nous Ie conter M. Loubie Chiasson. Ce conte, certainement fort
abrcge dans Ia narration qu'en falt M. Chiasson n'a jamais etc re
cueilH au Canada, du moins jl1squ',ici. Nous Ie donnons done in
exten-so a cause de son originalite et de sa rarete. NollS Ie donnons

1. Aucoin, Gerald E. Le Cante populaire all Cap-Breton, Thhe de maiteise
~ Arts, Universite laval, Quebec, 1960, (ms dacrylographie) III - 174 p. 28 an.
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aussi dans la langue archaique du couteur, comme un specimen vivant
de Ia langue parlee par Ie peuple a Cheticamp.

La reconnaissance du chien - Une fois, y avait un bourne et une
femme. II' aviool un chien, un beau gros chien. Mais il' eUOOt pauvres.
Une jouroee, ah! l'houme dil ~ sa femme: «}'crois ben que j's'roos
obliges de tuer Ie chien. Asteur, ta commence a pauvri', puis pas sUr que
j'pouvioos vivre.» <;a fait que Ie chien auendait 1 9'., luL II etait au ras
la table. I' mangit; puis 111, quand il eut fini, il fut a la pOrte. II' Ie
larguirent dehors. Le chien s'en fut. I' r'vucent pu Ie chien; i' sen r'vient
pu, parce qu'iJ avait attendu qu'il' alliont Ie tuer.

Mais 111, tcheuques annees, deux ou trois ans apr~s> Ie temps avait
venu meilleur.

Lui, c'eeail un farmier.
Une journee, i' dit a son gar!;on : «Faut que j'allions ~ la ville vend.re

des betes, des breufs.,) Coume de faile, i' partirent lui puis son gar~on.

I' furent un boute, jusqu'~ la ville. I' vendirent les beleS qu'il' aviont.
Mais dans Ie temps qui vendiont les beleS quand Ie coumis les paieyir.

y avail un gars 111 qui les examinail, ouoiyez-vous. r VUI qu'il' aviont de
l'argenl. Mais eux, Ie vuren! pas !

LiI., iI' partirent a s'en venir. n' eliont 11 selle. II' avian! 'te mener
leu' beleS ~ seUe. Mais, la nuit s'eo venait. Quand il' arrivirent a une certaioe
endroit, y en a yon qui les arretit, Ie meme gars qui les avait eumines.
Zeux Ie connurem pas. l' eux dit: «A une certaine endroil, dans ce
chemin icitte, Ie pont est debit; vous serez pas capables de passer. Prenez
par un autre chemin; ta vous elong'ra une biue plus, mais Ia vous serez
sun de passer.) Comme de faile, i' braquirent par lao Mais a la place
d'y eux faire prendre Ie bon chernin, i' eux fit prendre Ie failli chemin.
Quand qu'il' arrivirent a une cerraine endroir, c'erait Ia que Ie pont etait
deEai!.

La, il etait tard dans la nuit. I' s'trouvioDt maniexe d'embarrasses!
Mais, j'y avait une maison pas ben loin, avec une petite dane. L'hourne
dit 11 son gar!;on : «By God! j'pourrons pas nous rendre de soir. Asteur,
avant que j'ayons vire de bord pi que j'seyons r'toumes, i' va etre lrop
lard. ralloos aller ouoir a c'te rnaison·JA. 'l.

Ca fait, coume de faite, i' furenr ouoir. I' rapirent ~ Ia pone... Uo
houme er uoe femme vinrenc y'eu ouvri' la pOrte. Les voyageux i' coo
tirent ~ : ouoire si y pouvioot rester coucher pour Ie soir. «Ben! l'houme
de Ia maisoo die: «j' pense que oui ».

I' greyirenl 11. souper.
Mais, dans Ie temps qu'i' SOUpiOD!, Y avail un gros chien qui les

e:xaminail. II elail au ras Ia table. Le gar!;oo en avait manihe de peur...
Mais, iI' en Jirem pas de cas.

Quand i' furent pares a S'coucher, quoad i' rentrirent dans la chambre,
l' renlrlreOI I'houme pis son gar~on, pis Ie chien rentric avec zeux. Et
l'houme de la maison barril 101 porte en d'dans.

La, i' vureD( ben leu's affaires faites. C'etait des voleurs, vous savez.
n' etionl en complot avec c'li-11I qui Ies avait envoyes par ce chemin-Ia.

r faisait noir dans Ia charnbre.
I' parlirenr pour alier se coucher dans Ie lit. Mais Ie chien ful

L Atlendre pour entendre.
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s'mettre 11; puis i grondait et voulait les arreter. ill' aviont maniere d'une
peur! l' voyiont ben leur bislchuit fait !

11' clioot ben en peine quoi failre I
Mais. tout d'un coup, Ie chien fut au ra.I! Ie p'lit gar~on pis y s'couait

la tcheue. Le gar~on dit a son pere : « Vous souvenez-vous? Ie chien que
j'avions v'l~ deux ou trois ans de ~ ? Ben! i' dil : ~ Ie r'ssemble ! »

En disant Ia parole', Ie chien comprit. Le chien Ie! r'connut. l' se tirit
sus ewe. 11 avait garde de les manger en cause qu'il etait benaise de Ies
ouoir. «Ben! Ie pere dit ; « J'crois que c'est notre chien t Si c'est Ie notre,
j'sont bien I »

Un espelle apres, Ie chien fut Ii une petite armoire qu'i' y avait lit.
I' grattait sus fa pone. Le gar~on dit Ii son pere; «J'crois faut que
j'ille ouvri' ~ ouoir quoi·ce que n'y a 111 d'dans.» l' avait comme une
petite barre de fer. Le chien la prit dans sa djeyle. pis il elait dans la
place et asseyait d'ouvri' une petite porte que y avait a. Le petit gar~on

dit: « Faul que j'alle ouvri' ~.» Sus Ia pone, y avail maniere d'un ar
ganneau. Avec la barre de fer, Ie petit gar~on ouvrit ~a. En dessous. c'etait
des corps morts...

Vous savel, c'etait des voleurs. I' (aisiont rentrer Ie monde, pis il'
aviom accoutumer Ie chien ~ les toer. Le chien passaic avec :zeux dans Ia
chambre pis i' les tuait. Ensuite. i' les fouilliont et i' gardiont rugent.

Son pae y dit : « Forme ~ ! Forme ~ pour I'amour de Dieu ! »
11' attcndioot ! Le temps etait long! l' passirent la nuit a.
Ah ! Ie lendemain matin, Ie m~me gars, qui y eux avait dit de passer

par ce chemin-a, arrivit. l' s'cmoyit si y avait tentre deux hournes 1a -soiree
d'avaDt. L'hourne de la maison y dit : « OW, j' sont U, Les chances sont
que Ie ch ien les a toes, Iii ! J'irons ouoir betot !

Mais, zeux, attendiont 4;Il dans leu' chambre. I' pensirent: «TsollS Iblen
pris ! Ie chien nous a pas toeS mais j'crois que zeux allont nous ruer!»

L'boume de Ia maison dit au gars: «Fume ta pipe. Bet6t. j'irons
onoir. Ya pas de presse ! »

Apres qu'i!l' eurent fume, j' furent ouvri' la porte.
En ouvrant la porte I Ie chien s'tirit sus Ie gars, au gargolon! l'

I'&ranglit ! Les autres, l'boume pis Ia femme, prirenl rait.
Quand I'houme el son petit gar~on furenr maiues de Ia maison, a, Ie

chico partit et fut ~ une autre armoire pis y gm Hait sus la porte. I' futent
ouoir l;a. C'etait paquere d'argenc et de billes !

\:a fait qu'j' prirent wure rargent pis rhoume dit Ii son chien:
"Tu peux e'en venir avec nous autres. \:a peut we pauvre tant que to
voudras ! Tu rest'ras avec nous auues !

I' prirent I'air et s'en furent de m~e, contents.

6. - LES CHANSONS

« Le fo.Udore est un heritage. Mieux, une atmospbere dans Laquelle
il suffit de se reuemper un insrant pour sentir alBuer en soi une seve
que I'on croyait larie. Ce n'est pas un va.in attendrissemem que cclui que
l'on eprouve 11 entendre J).os vieilles chansons. C'est Ie souvenir d'un passe

1. Dans Ie seas de a14!siI61.
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que 1'00 connalt mal, que 1'00 ~ souvent trahi et qui o'en demeure Pa.'I
moms Ia 6Ubsta11ce, I~ moelle de cotre vie. l) ,

Cheticamp est un coin de terre acadienne particulierement riche
en folklore. Les contes sont malheureusement perdus en grande par
tie. Les chansons demeurent. Et Ie repertoire de ces chansons a Cheti
camp semble inepuisable. Madame Charles V. Boudreau par exemple,
connaissait it elle seule les paroles et les melodies de plus de quatre
cents chansons. Nous y avons recueillis nous-meme, avec Ie Pere
Daniel, o.f.m.cap., plus de mille chansons et complaintes.

Au dire des experts en musique et en folklore, les chansons fran
s:aises populaires de Cheticamp sont « des plus precieuses et des plus
interessantes » 2, ({ elles exhalent un parfum qui attire et un enchante·
meOiC qui seduit» 3; ({ des chansons comme Dessus La fougere... et
bien d'autres sont d'une grande delicatesse d'inspiration... veritables
chefs-d'reuvre de poesie et de ml15ique» i.

Ce sont de jolies cantilenes de la vieille France pour la plupart,
toutes fraiches et naives qui nous bercent et nous channent. Eiles
ont b timidite, l'odeur et toute la fraicheur des perce-neige et autres
fleurs du printemps.

EUes expriment it leur maniere 1'ame du peuple acadien, si sym
patbique. Si elles chantent la mer souvent, les vraies chansons popu
laires de Cheticamp ne parlent pas de la peche, chose pourtant si
famihere aux Acadiens, ni du Grand Derangement et des miseres
qui suivirent. Elles n'ont pas ete cOlOposees sur ces themes ni it 1'occa
sion d'evenements historiques en Acadie. Ce n'est donc pas dans
leurs paroles qu'il faut chercher l'expl!ession de toutes ces choses
qui constituent la figure d'un peuple, mais bien dans leurs melodies
propres que la souffrance resignee, fair salin et les vastes horizons
ont fortemeat caracterisces et rendues si humainen1ent douces et
touchantes. C'est par laqu'eHes sont acadiennes.

II y a un coquHlage marin, la conque, qui porte a l'oreiIle, laisse
entendre Ie mugissement lointain des vagues. L'OCblO y a earegistre
son erernelle chanson. II en est de mcme pour les refrains acadiens.
Chantes par des marins que la mer a berces de generation en gene
ration, ils se sont mfles et synchronises a la grande vou de la mer.
n y a en eux, avec une atmosphere de grand large, Ie ,tythme, la
cadence, Ie bercement de « I'immensite mouvante}) qu'est l'ocean.

La douce melancolie des uns rappelIe discretement les souvenirs

1. lnitiatilm a J'Humain, Victor Barbeau, pp. 156-157.
2. Thomas LeblaDC de I~ Voix de J'E1JangeJine, Lettre, 12 ~out 1940.
3. Marius Barbeau, Preface du premier recueil de Chanslms d'A,adie,

edilees par les PP. Da11iel et Anselme, oJ.m. cap.
4. Oscar O'Brien (Dom), Leltre 1948.
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douloureux du passe. Comme l'exprime la preface du premier recuell
publie: «Ces chaots sont charges des souvenirs de tout un passe.
Ils ont bere€: notre enfance comme celIe de nos ancctres. 11s ont
egaye, pour la plupart, les beaux jours de l'Acadie naissante. Ils ont
accompagne Ie peuple acadicn dans l'epreuve du «Grand Derange
ment ». Et, sur les jour-s sombres de !lOS peres caches ici et la, traql1ks
comme des bctes fam'es, ils ont maIDtenu un Eayon de solell. Les
complaintes cbantereot leurs souffrances, tandis que les cantiques
garderent leur foi durant les penibles anm~es Oil Ie pretre manquait
pour la proteger. Ces chansons sont trap attaehees a l'arne d'un peu
pIe qui a soul1ert, mais qui rerul1t, pour oe pas faire vibrer tout creU.f
fran~ais qui les chante ou les entend ».

L'accent joyeux des auttes exprime les sentiments d'un peuple
au O(£Uf pur, conserve jeunc et qui n'a pas peur de l'amour honn&e
et sain.

Ces chansons gagocnt beaucoup a etre cntenducs. Des tcrmes
comme amant et ma'itresse peuvent surprendre a premiere lecture.
Mais rappelons-nous qu'en style folkloriste, ces expressions ont con
serve Ie sens qo'elles avaient autrefois et qui ne comportait rien de
pejoratii. C'cst l'ami qui frequente ou l'amie qui cst frequentee hon
oetement pour un madage prochain. Et quand on les eot,end chnntcr,
on ne s'en formalise pas plus que du verset : «J'ai perdu m3. mllt
fresse, saos l'avoU meFite... » dans notre celebre «A la daire fo~·

taine ».
En 1942, deux cousins, tollS deux rcligieux capucins, petits-fils

de madame Chules V. Boudreau, publiaient timidement un premier
recueil de vingt-cinq chansons de ce repertoire.

En 1945 et en 1948 paraissaient successivement dellx autres series
de chansons par lcs memes religieux, portant a cent vingt-cinq Ie
oombre de ces chansons publiees '. Lellr but etait de faire revivre
dans leur milieu ces.'belles chansons a qui on commenc;ait a prc[erer
les chansons :lmerimines de Hollywood. Leur SIlCCes a deplSsC leur
esperance. CeUe publication fut a Cheticamp l'occasion d'un ecla
tant reveil de la chanson populaiJre. Non seulement on se mit i. chan
ter ceiles-d, mais on en denicha une foule d'autres, mcrveilleuses et
belles.

Lcs encouragements de folkloristes comrne Manus Barbeau, Luc
Lacourciere, Fmnc;ois Brassard, ThoI11;JS Leblanc; de nmsiciens commc
Oscar O'Brien qui leurcompos:l des chefs-d'reuvre d'accompagne
meots et d'harmonisation, d'Hector Gratton, grand musicien de
Montreal; d'artistes interpretes tel Jacques Labrecque qui les a chan-

l. Chansons d'kadie, 3 vol. Pere Anselme el Frere Daniel, capucins.
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tees depuis, avec grand succes, dans Ie Quebec et en Acadie O'U il fit
une grande tOUl'nee de concerts en 1945, et meme en Europe; des
emissions frequentes a la radio et meme a la television; une chorale
acadienne Le Chceur d'Acadie fondee a Montreal a cette occasion;
de!> enregistrements sur disques par Jacques Labrecque, par Allan
Mills et Helene Baillargeon, par la chorale de l'Universite de
Bathurst; plusieu;s de ces chan.sons qu'on entend aujourd'hui sur Ies
Ievres de fillettes, de pecheurs, de voyageurs, de savants et d'illet
tres, de mamans qui bercent leur bebe, meme de pretres qui se
recreent ; tout cela donne une idee du succes de ces chansons et aussi,
croyons-nous, de leur valeur.

7. - LA LANGUB

Pascal Poirier a ecrit :
(\ I1 serait possible de retrouver, par Ie seu! examen de la langue que

parlent aujourd'hui les Acadiens, la province de France d'ou SOD( sonis
leurs an~tres.

(\ CelIe langue n'est pas un diaJecle qui Jeur est exclusivement pacti.
culier; c'est moins encore un patois; c'est Ie frant;llis meme qui se parlat.'
dans la Touraine er Ie nOrd-<>uesl du Berd, au milieu du XVIIe sil:cle» "

Et si
«de loures Jes provinces de France, c'est peul~tre en Berri et dans ]a
Touraine que I'ancienne langue d'oui s'esl Ie moins aheree..• Ie parler
d'Acadie, plus encore... esc demeure euanger aux influences exterieures,
ayant ele, a partir de 1710, comp!etemenc isole du reste du monde, el
n'elant venu en comacr avec ce1ui des Canadiens qu'aprb Ie paete de
1867, qui a reuni en Confederation Coutes les provinces du Canada»',

Or, ce qui est vral pour l'Acadie enciere, I'est particulierement
pour la commuruluti de Cheticamp. lei, les moyens de communica
tions ewent tels que meme Ie patte de la Confederation n'a rien
change a l'isolement des Cheticantins, Depuis quelques annees seule
ment, Ie « chernin du wi », elargi en une grande route nationale qui
ceinture tout Ie Cap-Breton, amene desormais un flot grossissant cha
que ete de touristes americains et canadiens-franc;ais.

II ne s'agit pas de faire ici une analyse compH~te du parler des
Cheticantins. Ce serait trop long et hors de notre competence.
D'ailleurs, r etude approfond1e du senateur Pascal Poirier ~-ur Ie
parler franco-acadien et ses origines s'applique, a peu de nuances
pres, au parler des Cheticantins. NollS y puisons Iargement.

1. Le parler franco-acadien el ses origines par Pascal Poirier, Qu~bec

1928, p. 2.
2. Id.• p. SS.
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Signalons quelques caraeteristiques de la langue acadienne, trans
mise, dans sa forme archalque, par les pionniers aux Cheticantins
d'aujourd'hui.

• Les coniugaisons

« Henri IV chantait : « )'aimons les filles et j'aimons Ie bon vin »,
et c'est lui-meme, dit-an, qui a compose les mots de cette chanson.
Un Acadieo, ne (erait pas autrement n:i mieux» '.

Voici comment les Cheticantins conjuguent invariablement leurs
verbes, a la mode de rIle-de-france du XVlIe sieele : Au present de
l'indicatif : J'm-ange, tu manges, i' mange, j'mangeons, VOllS mangez,
i' mangeont. Les « je» au lieu de «nous» et 1a finale de lao troisieme
personne du pluriel en «ant» se rencontrent a tOllS les temps des
modes indicatif, conditionnel et subjon.ctif : J'mangioos, i' mangiont;
j'mangcrons, i' mangeront; j'avons mange, il' avant mange; j'disons,
j' disont, etc. Les verbes auxiliaires suIvent les memes regles : J'sons,
i' sont; j'avons, il' 2 avont. «Les finales en ont, a Ia troisieme pc[!
sonne du pluriel... se rapprochent dc Ia forme latine, anumt, dicunt,
faciunt... L'avantagc, ici, de la finale sonore, c'cst qu'a l'oreil'le Ie
pludel dll verbe ne se confond pas avec Ie singuHer. Le paysan dit :
il parle, its parlont j le secreraire perpetuel de l'Academie dim: il
parle, its padent. Cet ent iruuticule ne dit rien a l'oreille» s.

<I. Le passe simple, j'aimai, je fus, j'allai, ne s'emploie gu~re; iI est
remplace par Ie passe indCnni: j'ai aime, j'ai etc, j'ai ,Passe cu:. Quand
il arrive a nos gens de l'employer, ils confondcnt Ie plus souvent, par
analogie, Ies verhes de la premiere conjugaisoo avec cewe de Ia uoisieroe
et disent : je parlis, i1 mangie, ils tombirene, comme its diseot je rendis,
it vendic. ils Jinirene. Cette eerminaison s'ese consecvee chez Ie pell,Ple, en
France. On n'en connait gucre d'aulCe en Poicou.»

({ Les preterirs en i, pour touees les conjugaisoDs, ~ienl communs
dans l'ancienne langue. On les lrOuve putOul :

« Je lui demandis s'il avoie prcsche,» (Favel);
« Done me teouviz au large,» (Maro~; eu:.) '.

A Chcticamp, COffime presque partout en Acadie autrefois, Ie 0

devient Oil <.\evant tout n OU 117- et certaines autres consonnes dou-

1. Pascal Poirier, I. c. pp. 50-57.
2. Void ce que Q,iffet, grammairien contemporain de Molihe el de

Bossuet, dil de la pcononcialion de ce pronom, et les regles qu'it en donne:
(f L'i mouillle, ecril-il, ne sonne point devant les consonnes: il dit, prononcez
j dit; ni aux interrogations: que dit-H? prononcez que dit·i? Parle-e·il 11
vous? Dites : parle-t-i 11 vous? Mais, hOG de l'imerrogation, i1 sonne I de
vane les voyeUes : il a, it aime.» Cite par Pascal Poirier, I. c. p. 138. « Plaist-i »,
eerie RabeJais, Le Cinqui~me Livre, dans Fragment de Prologue.

3. Pascal Poirier, I. c. p. 58.
4. Id., p. 59.
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blees : poume pour pOffime, boul1e pour bonne, houme pour homme,
brousser pour brosser, etc. ; Ie meme phenomene se rencontre aussi,
mais plus rarement, devant d'autres conso-nnes : arrouser pour arrO'
ser, routir poW" rotir, renfrogne fera rmfrougne, tandis que nous
disons comme les Fran<;"ais madernes: cochons, bosse, notre, votre,
porter, gorge, etc.

«Au lieu de 1tIZ, nous disons, comme en Touraine et en Berri,
ien, ou plutot yin (a Cheticamp: yon) avec I'yod palatal, quand
l'adjectif numeral n'est pas suivi d'un autre mot, et in quand il qua
Wie Ie mot suivant: in cheval; il m'en reste plus qu'yien; it n'y
en a qu'yien. Au feminin, nous disol1s: etme femme; j'en veux
yeune)} ,.

Le c suivi de la voyelle It et des diphtongues ui et ai donne «un
son etranger au fran<;ais afficie! que l'alphabet est tout a fait im
puissant a rendre. L'orthographe o'rdinaire Ie tradnit par leb.

({ Ainsi dans cul-de-sac, culbute, cultive, culotte, cure, culture, etc.,
Ie e acadien s'adoucit et prend un son qui est a peu pres celni du ch
anglais dans chip, cheese, Charles, choice)} 2,

«Le son cacuminal de tch nous vient peut-etre du latin, ~cril Pascal
Poirier. II n'esc pas sans quelque vraisemblance que nous Ie tenions ~ la
fois et du lalin et du cellique. Celte voix exi.!!le dan.!! ~ peu prh toules
les langue.!! humaines, a l'exception du fran,.ais officiel, rcw, cordg~, affin~,

poli et consid~rablemenl appauvri, par les grammairiens qui regnaient ~

Pari$, dans la premiere moilie du XVlIe siecle» ".

Le d se prononce ici de la meme maniere qu'ailleurs, avec un son
plus pur peut-etre, « sauf dcvant les diphtongues syllabiques la, io, iu,
et devant la triphtongue ieu, ou il se mouille. C'est alors une paJa
tale tres fortemen~ chuintante. »

«Ce son mouille, etranger a la langue acadbnique, semble etre
une relique du celtique... Son actuelle distribution territoriale porte
a croire qu'il fut, a une epoque donnee, peut-etre durant tout Ie
moyen age, universel en France... II perce de toutes parts dans les
vieux auteurs fran<;ais ... » 1 En Acadie, Dieu, diable, diamant se
prononcent Djeu, djable djamant, Ie d ayant Ie son du j anglais dans
jib, job, jaw, Joe. Ce dj acadiea donne un son tres doux 5,

Le g s'adoucit egalement devant e, ei, i, et tt; et se prononce dj,
comme Ie i anglais: guetter, guerre, guere, guepe, gueule, gueret,
anguille, aiguiser, se prononccnt djetter, djere, djcpe, djeule, djeret,
andjuille, aid juiser.

r. Pa.!!cal Poirier, I. c. p. 113.
2. Id., p. 120.
3. Id., p. 122.
4. Pascal Poirier, I. c. p. 120.
5. Id., p. 122.
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«En fran~is de France, devant une voyelle, devant toutes les voyelles,
qu donne toujours Ie son dur du k, qui est aussi celui du • devant 0, 0,

OIlJ u,
« Dans qualite, quand, quasimenc, quatre, c'est-a-dir'e lorsque qu est

sWvi d'un a et celui-d d'une coosonne, 1a prononciatjon est la mcme ici
qu'en France; milis si l'a esr sWvi d'uoe voyelle, iI s'adoucit, et chuinte
fortement : quai (ie oe connais pas d'autre exemple) se pronooce I.hai...

« Suivi d'uo e rouer final, qu se prooonce, en Acadie, comme en France:
que, quoi, que. Si cet e muet est, a soo lOur, suivi d'nne OU d'autres
voyelles, Ie son devient chuintant, comme dans queue (ic oe trouve pas
d'autre excmple) qui se dit I.bene.

«Qu chuinte egaleroenc, si c'est un I, un m, un s, qui suit l'e muet:
Quelquefois se dil I.heuifjois (par Ia chute de 1') qucmander, se dit
tchemander, question, t.heslio11 er qUihe, "hete ». On dit aussi T.hebec pour
Quebec.

« Nous proooo(;Oos, comme eo France, les mots OU que est suivi du r
ou d'un 11 : quenouille, qucrelle, etc.

«Qui, seul ou suivi d'une consonne quelcooque, se prononce comme
Ie ci italien dans cicecone: J.hi, "bille, "hinze, l.hiIJeT, etc., pour qui,
quille, quioze, quitter.

«( Suivi d'uo 0, ou de 1a diphtongue oi, Ie soo reste dur comme en
France, queUe que soit la voyelle, ou Ia consonne qui suive: quolibet,
quoi» '.

Le t a dans la langue deux sons officieIs ; Ie son dur comme dans
modesrie, et Ie son doux comme dans prophetie.

Les Chcticantim, comme Ies Acadicns en genera.!, « do-nnent a t en
combinaison avec Ie ie, un troisieme son, cclui de ci italien, ou plus
exactement celui Ull ch anghis. Pide, ;:;mitie, tiEde, rien (pronom
possessif) tiens, verbe it l'impe.ratif, se disent : pitche, tchede, tc/)ien,
Ie ti se pronon\ant COJl1fl)e Ie cb anglals, dans peech, chin, patch» 2.

« Devant oi, v prend chez nous, ou conserve plutO\:, Ie son de tV,

(double v ou double u) angiais. Nous disons une ouelJe (au welle) pour
une voile, ouelure ou welure, pour voi!u.re, aouelle OU (tWene .pour avoine.
Les Picards oe prononcent gu~re autremelll. A 1a cour du Roi-Soleil, oil
brillaient Bossue[ et Racine, Ies courtisans it l'affut du piCOlio, sollid
taient des benefices pOur eux-memes et de l'(/vonene pOur leurs chevaux,
en donoanr a ce mot La pronondation qu'il a aujourd'hui en Acadie. Nous
disons aussi : Attends que je wnye, pour que je voye (voie). Voir se dit
oua" el pouvoir fait pOJiair, dans la bouche de nos gens» '.

«( II y a peu de mOts veritab1.emenl fran~is qui ,commencent par z.
«( Nous en possedons un, cepeodan.t, d'uo emploi universe!, que o'a pas

recueilli Ie Dictionnaire, et qu'en vcrit~ je ne lrouve C1uJ[e part, oi dans
Ies vieux auteurs, .oi dans res glossai.res dialeetaux, c'est zire, synol\yrne
de dcgour profond. Cette viaiide bit zire, c'cst-a-dire m'inspire du de
goul, me soulhe Ie creur; iI fait zire: il est malpropre, dcgoutant de sa

1. Id., pp. 151, 152.
2. Pascal Poirier, 1. <:. p. 157.
3. Id., p. 162.
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personne. De ce radical nous ;Ivons tire ziroble, avec Ie ml!me seilS; c'est
:drahJe, pour c'est infect, degoutant,

u D'ou vient zire? Serait-ce du latin ira, colere, fureur, depit, qui a
laisse 11 la langue ire, mot que Ie peuple, apds une voyelle, Rurait fait
prc!Cl!der d'UD z eupbonique ? C'est assez probable» '.

Le parler des ChecicanUns a beaucoup d'autres particu1arismes
qu'il serait trap long de signaler lci. Beaucoup de termes marins sont
transposes dans Ie langage courant. Ainsi, on amarre un cheval, un
paquet, comme on amarre une goelette. On embarque, on vire de bord
en voiture comme en bateau.

Quelques mots sauvages, plut6t rares cependant, sont entres de
plain-pied dans la langue fran\aise, Nous en rencontrons a Cheti
camp. En plus de quelques-uns, universellemeot acceptes comroe
boucanier, ouragan, tabac, savane, canot, etc., nous avons auss1 : dore,
ouaouaron, pimbirul (viorne comestible), tobagan (toboggan), caris
teau, cesain (piece recouvrant Ie dessus des mocassins), mashkoui
(fine ecorce blanche recouvrant l'ecorce du bouleau), matache, roo
cassine, nigogue (harpon a deux machoires fiexibles avec un dard
au milieu), ouaouari (vacarme, bruit).

Encore aujourd'hui, Ie dialecte des Cheticantins a beaucoup d'af&
nites avec la langue des Marot, Ronsard et Rabelais. II est meme
a peu de choses pres Ie parler qui fut en usage a la cour de Ver
sa.illes. II est donc de bonne lignre.

Tal nomme Rabelais. Pascal Poirier a d.emontre que Ie parler
acadien est emaille d'une foule d'expressions archaiques, de vieux
termes franc;ais perdus allieurs et qu'on retmuve dans les ecrits de
Rabelais. Nous devons ajouter que Ie parler de Cheticamp a a~i

conserve une verdeur, une crudite toute rabelaisienne. Ajoutons ce
pendant que ces crudites, r~ues dans Ie langage courant, n'ont rien
d'obscene dans Ie sens exprime, meme si parfois elles Ie sont dans
les termes.

5i Ie vocabubire des Cheticantins est pauvre en termes moder
nes, s'il emprunte trop facilement a Ia langue anglaise Ies terme'S
techniques tout faits, c'est dfJ au manque de contact avec toute civi
lisation fra~aise. Avant !'ere de la mecanique, les Cheticantins pas
sedaient un vocabulaire etonnamment riche. Dans les Iimites de leurs
connaissances, dans Ie domaine de la peche, de Ia temperature, de
Ia culture de la terre, de la chasse, de la construction de maisons OU

de granges, dans l'anatomie rudimentaire, etc., ils utilisaient Ie mot
propre et tres nuance. Un exemple entre bien d'autres: Les Cheti
cantins ne feront pas usage indifferemment des mots « amarre »,

1. Id., p. 169.

lQ
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dible, cordage, corde, medin, bitord, fil a «drague », ligneul, laeets,
Heou, fil d'arichal, ficel1e, fil, meme si l'un et L'autre !lOnt d'usage
courant et peuvent servir pour «amarrer ».

La langue des Chcdcantins est surtout tarcie de vieux mots fran
c;ais, autrefois a l'honncur, aujourd'hui peu usites conune c!Jolin ou
eloize, ou malheurcusement perdus comme raNr, bazir, embelzir, rovi
goter. Vne liste, meme tres incomplete, de quelques-uns de ees vieux
mots pourra nous donner une idee de la riehcsse de ee vocabulaire :

A
AmouuuJC (bocanique) : Bardane, planle dOOl les capitules s'attacbenl aux vetc

ments.
Attirail/e: Tas de choses melangees.
AfJoindre (prononcez: aouindre) : Sonic un objet d'uo tirolr. U aouindit; il

a aouindu.

B
Bailie: Cuve a Javer.
BaJucbes: I.a bale d'avoine apres Ie battage.
&lTImquer: Delirer, deraisoaaer. Cet ho=e baraoque. (Meme orlgine sans

dome gue baragouiner).
Batlures: EI~vallon du fond de la mer que battent les vagues. I.es baleaux

s'echouem souvent sur les «baltures ».
Baume: Onguent. Comme dans Ja chanson; « j'vends du bawne pour les bro·

lures ,) 1.

Bazir: Ce verbe eSl a la £ois transitif el signilie d~truire ou £aUe disparaltre:
bulr un objel; iOlransitif et signiliant disparahre; Je bazis i.e. Je dis-
parais.

Bluelle: (prononcez: be1uette) : Petite &incelle.
Boudrier: Vacecb.
Bouette: «Pour la boite de Ja mocue, e'en 1'apast que ron met a l'hame<;on ».

Nicholas Denys.
Bouiltee: Tille chez les Canadiens; talle d'arbres, lalle de fraise!, elC.
Brangeier, ebrl11lgeler: Branler, ebranler.

C
CbafJraiile ou chafraii: Beaucoup d'objets pele-mele et embarrassants. Au

figure, beaucoup de bruil.
ChaJin: Eclairs de chaleur sans lonnerre.
Ciapets .. «Culottes a dapets ,}, culottes boulonnees sur Ie COle, dont Ja panie

d'en avant el celie d'en arriere se .rabanaienl. Ces parties qu'oo pouvaIt
rabaltre s'appellcot clapets. Clapel se dil encore d'une visiere: casque a
dapel.

Cloches: Scins de fe=es.
Cobir: Faire une coche sur :lu m~taI, sur uoe role '.
Coi/oueller: Clignoler des yeux.
Cordelle: Tirer Ii la cordelle. Voir p. 77.
Couleurs: Peintures. «j'vends des couleurs» comme dil la chanson".

1. Nisard, Qlansons PopuIaires, 1867, T. 2, pp. 231·233.
2. RabeJais, I.e Quart Livre, ch. XIII.
3. Cf. ,Nisard, 1. c. pp. ?31-233.



LA VIE SOClALE 279

Courge: Joug pour porter des seaux : une courg~e d'eau. Joug est reserv~ ici
pour Ies breufs.

D
Daller: Desirer ardemment. II en daJre : avoir une folle envie de quelque chose.
Debtame: Pr~texte, nne excuse peu justifiable.
De~onforle: Decourage.
Degonder: Filer, fuir eo vitesse.
Desamain, a: Diflicue d'acces, 000 11 Ja main.

E
Sbarouir: Voir LaroU55e.
P.gail: Rosee.
P.loize: Eclairs.
Emborver: Imbiber. De abreuver.
P.moyer, s'hnoyer: S'informer.
P.pwarder: Faire sa toilerte avec nn soin exagere.
Essherber: Sarcler.
furorer, s': Faire de J'ewage, se donner des airs pretentieux '.

F
Flagues>enl: Mou, grouillaDt.
Flatre: Faible, mou, £lasque.
FouaiJIer: Se dit des vagues qui, daDS une lempc'!te, fouailleot sur Ie poot d'nn

navire au sur un quai OU sur Ja ce.le: vagues qui secoueol ou emporteot
10UI.

F ourbjr: Polli, rendre brillaDt ell Ie frottalll: Ie peele, Ie plaocher, les
couleaux.

Fourgailler: Harceler.

G
Gargolon: La gorge d'un bomme ou d'uo aDimaJ. (PlI.'lcal Poirier enumere

rrente-deux derives du mot «gargoloo ,) et cent soixante-sepl du mOl «gal»
dODl «gargotoo» est compos~).

Gorziller: Ecrire ror nne ardoise avec nne pierre dure fait gorziller.
Gourd: Eogourdi; les doigu gourds.
GraUe-C'III: Rosier sauvage.

H
Haute beure: Se lever baule beure: lard.
Hucher: Crier.
Horioue: Vergoe coupe OU tige de 0' importe queUe essence forestiere doot

on se sert comme fouet.

J
longler: Ref\~chir, penser: Je vais y joogler. Joogler, ~rre joogleur: l:tre

peosif, erre envahi el un peu paralyse par une idee de trislesse, de remords
au d'inquierode.

L
Laiche: ver de terre.
Longi: Lenl au rravail.

1. Glossaire du Parler fl'lUl~is au CaDada, 1930, QuEbce.
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M
MarionneUes .. Aurores boreaIes.
~trouiller: Mordiller, macl!u~r quclque mose qui ne s'avale pas, romme du

caoutchol:lC par el!:emple.
MaJer, se 71lJJ.er .. Un cheval se mite, Le. Be cabre.
Milan: Milieu.
Mouvee: Bane de poissoDll.

N
Neuillace: Un veau d'uo an.
NeuilJere: Vacbe neuillere: Vacbe qui n'a pas et n'aura pas de veau durant

l'aon~e courante.
Nippes: Linge au sens p~joradf, uo peu dans Ie sens de guenilles. Ramasse tes

nippes.

o
Duetrer, se ouetrer: Prendre WI! somme, uoe sieste.

P
Pouine .. Vacacme, tapage, bruit.
Pourgynee: Nombreux enfants, bande nombreuse d'enfants.
Pruce ou prusse: Du pruee; pruee blant, pruee noir, pruce rouge. 11 s'agit de

l'epinette (Picea).

R
Rahousiner .. Meure en tapon.
&mantler: Demande iosistanle et repetee de la part des enfants.
RaTir: Devenir rare ou plus rare.
RfNJestoD: Ritoumelle.
Remeuille: Pis d'uoe vache, d'un animal mammifhe.
Rihotle .. Baralte.
ROlle de neige: Banc de neige.

S
Sagant: Negligent, n~g1ige.

Siler: Faire entendre un son aigu. Gemir : Le chien sile A Ia porte (Glossaire).
Siler un mien: envoyer un chien masser des animaux au quelqu'uo.

SiTouane: Cataplasme, empIatre.
Sourge: Se dil d'uoe pate Iegere, bien levee OU d'uo gateau, d'UD pain fait

avec une telle pate.
Subler: Siffier.

T
Tamllrin: A la melasse, c'est la tire canadieone. Au sucre, c'est Ie sucre A Ia

creme '.
v

VeallTiou: Lalt veauriou: Premier lait d'uoe vache qui vie£lt de vfler,
Ventraicbe: Peau de venIre d'un animal.
Vezes: Coroemuses '.

1. RabeIals, Le Quart Uvre, ch. .I!.IL
2. Rabelais, iLe Cinqui~me livre, cb. XXXIII Bls.
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Vo/aJil, fiolalifie: Pas attache, pas cloue : Planches volatives sur un planmer
ou sur un pont, i.e. non clouees.

V OUTnOUSSe1': S'occuper a travailler a dllUreotes choses.

Z
Zire, zirable, laire zire: Degoutanl au supreme degre.

Beaucoup de mots ont garde it Checicamp Ie sens qu'iIs avaient
autrefois et qu'ils n'ont plus tout a fait dans la langue offidelle
d'aujourd'hui. On y rencontre de viellles tournures fran~aises ttes
expressives, dont on regrette la disparicion chez nos savants. Mis a
part les trop nombreux angl.icismes introduits dans la langue recem
ment, nous croyons, 'sans chauvinisme ni parti pris, que Ie parler
des Chericantins est encore tres riche et savoureux. Nous dirions
meme, que de tous les coins de l'Acadie ancienne, c'est probabhe
ment la region oil 1'on trouve Ie vieux verbe acadien Ie plus pur.
Oui, meme quant a sa langue, cette affirmation du Frere Bernard,
c.s.v., s'appl.ique pleinement, croyons-nous aux Cheticantins. « au
trouver aujourd'hui Ie type Ie plus fidelement conserve de l'Acadien
d'auuefois ? - « Allez du cote de Cheticamp », dit-iI.

«Dans la demi-solirude de Cell plages rocheuses, dans ie sel de' ceUe
atmosph~re Oil flolte ie roulement de Ia mer, l'ame acadienne (des Ched·
cantins) conserve les qualites hedtees des pionniers de l'ancienne baie Fran
l;3ise. B s'y joint une douceur de langage et de procedes, un soudre
nuance de melancolie qui semble la marque propre de la region. Allez
ecouler Ie chan I d'uo cantique fraol;ais a l'egHse de Cbedcamp, ou que!.
que complainte d'autrefois froooanee par un p&beur... et vous sentirez
vos yeux se mouiller, vous aurez celte impression de « l'ame des anretres
qui plane sur les fils)} (Chateaubriand) ,.

Malheureusement, un danger seneux menace et menacera de plus
en plus ce doux parler de la vieille France a Cheticamp. Je veux
parler des anglicismes et de I'anglicisation. Comme question de fait,
l'ecole apprend plus d'anglais que de fran~ais awe petits Chetican
tins. Le foyer qui demeurait jusqu'id un sanctuaire ferme a toute
influence anglicisante, ne I'est plus aujourd'hui. Le courrier y de
verse chaque jour une quancite de revues et de jomnaux anglais. 5i
la radio de New-Carlisle permet des auditions fran<;aises, trop sou
vent les gens ecoutent les emissions anglai.ses d'Antigonish et de
Charlottetown. Et la, la television anglaise, la seu1e possible pour
longtemps, a fait son invasion. Le tourisme attire un bon nombre
de Canadiens fran~ais et d'Acadiens, mais un nombre encore plus
grand d'Angtais. Le commerce se fait necessairement avec des mai-

1. Antoine Bernard, e.s.v., Histoire de /a Survifian.e A.adienne. Moot·
r~al, 1935, pp. 302-303.
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sons anglaises des Maritimes et des Etats-Unis. Tout cela constitue UIl

danger pour la langue maternelle de ces petits groupes isoles des
autres centres fran~ais du pays. Deja, des angllcismes nombreux de
llorent ceue belle langue sur les levres d'un trop grand nombre de
Chericantins.

La sauvegarde viendra, si sauvegarde il y a, de la clairvoyance du
clerge paroissial, des religieuses enseigllilntes et des institutrice-s
qu'elles formeront, des chefs lalcs cnergiques et fiers, qui sauront
comprendrc que Ie fran\ais est une richesse pour Cheticamp, saw'ont
faire face au danger et s'organiser en consequence' 1.

8. - LE CARACTERE DES CHEnCANTINS

Le caractere des Chcticantins ne difU:re pas de celui des autres
Acadiens des Maritimes. L'Acadien cst partout Ie meme OU a peu
pres. 11 a une mentalhe peopre, un caractere special qui Ie distingue
mcme de son compatriote Ie Canadien fran-;ais. Ccla est si vrai qu'on
peut Ie reconnaitre rien qu'a sa physionornie.

QueUe est cette expression partkuliere,? C'est un ensemble de
nuances asse;z: difficiles it decroe. En remontant aux causes, peut-etre
reussirions-nous.

L'Acadien porte dans son ame Jes traces de souffrances passees.
11 a vent longtemps dCl:lOssede, traque, honni. Les premieres pages
de son histoire sont ecrites de son sang. 11 en porte encore les mar
ques. Depouille brutalement de seS terres, il s'est tourne vers la mer
qu'il a epousee. CelIe-ci a par la suite fac;onne son arne. EIle a
berce sur son sein les generations d'Acadiens et les a marques de
son empeeinte.

Un arbre qui se cramponne sous I'ouragan qu~ Ie deracine, mene
une vie d1ue, /Dais s'il se maintient, il n'en devient que plus fort.
[J n'a pas l'envergure, l'epanouissement de' I'arbre qui pousse a l'abri
en plcine terre meuble. II est plus petit, plus humble, mains altier,
mais peut ctre solide. 51, arrache par Ia violence de la tempcte, il
reprend aiUeurs, ces caraeteristiques ressorciront davantage. L'arbre

1. M. Gaston Dulong, professeur charg~ du cours d'histoire. de litt&a
ture et de laIlgue du moyen age a la facult~ des Lettres de I'Universite laval,
Qu~bec, apres un Plois d'enquilte sur les lieux en 1957, disait dans une confe
rence donn~e a Qu~bec: «la situation du fran~s est. .. u:l:s difficile ~ O1eu
c:unp. C'esl une IUlle .in~gafe qui existe entre Ie franr;ais et l'anglais. Le fran
ytis s'appauvrit d'une generation a l'autte. II cst de plus en plus contanllne
par l'anglais. II est de moins en moins lu. les circonstances restant ce qu'elIes
sont, dit M. Dulong, iJ faut pr~voir qu'a moms d'une sone de miracle, Ie
franytis est voue a disparaltre avec Ie temps, a Oteticamp ». Le SQJeiJ, 14 db
cembce 1957. Avis aux intcresscs.
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amsi transplante, sans soins, par une violente tempfue, trouve rare
ment la nourriture appropriee.

Comme ce.t arbre deracine, les Acadiens ont longtemps vegere
sans ecoles, sans pretres, sans meme la seve viviflante qu'apporte Ie
contact intellecruel et moral d'un auJre peuple frere ou ami.

Les Acadiens, pendant" une longue periode de leur histoire, ont
vecu dans l'isolement. Dans l'enseroble ils sont en retard, ou du mains
1'ont etc, et partant se sentent inferieurs. Leur subconscience en est

comme impregnee, et ils subissent I'infiuence de cet atavisme seC1.l'
laire. Its ant quand roeme survecll. lIs ant tenru sous la bourrasque.
Ils ant ete disperses, chasses et massaaes pendant des decades; les
debris se sont raccroches iei et Iii; its se sont cramponnes; ils ont
repris vie, une vie qui, aujourd'hui, sauf pour quelques groupements,
s'epanouit au grand solei! du bon Dieu en. reuvres magnifiques. Mais
1'Acadien, a cause de ce passe de souffrances sans doute, demeure un
timide. Plutot reserve, il ne s'ouvre pas facileroent. II ne se livre
pas au premier venU, ni aux beUes paroles d'un etranger. II ne donne
sa conflance qu'avec prudence. Mais, une fois donnee, sa confiance est
totale et sincere. Rarcment pedant au plein de lui-meme. Chez lui,
rien de cette Sl.illisance orgueilleuse ou arrogante qui se croit supe
rieure aux autres et se manifeste inconsciemment. En general, il est
humble, et parce qu'il est humble, it est franc. Ayant souffert, il est
bon pour autrui, comprchensif, sensible, sympathique, compatissant,
hospitalier. Vne bonte, une attention Ie rend tres sensible. Vne inde
licatcsse Ie fait souffrir, roais il souffrira seul dans son creur.

Nanti d'une opinion de lui-mcme plutot modeste, il se croira
facilement, au moins de prime abord, inapte a des reuvres impor
tantes. Mais si un champ d'activite s'ouvre devant lui et lui montre
quelque possibilite, alors il est capable de taus les efforts pour reussir,
meme d'opiniatrete. On dit qu'il est tetu ...

Pour tout Cheticantin, pecheur et fils de pecheurs, la terre est
sans attraits. La mer constitue son veritable domaine. II tire d'elle
sa subsistance sans doute. Mais les liens qui l'attachent a la mer
sont plus profonds que la maigre pitance qu'elle lui foumit. La mer
a pour lui un langage, une musique, un appel sans pareil. C'est par
elle et avec elle qu'il communie sans cesse au grand concert de 1a
nature. Elle est p:)ur lui la chorale qu,i tOlljours prete ses voix au
cantique des creatures, l'orchestre qui sans cesse l'accompagne.

Le macin, avant raube, eIle prie en silence avec les pechcurs qui
partent pour le large et mele leurs prieres aux refiets des etoiles
qu'elle boulange dans ses vagues. La mer est alors pleine de mysteres.
Au lever du soleil, la lumiere qui envahit Ie del lutte contre I'ombre
des flots, s'allume et s'eteint aux Bancs des vagues. Farandoles de
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petits diablotin.s, ses rcflets sautillent, s'Ctendent, se retredssent, dis
paraissent et recommcncent. Apparemment domptee par Ia Iwniere
du jour, Ia mer sc laissera caresser par eUe mais pour Ia faire danser,
sauter et mi1!Oiter de miHe feux; pour la transfanner de tout bord
et de tout cote en longues trainees de diamants etincelants dont eUe
se revet Ie jour; pour ne faire qu'un avec eUe Ie sou dans Ies
apotheoses de't::ouleurs et de feu des couchers de soleil tlamboyants.

La mer se prete aux sentiments de la nature et de l'honune. EI1e
dort cal:me et limpide sous les bea.u."X ciels d'ete .Mais elle s'agite avec
les tempetes et lance ses vagues affolees comme des coursiers en pani
que. Quand Ie ciel est dCchaine, eIle entre en colere ; avec des rugisse
ments formidable:;, ellc part a l'assaut des fataises, balaye tout sur
son passage et gruge les caps. La mer pleure avec Ies humains
qui pleurent, chante avec ceux qui chan.tent, rit avec ceux qui rient.
Pariois cepend,lnt, elle fait pleurer avec 1a plus cruelle indifference:
quand elle engloutit quel.qu'un et ne change rien a sa chanson devant
une mere eperdu.e, unc veuve en deuH.

Sur terre l'homme Iaisse sa tr,lCC, mais Ia mer mfmc si elle est
sHlonnee dans taus Ies sens, reste toujours vierge. Tout en elle,
vagues, ecume, bulles, ref]ets, nair, s'agite et s'efface. lei et la,
des touffes de goemons arrachees 1'00. ne sait d'ou et livrees aux
caprices des flats ... Ces vagues animecs qui dansent, s'elevenr, s'ecra
sent, qui murmurent ou mugissent eternellentent; ces gaclands qui
battent h crete des vagues et montenr, toumoient et replongent,
indifferents aux navires, aux pauvres humains qui passent; ces arbres
dcracines; un bout de planche; un baton; epaves d'origine incon
nue... Tout cela donne a Ia mer ull caractere a Ia fois d'eternel et
d'huntain, d'indifference et de sensibilite. La mer est toujours la,
toujours III meme, eterneJle, illimitee. Pourtanr, tout en elle comme
dans la prairie «est mouvaoce, incertitude, secret» 1.

Or, Ia mer berce les Cheticantins depuis deux siccles. Comment
s'etonner si ces gens portent en eux conune du reve, une sorte de
nostalgie indefinissable qui se traduit dans leurs chants, leur parler,
leurs COl.ltumes. Comme la mer, ils sont simples et grands. II y a
de la profondeur dans leur regard, de fa grandeur dans leur oo:ur,
du serieux dans leurs manieres, tout cela teinte de nostalgie des
grands larges, de voiles blanches a l'horizon, de goelands qui pla
nent dans Ie grand vent. Par ailleu.rs trcs joviaux, ils aiment a chan
ter et a rire, conllDe la mer qui chante et se joue sur les galets des
dunes.

1. Gaetan Bemoville : Ste Therese de l'Enfant Jews, ch. 11, p. 41. GrasSe1
1926.



APPENDICE A

Memoire

SUR LA PRIBSQUE-ISLB DE CHET:EcAN

ISLE ROYALLE 1751, JOINT A LA LETfRB DE M. FRANQUET

DU 25 MAY 1752

La presque-isle de Chetecan Sciruee au nord de l'Isle Royalle, a
douze Lieues du Cap de Nord, et a (sic) sept des isles de la Magde
!aine, communique a la grande terre par un banc, A, de Gravier
d'Environ une Lieue de Longueur sur 35 a 40 toises de Largeur, il
sert a secher la moroe qui fait la principale peche Ie Long de cette
COte, d'autant qu'il est decouvert en taus terns, meme dans les plus
grosses Mers.

La Batture, B, ~t un assemblage de Rochers couverts de quatre
pieds d'Eau a (sic) basse Mer, Ie brisant qu'ils forment fait con
noitre Ie danger qu'il y a d'en approcher, a chaeune des Extremitez
de cette batture, est un passage pour entrer dans la rade celui c,
d'entre la grande terre, est .Large et bon, et L'autre en D, quoique
sene, est Ie plus frequenre, il y a bonne Eau, et Ies bords de La
pointe E, de la presque-isle sont si Escarpes qU'on peut les tom:her
du bout d'un aviron sans courn de risque, les Etablissements des
pescheurs, se font a la ditte pointe, ainsy que leurs Cabanes et leurs
Chaffauts, Ie mouillage est bon dans les Environs, et independament
(sic) des andes marquees au Plan Von assure qu'il y a 10 a 12 pieds
d'Eau, et fond de sable tout au tour de La petite Ance F.

Vers la partie G, de VEst de 'la dbe presque-isle est un havre H,
scirue dans L'Enfoncement forme par la pointe G, et Ie banc de
Gravier I, aU tous Bitimens, peuvent estre a L'abry de taus mauvais
terns, Ce banc I, est toujours decouvert a (sic) ses Extremitez mais
dans Ie milieu iI s'y trouve quatre pieds d'Eau a (sic) basse Mer,
L'Etendue mouillee est meme assez Large pour y Louvoyer a (sic)
maree haute, on en pwfite pour Entrer dans Ia baye.

Cette presque-isle est Couverte de bois, Ie plus commun. est Ie
Chesne; il s'y trOuve un banc considerable de pierre de taille, vers
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la dte pointe C, eIle est de couleur Grisatre depuis 3, jusqu'a 15
pouces d'hauteur.

Independament (sic) de 1a peche de La morue qui se fait dans Ie
Golfe, et Ie Long des cOtes de cette presque-isle L'on y prend beau
coup de Vaches marines.

franquet

Isle Royale a Louisbourg Ie 25e May 1752.

M franquet

Na les Plans et memoires joints a cette lettre on ete remis au bureau
des Cartes et Plans

Monseigneur

Le peu de Connoissances que 1'0n a des Cotes de la partie du
Nord de cette isle rna fait saisir des rernarques, qu'un pecheur pra
tique de la Presque--isle de Chetican y fait en differens Voyages,
e1les m'ont parus (sic) assez interressantes arassembler pour en former
un Memoire et un Plan que j'ay L'honneur de Vous adresser.

Je desire que convaincu de man zele a tous Egards pour Ie service,
vous ne Ie soyez pas mains du Profond respect ave<: Ie quel jay L'hon
neur d'estre

Monreigneur
Votre tres humble et tres obeissant servitcur

franquet
Archives de la Marine, Serie 3 JJ :
COtes du Nord Est d'Amerique, volume 198.

APPENDICE B

LIEUX D'ORIGINB DBS PIONNIERS DE CHETICAMP BT DE MARGAREE

ET DE LEURS PARENTS

1. - LES PIONNIBRS DE CHETICAMP :

Nh ell N ott"llelle-EcoJJe :

(aillcurs qu'au Cap-Breton)
Pierre Aucoin, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Joseph Aucoin, de parents nes en Nouvelle-fcosse.
Augustin Deveau, de parents nes en Nouvelle-£cosse.
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Raymond Poirier, de parents DeS en Nouvelle.Ecosse.
Lazare Leblanc, de parents nes en NouveUe-Erosse.
Cyriac Roche, de parents nes en Iriande.
Regis Bois, de parents nes a Port-Toulouse.

(au Cap-Breton)
Pierre Bois, ne a Port-Toulouse, de parents nes en France.
Joseph Richard.
Maximilien Gaudet, nc a Louisbourg, de parents nes en N.·E.
Louis Gaudet, ne a Louisbourg, de parents nes en N.-E.
Joseph Gaudet, nc a Arichat, de parents nes en N.-f.
Benjamin Poirier, ne a Arichat, de parents nes en N.-E.
Andre Poirier, ne a Arichat, de parents nes en N.-1t
Pierre Deveau, ne a Arichat, de parents nes en N.·I:.

(venus de Margaref')
Joseph Galland, de parents nes a la Baie des ChaIeurs.
Simon Doucet, de parents nes a I'He du Princ6-Edouard.
Alexandre Broussard.

Nes sur file du Prince-Edouard :
Joseph Chiasson, de parents nes en Nouvclle-Ecosse.
Joseph Leblanc, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Thomas Chiasson, de parents nes sur I'ile du Prince-£douard.
Charles Chiasson, de parents nes sur l'ile du Pdnce-£douard.
Louis Doucet, de patents nes en Nouvelle-Ecosse.
Joseph Aucoin, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Simon Doucet, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Joseph Cormier, de parents nes en NouveIle-:Bcosse.
David Chiasson, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Germain Chiasson, de parents nes en Nouvelle·Ecosse.
P01ycarpe Chiasson, de parents nes en NouveUe-Ecosse.
Charles MillS, de parents nes en NouveUe-£cosse.
Pierre Deveau, de parents nes sur l'ile du Prince-£douard.
Laurent Chiasson, de parents nes co NouveHe-Ecosse.
Pierre Mius, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Firmin Chiasson, de parents nes en NouveUe-I:cosse.
John Chiasson, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Basile Chiasson, de parents nes en Nouvelle-Ecosse.
Joseph Chiasson, de parents nes en NouveIle-Ecosse.

N es en France:
Pierre Aucoin, de parents nes en NOlilveUe-Ecosse.
Joseph Deveaux, de parents nes a 1'ile du Prince-:Edouard.
Jean Bourgeois, de parents nes en France.
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Louis Breuillat, de parents ne"s en France.
Joseph Boudreau, de parents nes en Nouvelle-:Ecosse.
Firmin Deveau, de parents nes a rile du Prince-:Edouard.
Fran~ois Lefort, de parents nes a rile du Prince·:Edooard.
Anselme Aucoin, de parents nes en Nouvelle-:Ecosse.
Louis Luhede, de parents nes en France.
:Etienne Rambeau, de parents nes en France.
Fra~ois Levert, de Sarneg, France.

Nes a la Baie des Chaleurs:
Jean Deveau, de parents nes 00 N.-:E.
Joseph Deveau, de parents nes en N.·:E.
Raymond Poirier, de parents nes en N.-:E.

Des Ues de la Madeleine:
Cyprien Deveau, de parents nes sur rile du Prince-1!douard.

Ne a Tracadie, N.-F.. :
Jean-Marc Romard, venu a Cheticamp avant 1809.

Venu de T erre-Neuve :
Jean Camus, venu de baie Saint-Georges.

Venu de Quebec:
Jean Shumph.

De file de Jersey, Europe:
Jacques Avy, de Saint-flier.
Probablement Jean Lelievre, jersiais converti.

D'Irlande:
James Butler.
Georges Flinn.
Les OdIe.
Les Harris.

(Principales sources: Holland's Description of Cape Breton... 1. c.
p. 158 et les Registres paroissiaux).

2. - LIEUX D'ORIGINE DES PIONNIERS ACADIENS DE MARGAREE

ET DE LEURS PARENTS

Charles Galland, oe au Cap-Breton, de parents nes sur l'ile du
Prince-:Edouard.

Jean Cormier, ne au Cap-Breton, de parents nes SUI' l'ile du Prince
:Edouard.
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Firmin Etchcvery, ne au Cap-Breton, de parents llt!S en France.
Judon (Judes?) Etchevery, ne au Cap·Breton, de parents nes en

France.
Jean Blanchard, ne au Cap-Breton, de parents nes en France.
Simion Leblanc, ne au Cap-Breton, de parents nes en N.·f.
Joseph Leblanc, ne Sllr l'ile du Prince-Edouard, de parents nes

en N.-11.
Matthieu Galland, ne au Nouveau-Brunswick, de parents nes en

N.·11.
Lazare Leblanc, ne au Cap·Breton, de parents nes en N.-ll.
Charles Galland, ne sur l'ile du Prince>£douard, de parents nes

en N.-11.
Meuran Leblanc, ne sur i'ile du Prince-£douard, de parents nes

en N.-E.
La~are Leblanc, fils, oe sur l'ile du Prince-11douard, de parents

nes en N.-£.
11lie Leblanc, ne au Cap.Breton, de parents nes en N.-ll.
France (Fran~ois?) Leblanc, ne au Cap-Breton, de parents nes

en NAt
Jacob Galland, ne sur l'ile du Prince-lldouard, de parents nes

en N.-11.
Paul Doucet, ne sur rile du Prince.lldouard, de parents nes

en N.-E.
Jean Chiasson, ne sur l'ile du Prioce-lldouard, de parents nes

en N.-11.
Prosper Leblanc, oe sur l'ile du Prince·lldouard, de parents n.es

en N.-E.
Raphael Aucoin, ne au Cap-Breton, de parents nes en Angleterre.
Basile Mius, ne sur l'ile du Prince-11douard, de parents nes en

N.-ll.
Joseph Broussard, ne en France, de parents nes en France.
Simion Galland, ne au Cap-Breton, de parents nes sur l'ile du

Prince-Edouard.
Peter Bass (?), ne au Cap-Breton, de parents nes en France.
Jean Leblanc, ne au Cap-Breton, de parents nes en France.
Joseph Bass, ne au Cap.Breton, de parents nes en France.
Nore (Honore) leblanc, ne sur l'ile du Prince-fdouard, de pa

rents nes en N ...E.
Charles Blanchard, ne au Cap-Breton, de parents nes en France.
Simeon Leblanc, ne sur l'ile du Prince.Edouard, de parents nes

en N.·f.
Georges Leblanc, ne sur rile du Prince.Edouard, de parents nbs

en N.-£.
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Georges Leblanc jr, ne au Cap-Breton, de parents nes en N.-f:.
Charles Leblanc, ne au Cap-Dreton, de parents nes en N.-f:.
Germain Leblanc, ne au Cap'Breton, de parents nes en N.-f:.
Bertrand Deraspe, ne au Cap-Breton, de parents nes en N.·E.
Jean Hubert (Hebert), ne au Cap-Breton, de parents nes au Cap-

Breton.
Belonie Leblanc, ne au Cap-Breton, de parents nes en N.-f:.
Jacob Leblanc, ne au Cap-Breton, de parents nes en N.-f:.
William Leblanc, ne au Cap-Breton, de parents nes en N.-E.

Source: Holland's Description of Cape Breton... I. c. p. 156-157.

APPENDICE C

RECENSEMENT DE CHETICAN fIN D'AOUT 1809
par M. Lejall1tel, missionnaire

Arch. de l'Arch. de Quebec. N.·E VII-23

HABITANTS CATHOLIQUES A CHErICAN

Au "iJJage dit Le Grand Stang ..
FraD~ois Cormier et Anne Hacher, s. ep. 1

Cyprien., Barbe., Sophie., Fran~oiB•.
Josepb Cormier et Susanne Leblanc, s. ep.
Simon Doucet et Scholastique Cormier, s. ep.

Simon, Heru:ierte, Marie, Fran~oiB, Marguerite, Barbe, Felicit~ celeste,
Sopbie, ScoJasuque.

Etienne Ralmbeau et Louise Cormier, s. ep.
FraD~ois.

David Gliasson et celeste Cormier, s. ep.
Maltide, Glarles, Ctleste.

AMx P/tJtins :
Louis Doucet et Magdeleine Aucoin, s. ep.

Jooepb, Magdeleine, Marie Judith, Dominique.
Jean Bourgeois et Angelique Poirier, s. ep.

Laurent, Jean. Gladoue, Marie, Raimond, Thomas, Genevieve, Eustaehe.
Firmin Devaux et Marie Luce Godet, s. ep.

Glades, Sophie, Gervaise, Anne, Celeste.

1. S. ep. : son epouse.
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Maximin Godel et Genevieve Bois, 8. cpo
AngeJique., Jean, Marie, Elisabeth, Ursule. Marguerite.

Louis GodC't et Marie Bourg, s. ep.
Luce, Amand, Barbe.

Anne Richard, veuve de Joseph Godet.
Fcan~ois Marie Lefort C1! Anne Godet, s. ep.

Joseph.
Louis Bruyard, veuf de Marie Magde1eine Devaux.

Cb.arles, Marie. Marguerile, Rosalie.
Josepb Boudrot et Anne Chiasson, s. ep.

Charles., Luce Aucoin, dom.•
Anselme Aucoin et Rose Chiasson, s. ep.

Marie., Huhert., Raphael., Piene., Magdeleine, Agn!s, Joseph,
Thomas, Susanne.

Simon Aucoin et Elisabeth Poirier, s. ep.
Josepb Aucoin et Marie I-I~bert, 8. ep.
Cyriac Roche et Rosalie Haroois, 8. ep.

Modeste. Joseph, Hubert, Marie.
Genevieve Godet.
Pierre Aucoin, veuf de Felicite Leblanc.
Joseph Aucoin et YsabeJile Leblanc, s. ep.

Joseph, O1arles, Piene, Luce.
Augustin Devaux et Marie Poirier, s. cp.

Joseph *, Frederic, veu1 de Theotiste Leblanc, Jean Baptltte.
Joseph Godet et Ysahelle Aucoin, 8. ep.

Osithe, YsabelIe, Marguerile, Henriette, Vietoire, Fcan,oise, Joseph.
Jeanne Dugas, veuve de Pierre Bois.
Regis Bois et Apolline Arsenaux, 5. ep.

Marie Magdeleine *, Genevieve, Helene.
Joseph Devaux, veuf d'Angelique H&ert.
Bruno Poirier et Marie Devaux, s. ep.

Reoauld, Moyses, Felix, Meloine.
Pierre Devaux et Marie Aucoin, s. ep.

Marie. Luce.
Jean Devaux et Eulalie Poirier, s. ep.

Susanne.
Raimond Poirier et Marie Bois, 8. ep.

Raimond, Henriette.
Jean Le Liev.re et Marie AngeJique Devaux, 8. ep.

Marie, Susanne, Jean, ESler. Elisaheth.
Ysaac Leblanc et Genevieve Aucoin, s. ep.

Alexis, Julienne, Simon, Henriette, Catherine, Felicile, Ge.t!evieve.
Anastasie Girouard, veuve de Jean Romard.

Magdeleine olive·, Jean Franl;ois., Marguerite Rose., Anne Marie,
Anastasie Angelique, Sophie, Julie Rosalie, Julien Alexandre.

Au tli/lage dll PeJit l1tang ..
Elisabeth Boudrot, veuve de Jean Chiasson•
.Lazare Leblanc et Modeste O1iasson, s. ep.

Cyprien., Jean *, Simon. Lazare., Euphrosine, Marie.
Etienne O11asson et Monique Godel, 8. cp.

Urbain·, Charles., Anastasie, Michel. Joseph, Prosper.
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Joseph Lehlanc et Marie Chiasson, s. ep.
Jean .... Joseph, Lazare, Placide, Marie, Gregoire, Sophie.

Jean BaptiS[e Maillet et Fran~oise Chiasson, So ep.
Marie, Michel.

Anne Leblanc, veuve de Gregoire Maillet.
Joseph Chiasson et Marie Maillet, s. ep.

joseph, Charles, Magdeleine.
Rosalie Maillet, veuve de Simon Cormier.

Simon.
Pierre Aucoin et Luce Babin, s. ep.

Magdeleine"', Barbe *, Pierre, Marguerite, Simon, Charles, Felicite,
Marie, Joseph.

Joseph Devaux et Euphrosine Godet, s. ep.
Magdeleine to, Anasc.asie *, Ysidore *, ESler, Marie, Ysabelle, Ange.tique,
Joseph, Fran~oise, Susanne.

Joseph Chiasson et Dorothe Poirier, s. ep.
Hubert, Ursule, celeste.

SII1' l'isle de Cbetican:
Basile Chiasson et Anne Arsenawe, s. ep.

Thomas *, Jean., Marguerite *, Basile.
Firmin Chiasson et Helene Poirier, s. ep.

Susanne, Jean, Helene.
Marie Pitre, veuve de Germain Chiasson.

Maturin *, Charlemagne *, Laurent to, Polycarpe *, Marie Barbe "',
Charlone, Germain.

Pierre Devaux et Marguerite Godec, s. ep.
Agnes, Pierre, Rosalie, Charles, Marie, Joseph, Marguerite.

Andre Poirier er Marie Blandine Benoit.
Andre *, Marie to, Casimir, Benjamin, Henriette.

Joseph Poirier er Euphrosine Devaux, s. ep.
Thomas Doody et Marie Power, s. ep.

Thomas, Brijitte.
Joseph Mathe er Marie Zace, s. ep.

Marie, Emilie.
Alexandre Mcdonald er... (sic) s. ep.

Ses enfants (sic).

N.B.-Ceux qui sont designes par les noms de Bapteme seulemcnt, som les
enfants de ceux qui precedent immediatement. La marque ... d~igne

cewe qui Ont communie.

20
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RllCENSBMBNT DE MARGARBE AU CAP-BRETON EN 1809

par M. Lejamtel, missionnaire

Joseph Cormier et Osithe LeBlanc, son epouse; Laurent, Hen
riette, Pelagie, Charlotte, Marguerite, Theotiste, Joseph, Pierre.

Joseph Chiasson et Marguerite LeBlanc, son epouse; Henriette,
Lue, Isabelle, Dominique, Jean-Baptiste, Jean, Placide.

Isidore Chiasson et Marie Madeleine LeBlanc, son epouse ; Marie
Modeste, Armand, Simon, Isidore, Isabelle, Charles, Marguerite.

Prosper LeBlanc et Muguerite Poirier, son epouse.
Pierre Co-rnUer et FHicite LeBlanc, son epouse; Firmin, Edesse,

Marie.
Joseph LeBlanc et Martine Arsenaux, son epouse.
Paul LeBlanc et Marguerite Hache, son epouse.
Bcnoni LeBlanc ec Joseph Bourg, son epouse; Euphrasine, veuve

de Lazare Doucet, Marie Jardin (domestique).'"
Jacques LeBlanc et Angeline LeBlanc, son epouse; Catberine.

Marguerite LeBlanc, veuve de Joseph LeBlanc; Rufine *, Anas
tasie *, Marie *, Suzanne * (mariee) Joseph.

Hilaire LeBlanc et Scolastique LeBlanc, son epouse; Etienne"',
Celestin, Simon, Marurin, Paul, Charlotte.

Charles Hache et Felicite Gautreau, son epouse; Marthe *, Mlltu
rin *, Jacques Ole, Si.mon *, Euphrozine *, Charles, Marie, Joseph,
Pierre.

Honore Michel, VC'll de...
Felix Hache et Luce LeBlanc, son epouse ; Gilhert.
Fran«;oise Hache, veuve de Je-dn Blanchard; Charles, Judith, Jean.
Paul Doucet, veuE de Felicite Michel; Anne-Marguerite *.
Paul Doucet et Tarsilde LeBlanc, son epouse; Martin, Simon,

Marie.
Marie Doucet, veuve de Martin Larade; Marie *, Madeleine *,

Felicite *, Henriette *, Pierre, Simon, Lazare, Barbe, Osithe, Joseph.
Pier.re Arsenaux et Marie LeBlanc, son epouse; Luc *, Barbe ole,

Simon, Madeleine, Thaddee, Anne, Mclanie, Angelique, Suzanne.
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Jean-Baptiste LeBlanc et Marguerite Bourg, son epouse; Hono
r~ *, Jean *, Angelique.

Paul Daigle et Osithe Arsenaux, son epouse; veuve de Simon
LeBlanc; Bibiane LeBlanc *, Ursule, (imbecile) Daigle, Nicolas
Daigle *.

Franc;ois LeBlanc et Osothe LeBlanc, son epouse; Marie.
Marguerite Daigle, veuve de Jean-Baptiste Chavary; Prosper *,

Jean *, Ester *. Isidore, Firmin, Simon.
Ange Muce et Ursule Chavary, son epouse; Pierre, Charles.
Madeleine Bourg, veuve de Barthelemy Muce; Marie *, Fran~oi

se "', Pierre *, Sifroy *, Rosalie.
Isabelle Boudrot, veuve de Guillaume Cormier; Urbain *, Guil

Iawne *, Isidore, Jean, Anne-:.Marie, Marie-Modeste.
Marin LeBlanc et Marie Corrruer, son epouse; Marie, Celeste,

Luce.
Germain LeBlanc et Madeleine Cormier, son epouse.
Lazare LeBlanc et Theotiste Cormier, son epouse; Polycarpe,

Dominique, Henriette.
Jean Chiasson et Anastasie Cormier, son epouse ; David, Germain,

Basile.
Benoni LeBlanc et Marguerite Co'rmier, son epouse; So'phie,

Franc;ois, Julien, Suzanne, Placide.
Basile Cormier et Marguerite Arsenaux, son epouse.
Georges LeBlanc et Marie Doucet, son epouse; Madeleine, He·

Iene, Georges, Lazare.
Simon LeBlanc et Scolastique Doucet, son epouse; Charles.
Charles LeBlanc et Apolline Cormier, son epouse ; Germain, Cha.['

les.
Bertrand Deraspe et Marie LeBlanc, son epouse; Franc;oise, Ber

trand.
Jacques Moore et Flore McNeill, son epouse; Catherine.

Entre Magre et Cheticamp
Joseph Ryan et Elisazeth Darabie, son epouse; Basile, Joseph,

Brigitte, Marie, Jean, Catherine, Thomas, Louise.

NOTE: Ceux qui sont designes par les noms de Bapteme seulement
sont les enfants de ceux qui precedent immediatement.

,.. Designe ceux qui ont commume.

(Archives de Quebec. N.-E., VII-22)
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APPENDICE D

CHARTB DB 1790

Chetican, 29th Sept. 1791

Rec'd of the Proprietor of this grant all fees and surveying
thereon to this date which fees I have paid heretofore at Sydney to
all persons concerned in this grant.

Palk Ry. Nugent.

Letters Patent for Lands at Chetican to Pierre Bois and Asso
ciates. 7,000 acres, Registered 27th sept. 1790. Book C. No. 41.

J. Crawley, Ry.

Island of Cape Breton.

William Macormick.

George the Third by the Grace of God of Great Bli'itain, France
and Ireland, King, Defender of the Faith and so forth. To all to
whom these Presents shal.l! come, Greeting,

Know ye, that We, of our Special Grace, certain knowledge and
mere motion have given and granted, and by these presents for us,
our Heirs and Successors, do give and grant unto Pierre Bois, Peter
O'Quin, Joseph Boudroit, Joseph Godet, Paul Chiasson, Bazile
Chiasson, Joseph Desveaux, Gregoire Maliette, John Chiasson, Lazare
White, Raymond Poirier, Anselm O'Quin, Joseph O'Quin and Justin
Desveaux and to their heirs and asslgns forever all that Parcel
Plantation or Tract of Land situated, lying and being in and con
tiguous to Chetican or Macclesfield Harbor in Caermarthen County
and is blltted or bonnded as follows viz, beginning at a Stake and
Stones on the sea shore on the south side of said harbor two Chains
North of Land~ assigned uuto Philip Robin and others, thence nUl

ning by the magnet due East twenty-two chains of four Rods each
to a Blazed Fir Tree, therrce South forty-five degrees East, one hun
dred and forty two chains, thence North forty-five degrees East four
hundred and eighty Chains thence North forty-five degrees West one
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hundred and twenty-four Chains nrore or less to the sea-shore from
thence to be bounded by the several Courses of the sea-shore and
of the south side of Marclesfield Harbor to a stake and stones form
ing the North West comer boundary of ungranted or Crown Lands,
thence South forty-five degrees East sixty nine Chains, thence South
fcrrty·.6.ve degrees West one hundred and sixty-five Chains more or
less to the East side of Chetican or Macclesfield Harbor aforesaid and
from then(:e to be bounded by the several courses of said Harbor to
a Barreachoix at the South West end thereof, thence by the several
(:ourses of the South side of said Barreachoix to a stake and stones
at the South West end thereof, thence South forty-five degrees West
two chains more or less to the Seashore and from thence to be
bounded by the several courses of the Seashore to the Boundary first
mentioned and measuring by estimation five thousand acres of Arable
Land and two thousand Acres of barren and mountainous Land form
img in the whole a Tract of Land containing seven thousand acres
mOire or less.

and hath such Shape, Form and Marks, as appears by a Plan
thereof hereunto annexed; together with all Woods, Underwoods,
Timber Trees, Lakes, Ponds, Fishings, Waters, Water courses, Profits,
Commodities, Appurtenances and Hereditaments whatsoever there
unto belonging or in any wise appertaining, together also with
Privilege of Hunting, Hawking and Fowling in and upon the same,
and Mines and minerals; Saving and reserving Nevertheless to us,
our Heirs and Successors, all white Pine Trees if any shall be found
growing thereon, and also Saving and reserving to us, our Heirs and
Successors, all Mines of Gold, Silver, Copper, Lead and Coals, to have
and to hold the said Parcel Lot or Tract containing in the whole by
estimation seven thousand Acres of Land and all and singular other
Premises hereby granted unto the said Pierre Bois, Peter O'Quin,
Joseph Boudroit, Joseph Gaudet, Paul Chiasson, Bazi! Chiasson,
Joseph Desveaux, Gregoire Maliette, John Chiasson., Lazard White,
Raymond Poirier, Ansem O'Quin, Joseph O'Quin and Justin Des
veaux their - Heirs or Assigns Yielding and Paying therefore
unto us, our Heirs and Successors, or to our Receiver General fo,r the
Time being, or to his Deputy or Deputies for the Time being Yearly,
that is to say, at the Feast of Saint Michael in every year at the
rate of two shillings for every Hundred Acres, and so in Proportion
accQrding to the Quantities of Acres hereby granted; the same to
commence and be payable from the said feast of Saint Michael which
shall first happen after the Expiration of two years from the Date
hereof; Provided always and this present Grant is upon Condition
that the said Piere Bois and His ASSQciates above mentioned their
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Heirs or assigns shall and do within three years after the Date hereof
for every Pifty Acres of Plantable Land! hereby granted, clear and
work three Acres at leas! in that part therefore as they shall judge
most convenient and advantageous; or else ,to clear and drain three
Acres of Swampy or Sunken Ground, or drain three Acres of Marsh
if any such contained therein. And shall and do within the time
afore said, put and keep upon every Fifry Acres thereof, accounted
Barren, three Neat Cattle, and continue the same thereon, until three
Acres for every :Fifty Acres be fully cleared and improved, and if
there shall be no Pa'rt of the 'said Tract fit for present Cultivation
without Manuring and improving the same, they within the time
aforesaid shall be obliged to erect on same Part of said Parcel or
Tract of Land, one good Dwelling House, to be at least Twenty
Feet in length and Sixteen Feet in Breadth, and to put on said Parcel
or Tract o{ Land the like Number of three Neat Cattle for every
Fifty Acres or otherwise if any Part of the said Tract shall be stony
or Rocky Ground, and not fit for Planting or Pasture, shall and do
within three Years as aforesaid, begin to employ thereon and ClOOj
tinue to work for three Years then next ensuing, in digging any stony
Quarry or ,Mine, one good and able Hand for every Fifty Acres, it
shall be accounted a fulfilment, cultivation and Improv'ement; Pro
vided also, that every three Acres that shall be cle-axed and worked,
or deaned and drained aforesaid shall be accounted a sufficient Seating
Cultivation and Improvemeut to have forever from Forfeiture Fifty
Acres of Land in any Part of the Tract herehy Granted; And the
said Piere Bois, Justin Desv,eaux and their associates aforesaid their
Heirs and Assigns be at liberty to withdraw their Stock or forbear
working in any Quarry or Mine, in proportion to such Cultivation
and Improvements, as shall be made upon the Plap-table Lands,
Swamps, Sunken Grounds, or Marsh therein contained.

And if the said Rent hereby reserved shall be in arrear or unpaid
for the Space of One Year from the Time it shall become due, and
no Distress can be found on the said lands, Tenements and Heredita
ments hereby Granted or if this Grant shall not be duely Registered
in the Register's Office of our said Province within Six Months from
the Date hereof, and a, Docket also entered in the Auditor's Office
of the same, then this Grant shall be void, and the said Lands,
Tenements and Hereditaments hereby granted; and every part and
Parcel thereof shaU revert to our Heirs and Successors; And Provided
also, and upon this further Condition, that if the Land hereby Given
and Granted to the said Pierre Bois and his associates ahove men
tioned and their Heirs as aforesaid shall at any Time or Times here
after come unto the Possession and Tenure of any Person or Persons,
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whatever inhabitants of our said Province of Cape Breton either by
Virtue of any Deed of Sale, Conveyance Enfeoftment o'r Exchange or
by Gift, Inheritance Descent, Devise, or Marriage, such person or
Persons being inhabitants as aforesaid, shall within twelve months
after his, her, or their Entry and Possession of the same, take the
Oaths, prescribed by Law, and make and subscribe the following
Declaration, that is to say, "I do promise and declare,
that I will maintain and defend to the utmost of my power, the
Authority of the King in His Parliament as the Supreme Legislature
of this Province" before some one of the Magistrates of the said
Province, and such Declaration and Certificate on the Magistrate such
Oaths have been taken, being recorded in the Secretary's Office, of
the said Province, The Person or Persons so taking the Oath afore
said, and making and subscribing the said Declaration, shall be
deemed the lawful Possessor or Possessors of the Lands hereby
granted: And in Case of Default on the part of such Person or Per
sons in taking the Oaths, and making and subscribing the DeclaratiOn
within Twelve Months aforesaid This present Grant, and every Part
thereof, shall and We do hereby declare the same to be Null and
Void to all Intents and Purposes, and the Lands hereby Granted and
every Part and Parcel thereof, shall in like manner revert to and be
come vested to Us, our Heirs and Successors, any Thing herein con
tained to the Contrary Notwithstanding.

Given under the Great Seal of our Province of Cape Breton Wit
ness our Trusty and Wellbeloved William Macormick Es'qre Our
Lieutenant and Commander in Chief in and over our said Province,
this twenty-seventh day of September in the Year of our Lord One
Thousand Seven Hundred and ninety and in the third year of our
Reign.

By His Excellency's Command
T Crawley Secretary

Entered in the Auditor's Office
Book C No 24

Ach Cha Dolb
A.A.
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APPENDICE E

RELIGIEUSES NATIVBS DB CHl'iTICAMP

• VocatiOllS des FiUes de !qSUS

]929

1917
1917

1916

1929

1921
l!923
1923

1929
1930

1931
1931

1932
1932

1933
1933
1933
1937
1936

Annee de
Profession

1909
1909
1912
1914

Nom de religion

Sr Marie Ste-Candide (Luce), fiUe de Phode Leblanc
Sr Marie Ste-Seraphie (Sophie), fille d''€douard Aucoin
Sr Marie Ste-Cnlette (Zabine), fillc de Pascal Hache
Sr Marie Ste-Gaudence (Helene), fiUe de Charles iBroussard
Sr St-:btienne>-Marie (Marie-Helene),

fille d'Amedee iBroussard
Sr Marie Victorine du Sacre-Oxur (Marie),

fiHe de Charles a Amedee Aucoin
Sr Marie St-Fiacre (Marie), fille de Henri 11 Fidete Poirier
Sr St-Theophile-Marie (Marguerite),

fiUe de Marcellin Maillet
Sr Marie Ste-Venerande (Marie), fiUe de Philippe Bourgeois
Sr Marie St-Henri (Annie), fiUe de Henri 11 Fidele Poirier
Sr Marie Theohaldine (Marie-Louise),

fiUe de Thomas E. Boudreau
Sr Candide-Marie (Marie-Perronille),

fille de Polycarpe MailJet
Sr Marie Josephine de Je~"lIS (Marie-Louise),

fille de Denis a Michel Chiasson
Sr Oliva-Marie (Marie-Madeleine), fiUe de Luc Chiasson
Sr Marie St-Paulin (Josephine),

fille de Denis a Michel Chiasson
Sr Marie-Geraldine (Deveau)

(Les parents 6taient de Chetlcamp autrefois)
SrEsther-Marie (Marie-nthel), fille de Placide Boudreau
Sr Bertha-Marie (Louise-Beatrice), liUe d'£phrem Chiasson
Sr Marie Cathedne-Aurelie (Sophie),

fille de William Cormier
Sr Macie-Laurentia (Louise), fille de Placidle Boudreau
Sr Marie-Marthc-HClene (Lucie), fiUe de Thomas Deveau
Sr Arsenc-Maria (Lucie-Anne), fille de Willie Lefort
Sr Marie-Yvonne des Anges (Edna), fille de Samuel Cormier
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1946

1946

1943
1943
1944

1945

1948
1949
1949

1947
1947
1947

1943

1945

1952
1954
1954
1956

1949

1950
1950
1950
1950

Annee de
Profession

1942

NQm de religion

Sr Esther-Maria (Marie-Adele), 61le de Lazare Boudreau
Sr Marie Helena du Sa.cre-Cowr (Marguerite-Marie),

fille de Leo Bellefontaine
Sr Leon-Marie du Sacre-O:eur (Stella),

title de Leo Bellefontaine
Sr Marcellin-Marie (Elisabeth), 611e de Marcellin Hache
Sr Marie-Pierre-Vincent (Mathilda), tille de Patrice Roach
Sr Marie-Placide du Sa.cre-Creur (Mari~Luce),

{Ille de Dan Chiasson
Sr Louise-Marie du Sacre-O:eur (Marie-Mathilde),

.fille de Willie Maillet
Sr Marie·Gabriel des Anges (Marguerite-Alma),

.fille de Lazare Boudreau .
Sr Marie de l'Emmanuel (Catherine-Rita),

fille de Pierre Poirier
Sr Marie St-Gerald (Marguerite-Therese),

fille d'Alex Leblanc
Sr Hubert-Maria (Marguerite-Rita), fille d'Hubert Deveau
Sr Macie-Ros~Yvonne (Evangeline), fille d'Henri Aucoin
Sr Anne-Mari~Marguerite (Marie-Rita),

.fille de Joseph J. Chiasson
Sr Monica-Marie (Patricia), flUe de Joseph D. D. Aucoin
Sr Luce-Emmanuel (Jeanne), fille de Charles P. Deveau
Sr Bertrand-Marie (Mercedes),

tille de Joseph a Henri Deveau
Sr Marie-Dorothee (Marie-Dora),

fille de Sandy a David Bourgeois
Sr Marie-Jean-Andre (Esther), fille de Jean Poirier
Sr St-Lucius-Marie (Marie-Helene), fille de Jean Poirier
Sr Marie-Ste-Marguerite (Agnes), fille de Leo Bellefontaine
Sr Marie-Adeline (Marguerite-Martha),

fille de Joseph a Henri Deveau
Sr Rosair~Marie (Victorine), fille de Jean Poirier
Sr Marie-Saint-Georges (Josephine), 6lle de Georges Deveau
Sr Luce-Marie (Pauline), fille d'Amedee Larade
Sr Marie-Saint-Vallier (Olive), tille de Charlo Poirier
Sr Jeanne Chiasson (morte postulante),

fille de Severin Chiasson
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Sr Esther Aucoin (morte postulante),
fille de Charles Aucoin

• Chez les ScefJrs de fa Ch,;rite de la Pro"lJidt!1%ce de MOll/real

Sreur Sophie Aucoin, pere: Victor Aucoin; mere, Anne Lefort.
Nee: 25 mai 1873; professe : 11 fevrier 1897; decedce : 6 mars
1925.

Sreur Marie Aucoin, pZ:re: Victor Aucoin; mere: Anne Lefort.
Nee: 4 aout '1879; professe: 1'1 roars 1901; dcc~dee: 19 no
vembre 1928.

Sreur Mathilde Chiasson, pere : Leonard Chiasson; merc: Cordule
Chiasson. Nee: 9 octobre 1856; pl:Of. : 14 mars 1901 ; decedee :
2 mai 1915.

Sceur Louise Romard, p~re : Charles Romard ; mere: Sophie Gaudet.
Nee: 13 mai 187(); prof.: 14 mars 1901; decedee: 7 janvier
1912.

Sreur Mathilde Hache, pere : Nectaire Hache; mere: Cecile Devcau.
Nee: 22 actobre 1878; prof. : 14 mars 190[ ; dCcedee: 18 jan
vier 1956.

Sreur Cecilc Lefort, pere: Servant Lefon; mere: Judith Aucoin.
Nee : 15 nov. 1875 ; prof. : 14 mars 1901 ; decedce : 13 dec. 1912.

Sreur Sophie Doucet, pere : ROffiuald Doucet; mere: Brigitte Roger.
Nee: 21 juin 1874; prof.: 14 mars 1901; dl~cedee: 13 juiu
1937.

Sceur Agaes Lefort, pere: Stanislas Lefort; mere: Luce Roche.
Nee: 8 avril 1867 ; prof. : 14 mars 1901 ; decedee : 28 juin 1944.

Sreur Luce Roche, pere : P. Alexandre Roche; mere: Suzanne Cecile
Bomgeois. Nee: 25 juillet 1872 ; prof. : 29 mars 1901 ; d&:edce :
30 octobre 1947.

5reur Laurentin (Marie-Louise Leblanc), perc: Lazare Leblanc;
mi:.-re : Rcsine Leblanc.

Sceur Henriette Doucet, pere : JC:1.n Doucet; mere: Sophie GaUand.
Nee: 22 juin 1863; prof. : 11 £evrier 1895; decedee: 13 avril
1949.

Sceur Justine Doucet, pere : Calixte Doucet; mere: Felicite Roche.
Nee: 30 novcmbre 1868; prof. : 14 mars 1901 ; d&:ooee: 4 juil.
1956.

5reur Olive Aucoin, pere: William Aucoin; mere: Barbe Doucet.
Nee: 1er novembre 1878; prof. : 14 mars 1901 ; deccdee : 2 nov.
1918.

5reur .•. (Marie Roche), pere: MarceUin; mere: Luce Bourieois.
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• Chez les RelJgieuses de Sainte-Ma:rthe d'Alztigonish

Srem Marie-Philomene (Marie), fiile d'Hippolyte Lelievre.
Sreur Marie-Gabriel (Marie), fiile de MarceUin Doucet.

• Chez les S(l!1lrS de la Charite d'Halitax

Sreur Paul-Carmel (Marie), fiHe de Paul Chiasson.

APPENDICE F

303

• ({ Travailler aux graves»

Void ce que les gens voulaient dire pa:r travailler aux graves:
C'etait etendre la moroe sur les vignaux pour la faire seeher. Mais il
ne suffisait pas d'etendre la morue et de la laisser Ia; au cQntraire,
ce seehage de la moroe exigeait toute une serie d'operations qui
s'etendaient sur une periode de plusieurs semaines. Void comment
un vieux pecheur, Tom (a Patrick) Leblanc, nous decrivait ce tra
vail :

« Les pecheux apportiont la moroe et la jetioot sur Ie quaL
Les engages des Jersiais la tranchiont (Le. la fendre et la vider),

lui enleviont la tete et l'arete, la saliont, puis la laissiont en t:as pour
5 ou 6 jours. Le sixieme jour, ils laviont cette moroe. Le lendemain~

dans l'avant-midi, ils l'epal'iont sur les vigneaux la chair au solei!.
Vers 4 OU 5 heures de l'apres-midi, ils la vmODt de bord et la met
tiont la peau au soleil. Le jour suivant, vers 9 ou 10 heures de l'avant
midi, ils la mettiont encore la chair au soleil. Vers Ie soir, ils la
mettiont l'une sur l'autre, quatre OU cinq par tas; ils la laissiont
comme ~a pour 2 ou 3 jou!S. Ensuite, ils la disposiont en grosses
piles de 125 quintaux par pile et la laissiont ainsi po,ur 3 ou 4 jours.
Le cinquieme jour, au marin, ils l'eparriont encore la peau au solei!
mais la revmont de bord avant Ie diner. Puis Ie soir, il faltait la
mettre encore en grosses piles. lci, les piles etiont couvertes de
macbecoui (ecorce de bouleau) et on les laissait la pour 5 ou 6
JOUIS.

Toutes ces operations exigeaient 4 OU 5 semaines en tout. En
suite, la moroe etait mise rn tub et etait prete pour Ie marche. »
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TABLE ALPHABETIQUE

Acadie : fondation, 13; develop
pement, 13, 14; conquetes
anglaises, 14, 16, 19.

Accroissement rapide, 35.
Aisance des Acadiens, 13, 14, 43,

44, 57, 116, 125.
Aout (trois premiers jours d'),

216.
Anglicisation (menace d'), 281.
Au (Ie premier de 1'), 209.
Anne (la reine), 14.
Annee du beurre, 199.
Annee du brick, 199.
Annee de la farine, 199.
Aunee de la glace, 198.
Annee du rhum, 201.
Appolinaire (saint), 118, 122.
Argall (Samuel), 13.
Arichat, 29, 66, 111, 112, 141.
Arracheries, 250.
Attrappes a homard, 245.
Aucoin (Denis), 86.
Aucoin (Mgr Louis), 176.
Aucoin (R.P. Pierre), 176.
Autobus, 101.
Automobiles, 56.
Avent (L'), 206.
Avions, 57.
Avril (poisson d'), 214.

Balais, 46.
Baie des Chaleurs, 29.
Bane (Ie), 39.
Bangor, 36.
Banque, 102.

Baptemes, 217.
Bardeaux, 47.
Basques, 28.
Bateaux, 100.
Bateau de sauvetage, 72, 148.
Battage au moulin, 251.
Battre la vieille anuee, 208.
Beaubassin, 13.
Bibliographie, 304.
Bicyclertes, 56.
Biencourt (Jean de), 13.
Ble, 57.
Bceufs, 54, 55, 66.
Boissons, 133, 134, 135, 204.
Boston, 14.
Boucheries, 250.
Boudreau (Alexandre), 81, 82,

83, 96, 174, 175.
Brancards, 55.
Breda (traite de), 14.
Breillons, 53, 95.
Bretons, 28.
Bucheries, 244.
Butin, 51.

Cabanes (les), 246.
Cabarouets, 55.
Cabot-Trail, 20, 22, 97.
Capucins (Peres), 13, 159, 271,

272.
Cap-Breton, 19, 29.
Caisse Populaire, 81.
Camille (Ie p'cit), 253.
Camions, 101.
Canirule (la), 316.
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Cantiques, 10, 107, 161, 257.
Caractcre des Cheticantins, 282-

284.
Careme, 213.
Caristeat/x, 51.
Cartier (Jacques), 13.
Chalutiers, 87.
Champlain (Samuel), 13.
Chandeleur, 210.

Chansons, 8, 10, 270-273.
sur les Ro·bin, 75.
sur Ia mine de pHitre, 91.
sur Ies chanriers, 94.
sur Ie pare national, 98.
de Ia manee, 235.
L'Escaouette, 211.

Chansons d'Acadie, 272.
Chant d'eglise, 127.
Chan tiers, 94.
Chapelets de Noel, 207_
Charite, 45, 116, 152, 204.
Charrettes, 55.
Charte de 1790, 38, 57, 296-299.
Chasse (la), 59.
Chasse a I'hamme, 16.
Chaussures, 51.
Chaux, 46.
Chemins, 98, 243.
Ghenal, 77.
Chevaux, 54, 55.
Chiasson (Leo), 176.
Chiens, 64, 65.
Chipoudy, 13.
Cimetieres, 118, 140.
Cinema, 103.
Civile (vie), 195-196.
Climat, 23.
Clous, 23.
Coiffes, 53.
Commissaires, 195.
Comnmnaies (terres), 58.
Comptes (anciens), 43.
Comptines, 228.

Comtes, 20.
Conferences de 1947, 83.
Confirmations, 121, 122, 130.
Congres eucharistique, 152.
Conseillers, 196.
Constant (Ie p'tit), 254.
Constructions de goelettes, 66.
Coates, 268-270.
Cooperatif (mouvement), 78-87,

96, 102.
Cordelle (cirer ala), 77.
COfV(~es, 243-251.
Crepes de la chandeleur, 212.
Cures de Cheticamp :

L'Abbc Augustin .. Magloire
Blanchet, 129.

L'abbe Julien Courtaud, 131.
L'abbe Paddey McKeagny, 136.
L'abbe H J. Cheoal, 137.
L'abbe Jacques McDonagh,

138.
L'abbe William Chisholm, 138.
L'abbe Louis Romuald Four-

nier, 141.
L'abbe C. A. Chisholm, 141.
L'abbe Hubert Girroir, 141.
L'abbe Pierre Fiset, 90, 143.
L'abbe Patrice Leblanc, 151,

193.
R. P. Jules Comeau, C.j.ffi., 153.

Danses, 210, 212, 236.
Danse du soleiI, 214.
D'Aulnay (sieur) , 13.
Demande (la), 233.
Demeures (premieres), 46.
Dentiste, 192.
Denys (Nicolas), 28.
Desbarres (Mag. ].F.W.), 31.
Deserteries, 250.
Devinettes, 230.
Diable, 263.
Dictons, 255.
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Dispersion, 13.
de 1755, IS.
de 1758, il6.

Douanes, 101.
Dufresne (l'abbe), 122.
Dugas (JealUle), 29, il87.

Eau bemte, 206.
Eau de mai, 215.
Ecarderies, 250.
Eclairage, 48.
Ecoles, 115, 141, 159-179; Cen

tralc, 168.
1konomique, 43·105, 147.
.Eglises :

la premiere, Ill, 112.
la deuxieme, 117, 122, 126.
la troisieme, 139.
la quatrieme, 144, 153.

.Eleetricite, 48, 103.
Emigration d'Acadie, IS.
Emigration de Cheticamp, 35, 36,

105.
Enfance (1'), 219.
Engrangement des recoltes, 250.
Entrep6t frigorifique, 84.
Epidemies, 186.
Eplmheries, 250.
.Etablissements de peche, 28, 39,

31.
.Etablissements (premiers), 37.
Etapes de la vic, 217·258.
Ete de la glace, 200.
Eudistes (Peres), 153.
.Evenements divers, 197-201.
Expropriation du Cap-Rouge, 201.

Factorie du havre, 80, 83, 84.
Factorie de la Pointe, 78.
Familles (anciennes) :

Aucoin (Anselme), 31 ; (Pierre
et Joseph), 32.

Bois (Pierre et Regis), 29, 31.

Boudreau (Joseph), 29, 32, 117.
Bourgeois (Jean), 32.
Broussard, 33.
Camus (Jean), 33.
Chiasson (Paul, Basile, Jean,

etc.), 31, 32.
Cormier (Frnn~ois), 32.
Deveau (Joseph), 32.
Doucet (Simon), 31.
Gaudet (Maximilien), 31; (Jo-

seph), 32.
Hache, 33.
Lapierre, 33.
Larade, 33.
Leblanc (Lazare, Joseph), 32 .
Lefort (Fran~ois), 33.
Lelievre (Jean), 34.
Levert (Fran~ois), 33.
Maillet (Gregoire), 32.
Poirier (Raymond), 31.
Roche (Cyriac), 32.
(Voir aussi Appendices B et-

C.)
FamilIes cha.ssees de I'lIe, 200.
Farine, 58.
Farine de poisson, 86.
Femmes, 45, 217.
Fete-Dieu, 215 .
Fetes et Saison.s, 206·216.
Feux follets, 264.
Feux-follets, 264.
Fian~aiIIes, 233.
Fileries, 246.
Filles-de-Jesus, 146, 165-167, 193,

300, 302.
Frean, 58.
Folklore, 270.
Fondateurs, 15, 31.
Fondation de Chedcamp, 27-41.
Fonds de p&he, 248.
Forgerons, 45.
Formulettes, 229, 230.
Forts, 15.

21
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Fouleries, 244.
Fours, ·17.
Foyers- tcoIes, 169.
Frequentations, 232.

Garages, 103.
Gast (Pierre de), 13.
Glossaire, 278-281.
Goelettes, 66, 67, 77.
Gouailles, 246-247.
Grand-Pre, 13.
Gmves (Ies), 45, 305.
Grenier (Ie), 16.

Haleries, 66, 244, 251.
Halifax, 15.
Havre (Ie), 75, 120.

Creusage du, 76, H2.
Hebert (Louis), 13.
Heve (la), 13, 14.
Homard, 77, 215.
Homarderies, 77, 147.
Honnetete des gens, 204.
Hopita!, 193.
Hotels, 99.

lIe de Cheticamp, 21, 22, 38, 1148.
Incendie a Ia cooperative, 85.
Indiens micmacs, 27.
Inspecteurs d'ecoles fran<;ais, 167.
Instruments aratoires, 58.
Inverness (comte), 20.
Irlandais, 34.

Jersiais (Ies), 31, 34, 72, 101,
147, 148, 200.

Jeux des adultes, 237·243:
haler au renard, 237.
haler au baton, 237.
tirer a la cuisse, 237.
au gtlil-guiI, 237.
enfiler l'aiguille, 237.
la chaise honteuse, 238.

ti belonne toubi, 238.
au tison, 238.
au plomb, 238.
a l'assiette, 238.
au rai et a Ia reine, 238.
£aire voir Ia Iune, 239.
Jeux d'climination, 239.
Re~r les chassis, 239.
Jouer des tours, 240.

Jeux des enfants, 219-231 :
A Paris, a Paris, etc., 220.
L'alouette, l'alouette, etc., 220.
Estomac de plomb, etc_, 220.
Biz-z-z-taque, 220.
Pint' dessus piote, etc., 220.
Les clefs sont dans Ia mer, 222.
Couper Ie cou des lPoutons,

222.
C'est mon beau chateau, 222.
Ou vas-tu boitouse ermite, 223.
I.e cercle, 224.
Jeu des souris er du chat, 224.
Jeu du belier, 224.
La chatte-maigre, 225.

Jeu du loup, 225.
L'anguille brulee, 225.
Au truc, 225.
Au bouche-z-yeux, 226.
Au bouton, 226.
Au trone, 227.
La barrique aLima, 227.
A beguer, 227.
A Ia pomme, 227.

Jeunesse (vie de), 231-234.
Jones (Mgr), 109, 110.
Jours Gras, 212.
Juges de paix, 195.
Juridiction episcopale, 127.
Juste-au-Corps, 20.

Langue (Ia), 10, 273-282.
Lawrence (Charles), 14, 15, 75.
Lefort (William), 175.
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287-292.
Lin, 51, 59.
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Lois scolaires, 160, 162, 167.

«Free School Act », 163.
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Loups marins, 54.
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MacEa.chern (Mgr B.A.), 119,
127, 130.
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Manigaux, 53.
Maqllereau, 248.
Marc Lescarbot, 13.
Margaree, 35, 55, 111, 112, 121,

122, 124, 130, 132, 138, 289,
294.

Mariage, 234.
Marie·Laurentia (sceur) , 177.
Mathews & Scott, 76.
McDonald (Rev. Ronald), 36.
Medecine populaire, 179.
Medecine veterinaire, 187.
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Dr Napoleon Fiset, 146, 188.
Dr Henri Ha.che, 189.
Dr Louis Fiset, 189.
Dr William Leblanc, 189.
Dr Leo Leblanc, 190.

Dr Linus Doiron, 190.
Dr Wilfrid Poirier, 191.
Dr Gabriel Boudreau, 191.
Dr Leo J. Doucet, 192.
Dr Harold A. Ratchford, 192.
Dr Russell Chiasson, 192.

Medecins natifs de Oteticamp,
mais residants ailleurs:
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Dr Jean Cormier, 172.
Dr Joseph Daniel Chiasson,

173.
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173.
Dr Tim Chiasson, 173.
Dr Johnny Leblanc, 173.
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285.
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Mer (la), 65, 283, 284.
Messes blanches, 107.
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Mobilier, 46.
Mi-careme, 213.
Milice, 198.
Mines (les), 90.
Misere (la), 74, 75, 78, 94, 134.
Missionnaires: 13, 107-131, 160 :

L'abbe Franc;ois Lejamtel, 109.
L'abbe Jean ~ Baptiste Allain,

109, 160.
L'abbe Gabriel Champion, 113,
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L'abbe Antoine Manseau, 123,

127, 160.
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127, 160.
L'abbe Remi Gaulin, 125; 127.
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R. P. Vincent, trappiste, 129.

Mreurs, 133, 204.
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Mort (Ia), 256, 258.
Morts (Jour des), 216.
Mortier, 51.
Moroe, 87, 246.
Motels, 99.
Moulin a farine, 38, 45, 147.

Naissance (la), 217.
Naufrages du havre a Marcel,

198.
New Waterford, 36.
Noces, 235.
Noel, 207.
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Noms de iYapteme, 21B.
Noms de famiIIe, 218; Voir

Apperldices B et C.
Noyades, 25, 62, 122, [98, 199.

Oeufs de Paques, 214.
Ontario, 37.
Originaux, 253.
Orignaux, 64.

Pains benits, 205.
Piiques, 2[4.
Parente etroite, 34.
Peche (Ia), 67, 68, 72, 86, 87,

245, 246, 248.
Peinture, 50.
Peregrinations, 30.
Phipps (Samuel), 14.
Picasses, 245.
Pierre a feu, 47.
Piete, 116, 120, 124, 154.
Pigiguit, 13.
Pique-niques, 242.
Platier (Ie), 37, 76.
Plessis (Mgr J. Octave), 119.
Poeles, 47.
Pointe (la), 37, 72, 77, 7B, [42.

Pointe-a-Ia-Croix, 37.
Politique, 19, 142, 150.
Pompiers, 104.
Pact-Royal, 13, 159.
Possibilites d'avenir, 105.
Postes (bureaux de), 102.
Prairie (Ia), 37.
Pratiques pour cOl1nattre son fu

tur, 232.
Presbyteres, 112, 115, 120, 126,

144, 153.
Professeurs, 161.
Pronostics de la temperature,

249.
Puits, 48.

Radio, 242.
Rameaux, 206, 21t!.
Randonnees (longues), 66.
Raque a Moise, 197.
RaziHy (Isa.'lc de), 13.
Recensements, 35, 291.
Recroes nouvelles, 32.
Registres, UB, 137, 140.
Religieuses (Ies), 146, 165, 193,

300.
Religieuse (vie), 107-]58.
Reserve, 36.
Restaurants, 99.
Retour des exi[es, 17.
Revenants (tes), 264.
«Revires» (Ies) , 157.
Revolution franc;:aise, 109, 113.
Richard (Joseph), 29, 31.
Rimettes, 229.
Robin (les). Voir Jersiais.
Rois (fetes des), 209.
Ry~-wick (traite de), 14.

Sages-femmes, 45, 187.
Sac a housse, 46, 236.
Saint-Jean (He), 15, 17, 29, 36.
Saint-Jean (Lac), 36.
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Saint·Joseph-du-Moine, 35, 36,
143, 151, 242, 291.

Saint-Pierre et Miquelon, 29, 31,
66, 109, 204.

Saint-Pierre (la Societe), 170.
Saint Pierre et saint Paul (la fete

de), 215.
Sainte-Catherine, 216.
Sante (1a), 179-193.
Savoa, 47.
Scieries, 244.
Sedgwick, 14.
Semailles, 245.
Services publics, 100.
Shawinigan, 36.
Sherifs, 196.
Signes de chance, rna1chance, 255.
Site de Cheticamp, 20.
Sobriquets, 252.
Sociale (la vie), 204-284.
Sorders, 258.
SouIiers de peau, 51.
Sucreries, 40, 58.
Sttetes, 23.
Superstitions, 258-267.
Sydney, 36, 38.

Tabac, 54.
Tapis, 95.
Teintures, 54.
Telegraphe, 102.
Te!ephone, 102.
Temoins de Jehovah, 157.

Terre (la), 57, 105, 147.
Terre-Neuve, 36.
Testament du Pere Fiset, 151.
Tonnerre, 206.
Topographie, 21, 120.
Toponymie des lieu..'L·dits, 22.
Tour (Charles de la), 13.
Tourisme, 97.
Tours (jouer des), 240.
Toussaint (Ia), 216.
Tragedies, 61-63, 68, 72.
Transport (moyens de), 54, 55.
Travaux saisonniers, 243-251.
Tresors caches, 267.

Utrecht (traite de), 14, 159.

Val Jalbert, 34.
Veillees (les), 210.
Veillees aux morts, 157.
Vetements, 53.
Veterinaires, 173, 187.
Vicaires (Peres), 154.
Vieillesse, 256.
Vice-langue, 229.
Visites episcopales, 118.
Visons (les), 97.
Vocations, 123, 152.

sacerdotaIes: 155.
ceIigieuses: 155, 300.

Wolfe, 16.
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