
Transmission du patrimoine culturreg familial : un 
champ de recherche partage entre I'oral et 196crit1 

Mario Mimeaul t 

Chaque gknCration laisse B celle qui lui sucdde un patrimoine. Ce peuvent 
etre des terrains, des maisons, souvent des dettes ou des poursuites. 11 est un 
autre legs transmis par nos devanciers qui ne se mesure pas concr&tement. 
En effet, chacun re~oit  de ses parents des normes de conduite tributaires 
d'un environnement social donnC. Chez certains, on peut observer des traits 
caractkriels particuliers B une souche gCnCtique. Chez d'autres, les enfants 
htritent, au plan comportemental, des dCviances autant que des qualitis 
morales de leurs aleux. Les systkmes de valeurs traversent aussi le temps, 
tout comme la conception des affaires courantes, les principes moraux, les 
appartenances politiques, etc. 

1. Un article de Ronald Labelle sur la transmission du patrimoine culturel familial 
publi6 dans cette revue a amen6 I'auteur B se pencher a posteriori sur la dCmarche 
accomplie dans la ridaction d'une monographic familiale. Le sujet en Ctait les 
Lamontagne de Sainte-Anne-des-Monts. La parution de l'article est arrivte trop 
tard pour reconsidkrer le travail accompli, mais suffisarnment prbs de sa touche 
finale pour que la matii?re, encore fraiche en mCmoire, permette d'y rCflCchir avec 
profit. Le retour en anii?re s'est toutefois Clargi i I'ensemble de ses travaux men& 
sur la Gaspisie. Aussi, I'auteur veut, par le prCsent compte-rendu, relever les 
rCflexions suggCries par le texte de Ronald Labelle, .La transmission du 
patrimoine culture1 familial: nouvelles orientations mbthodologiques., in Oral 
History For~lrn d'lzistoire orale, Canadian Oral History Association / Association 
canadienne d'histoire orale, vol. 16-17, 1996-1997, p. 95-103. 

Nous tenons i exprimer nos remerciements B Donald Deschsnes, directeur gCnCra1 
du Centre franco-ontarien de folklore de Sudbury, lequel a su orienter notre 
riflexion par ses cornrnentaires judicieux. 
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Le creuset de 11identit6 falmiliale 
LC h~gage r e p  des ar?c&.res cosstitue ce q ' o n  appe!!e !e pat r i~oine  

culturel familial. Ce type d'hCritage se const~-uit, s'enrichit ou se modifie tant 
il est vrai que deux nouveaux mariCs issus de lign6es distinctes crkeront un 
nouveau corpus patrimonial que leurs enfants partageront et transmettront 
B leur tour2. Partant de cet acquis, le regroupement de traits communs B un 
ensemble de personnes contribue B la creation d'une identit6 B laquelle 
rCfkre le milieu social pour determiner ou caracteriser des groupes 
familiaux. En d'autres mots, le patrimoine culturel peut devenir le creuset 
d'une identiti familiale. On en trouve l'expression dans les sul-noms 
attribuks B diffkrentes lignCes farniliales: les Marin dit Dumas, les Pelletiers 
(( Casnapktes )), les Sirois, dit Duplessis. 

En certaines circonstances, l'identification de ces caractkristiques permet 
aux individus d'accorder leurs relations, surtout dans les petites sociCt6s 
(( tricotCes serrC ,). Ce jeu des relations humaines s'exerce de la manikre la 
plus notable dans l'appartenance B une idCologie politique. C'6tait certaine- 
ment la facette la plus sensible du legs patrimonial chez les Canadiens 
franqais d'il y a trente ans et plus et I'adhCsion aveugle B un parti ou l'autre 
conduisait souvent les gens B des choix ou B des comportements tranchts. 
Chez telle famille on Ctait bleu de pkre en fils, chez telle autre on Ctait 
rouge. Dans les cas extremes, des interdits stricts ont empechC les enfants 
d'une famille de friquenter ceux des autres clans. Une consceur, Yolaine 
Sirois, se souvient que ses voisins ne parlaient pas B sa famille pendant plus 
d'un mois quand ils avaient perdu leurs elections3. En d'autres temps, 
comme lors de mariages, des pressions plus ou moins contraignantes 
peuvent avoir CtC exerctes pour intkgrer une des parties que I'on savait 
d'appartenance distincte par son legs ancestral. Une informatrice racontait 
comment son pkre avait CtC averti, le jour de ses noces, de voir B ce que sa 
jeune Cpouse vote du bon bord aux prochaines elections et le beau-pkre Ctait 

2. I1 serait ainsi inttressant de se pencher sur le patrimoine culturel de farnilles qui, 
comme le dit le langage populaire, 11 sont toujours dans les honneurs )). C'est le 
cas des familles Tessier, Tacht, Lepage et Gauvreau, de Rimouski, chez qui 
plusieurs gtnkrations se sont succtdtes 9 la t&te de la municipalitt du comtt de 
1867 9 nos jours. On pourrait verifier, peut &be, dans quelle mesure chacun des 
conjoints aura transmis la pondtration caracttrielle propre 9 sa lignte, cornrne 
le goCit des honneurs et le sens des responsabilitts civiles. Collaboration, 
Mosaijlie rimouskoise. Une Izistoire de Rimouski, Rimouski, 1979, Annexes 4, 
5 et 6, pp. 754 ss. 

3. Entrevue avec Yolaine Sirois, 54 ans, Gaspt, le 13 janvier 1997. 
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venu s'assurer discrktement, au jour (( J )), de lladhCsion de sa bru aux choix 
politiques de la famille4. 

I1 est aussi possible de se tourner vers le patrimoine culturel pour tclairer 
le pourquoi de certaines actions, les appartenances ou les prises de position 
de personnes ou de lignCes complktes d'individus. Mener un travail avec des 
representants de familles bien vivants pourrait aisCment se faire en 
s'appuyant sur la tradition orale. L'exercice relkverait alors de l'anthro- 
pologie, mais s'il portait sur des ligntes anciennes, par exemple des XVII ,  
XVIII et XIXeS sikcles, cela deviendrait l'affaire des historiens. Rares sont 
toutefois les lignCes canadiennes-fran~aises qui ont IaissC une documen- 
tation suffisante pour rCaliser une ttude de leur patrimoine culturel. Le 
phknomkne est encore plus rare si on cherche quelque fonds de ce type en 
milieu maritime. 

Ees fondements du portrait culturel familial 
La difficult6 B se documenter adkquatement s'est notamment rencontrte 

quand il s'est agi de recrter la destinCe d'un homme d'affaires pourtant bien 
connu dans le monde des peches gasp6siennes, John Le Boutillier. 
L'information faisant dramatiquement dtfaut pour clarifier certains aspects 
de la vie de sa famille, par exemple l'implication des fils dans l'entreprise, 
il a fallu recourir 2 toute une gamme de sources privkes, publiques, 
commerciales, religieuses ou lCgales, chercher dans une multitude de dCp6ts 
tparpillCs dans les centres d'archives Z i  GaspC, PercC, Quebec et Ottawa et 
fouiller dans diffkrents rapports de ministkres fCd6raux et provinciaux ou 
dans des archives des compagnies concurrentes. Personne chez les Le 
Boutillier pour raconter les interrelations d6veloppCes par leur ayeul, 
Cchaudts qu'avaient Ct6 les membres de la famille par une multitude 
d'articles accusateurs et ma1 documentts. Nicolas Landry a bien compris les 
limites de I'ttude et le problkme rencontrC par I'auteur au plan des sources 
en signalant dans une recension5 la richesse de la bibliographie ... qui 
encouragera d'autres chercheurs B poursuivre ce projet )). 

4. Entrevue avec Jacinthe Boucher, 47 ans, Rivikre-au-Renard, le 18 ftvrier 1998. 
5. Nicolas Landry, (1  Book Reviews )), Nortlzenz Mar-itzer-/Le Mar-in du Nor-d, vol. 

5, no 1 (January 1995), p. 74 s. Mario Mimeault, Jolztz Le Bolitillier- (1797 - 
1872) - La belle tfpoque de la Gasphie, L'Anse-au-Griffon, Corporation du 
Manoir Le Boutillier, 1994. 115 p., cartes, ill. 
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La variCtC des sources a finalement conduit B un resultat inattendu au 
dCpart. La bisgraphie de LP IRouti!!ier si t~ait  le chef de file dans un dCcor 
B la fois familial, rCgional et national. I1 avait CtC un selfmade Inan qui avait 
grandement contribuC au dtveloppement rkgional. Tout en jouant un r81e 
politique en apparence effacC, mais quand meme CtalC sur plus de trente ans 
de carrikre, il avait montt une multinationale qui avait mis la GaspCsie en 
relation avec llEurope, les ~ t a t s - ~ n i s ,  1'Amtrique centrale et 1'AmCrique du 
sud. A travers les pCripCties familiales, il avait CtC possible de relever ou de 
mesurer les valeurs transmises B ses fils et fille et leur priorisation: le sens 
de la famille, le goat du travail, la recherche de ltefficacitC, la couleur 
politique, l'appartenance au multiculturalisme canadien, les prCoccupations 
sociales, les tendances comportementales, la sand, etc. 

La situation s'est prCsentCe autrement avec un autre des grands 
industriels gaspCsiens du XIXe sikcle, ThCodore-Jean Lamontagne. Produc- 
teur morutier et entrepreneur forestier de Sainte-Anne-des-Monts, ce dernier 
avait aussi investi considQablement dans le commerce au dCtail et dans les 
exportations. Son entreprise avait domini: le champ Cconomique de la c6te 
nord-gaspksienne et Ctendu ses ramifications jusque sur la rive nord du 
Saint-Laurent, particulikrement dans la region des Escoumins et de Sault- 
au-Mouton. Qui plus est, ses contacts rCguliers avec les grandes maisons 
d'import-export lui ouvrirent le march6 exttrieur, notamment celui de la 
France, mais aussi ceux de 1'Angleterre et des ~tats-unis, ce qui a contribuC 
B en faire un des plus importants industriels canadiens-fran~ais de son 
temps. 

Les archives de la famille avaient CtC, cette fois-ci, en trks grande partie 
prCservCes. Toutefois, la profusion des documents et la quantitC des infor- 
mations contenues dans ce fonds Ctaient telles que se posait un problkme de 
traitement. Comment mettre en valeur un tel corpus documentaire tout en 
echappant au particularisme de cette farnille ? Par ailleurs, il n'Ctait pas non 
plus possible de montrer l'homme avec son ascendance sur la famille et sur 
son milieu sans dCgager le bagage culture1 familial qui l'avait prCparC B sa 
carrikre et amenC en Gasphie. Il n'Ctait pas question d'en dresser une 
recension. Nous voulions uniquement relever certains grands traits de son 
milieu parental afin de mieux comprendre le cheminement du chef de 
famille et de retracer le germe des principes adopt& dans 1'Cducation de ses 
enfants. En meme temps, le rtcit devait transcender l'histoire locale et 
rCgionale, un carcan que Lamontagne avait fait Cclater par le dCveloppement 
meme de son entreprise, surtout si on voulait donner un juste reflet de sa 
carrikre. En fait, iI  fallait regarder beaucoup plus loin que l'homme et voir 
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comment sa destinCe personnelle s'inscrivait dans le mouvement de 
l'histoire regionale et nationale et de quelle manikre elle en constituait un 
prolongement concret et quotidien. 

La crainte d'aborder Ba culture traditionnelle familliale 
Ronald Labelle signale dans son article sur le patrimoine culturel 

familial la rCticence des historiens 8 aborder ce thkme. Or, il s'est agi, sans 
vouloir prktendre 8 quoi que ce soit, de la premikre prCoccupation qui s'est 
imposCe en Ccrivant l'histoire des Lamontagne6. Le vCcu de cette lignCe 
gaspCsienne exigeait par lui-meme une explication qui ne pouvait Stre 
trouvCe autrement que par les antCcCdents familiaux. Aussi, fut-il nCcessaire 
de retracer les origines de la famille, implantke dans le milieu agro-forestier 
de Saint-Gervais et Protais (comtC de Montmagny), pour dCcouvrir que 
Theodore-Jean et ses frkres furent ClevCs dans le bois, entourCs de moulins 
8 scie et CduquCs par un pkre commerqant gCn6al apparemment prospkre. 
Tout ceci Ctant dCgagC, on comprenait pourquoi les fils Lamontagne finirent 
tous dans le commerce entre Rimouski et Sainte-Anne-des-Monts et que 
Theodore-Jean ait debut6 dans une entreprise forestikre implantCe 8 Cap- 
Chat en 1851. 

Force fut, aussi, de considCrer, pour expliquer l'implication de ThCodore- 
Jean Lamontagne dans les peches, les alliances familiales contractCes 8 la 
faveur de son mariage avec une jeune GaspCsienne dont les parents Ctaient 
intimement liCs au commerce du poisson, au cabotage et 8 la construction 
navale. Et encore 18, comment expliquer que ce jeune homme soit descendu 
en GaspCsie sans rappeler le mouvement dkmographique qui a 
graduellement donne naissance aux nombreuses paroisses bas-laurentiennes 
et de la cbte nord-gaspksienne ? Et comment expliquer I'intCret et les talents 
dCveloppCs par ThCodore-Jean Lamontagne dans le commerce, lui qui Ctait 
un Canadien franqais CduquC et scolarisi dans la plus pure tradition 
catholique-romaine, si on ignorait, d'un c8tC, 1'Cducation reque au Collkge 
industriel de Rimouski et, de I'autre, la formation acquise dans le cadre de 
la compagnie William Price, une firme anglo-protestante intimement like 

6. Mario Mimeault, Tlzkodore-Jean Lanlorltagrze 1833-1909. Marcharzd et 
industriel canadien-fran~ais dil XIXe sii?cle, Gaspt, Socittt d'histoire et 
d'archtologie de Sainte-Anne-des-Monts, 1997, 223 p., cartes, ill. A paraitre B 
I 'ttt 1999. 
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au diveloppement forestier de la vallCe laurentienne'? Voila comment 
t;rditiona!isme, ardenr au travai! et esprit dtentre,prise, que I'nn devinait chez 
lui, trouvaient leur explication. 

Les sources orales 
Et les sources orales dans tout Ga ? Ronald Labelle tcrivait : (( La crainte 

de tomber dans l'anecdotique fait aussi hCsiter bien des historiens devant la 
possibilitC d'utiliser les sources orales, pourtant si riches en informations sur 
la sociCtC et la culture8 )). Qu'avions nous envisage B cet Cgard ? Au dtpart, 
l'oral Ctait, B tort ou B raison, dangereux B nos yeux pour l'histoire d'une 
famille comme les Lamontagne, comme elle s'est rCvClte l'etre au sikcle 
dernier pour les familles Le Boutillier et Robin. Le OUT-dire, tel qu'employC 
pas l'historien Jean Baptiste Ferland et repris sans considQation ni mise en 
contexte par ses Cmules, a conduit ses lecteurs B croire que les compagnies 
jersiaises avaient tent6 de rtduire les pecheurs B ~~l'esclavage)) (siclg. Visiteur 
d'un jour, Ferland n'a fait que rtpCter des ragots sur la gestion de la Charles 
Robin and Company et ses propriCtaires sans rencontrer les principaux 
inttressts et il a prett B Robin lui-m8me des propos qu'il n'a pu vCrifier 
puisque, loss de son passage en Gasptsie en 1836, ce dernier Ctait en Europe 
depuis des anntes. Ses tcrits ont pourtant attach6 i c e s  familles, pionnikres 
du commerce gaspCsien, un cat6 mesquin que les sources tcrites 
contredisent, comme il appert lorsque confrontkes B d'autres  document^'^. 

7. Nous avons CtC particulibrement frappe par la prisence chez Theodore-Jean 
Lamontagne des deux tendances culturelles en complbte opposition dans la 
sociCt6 canadienne, celle des Anglo-protestants, pour qui, en affaires, 11 the sky 
is the limit )), et celle des Francophones, qui, comme le resume si bien Rameau 
de  Saint-Pbre, 11 s'adonnent au culte du sentiment, de la pensCe et du beau )). 
Rameau de Saint-Pbre, Les Frrrtz~ais altx colonies, T.  2, Paris, A. Jouby, 1859, 
pp. 263-264. 

8. Labelle, loc. cit., p. 95. 
9. Jean-Baptiste Ferland, Ln Gaspksie, Qukbec, Imprimerie A. CGtt, 1877, 300 p., 

17.5 cm. Lire en particulier les commentaires sur les Robin aux pages 116 ss. 
et pp. 184-187. 

10. I1 ne s'agit pas ici d'une rCquisition dCguisCe en faveur des compagnies 
jersiaises. Elles ont be1 et bien exploit6 les pecheurs, acadiens autant que 
gaspCsiens, mais elles ont agi dans les normes accepdes i l'tpoque et cornme 
n'importe quelles autres compagnies l'ont fait ailleurs et dans d'autres domaines 
au QuCbec et dans les Maritimes. Les attaques de Ferland nous paraissent 
cependant avoir CtC tendancieuses et parfois malhonn&tes. I1 s'agit 18 d'un aspect 
bribvement trait6 par I'auteur dans 11 Le capital industriel des peches dans la baie 
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A I'opposC, I'histoire de la famille Coffin, impliquCe dans les activitCs de 
premikre et de deuxikme transformation des produits agricoles et forestiers 
de la baie de Gasp6 B la fin du XMe sikcle et au dtbut du sikcle actuel, 
repose sur des rCcits tmanant de personnes qui ont Ctt les ttmoins directs 
des faits rapport&. Ces rnCmes tkmoins, ayant CtC rencontres lors d'enquCtes 
orales postCrieures, admettant ne pouvoir raconter ce qu'on voulait leur 
entendre dire, il est apparu que leur rCcit avait d'autant plus de crCdibilitC 
qu'ils acceptaient de parler uniquement que de ce dont ils avaient eu 
connaissance et non de ce qu'on leur avait ditl1. On ne rencontre pas 
toujours des informateurs aussi fiables, mais les intentions ne sont pas 
toujours les memes. Ferland voulait se servir de I'histoire, les Coffin 
dCsiraient la servir, ce qu'il faut bien dtpartager avant d'y rCfCrer. 

E'imgortance de B'anecdote 
Le mCme passage de Labelle cite plus haut B propos des sources orales 

souligne aussi la crainte, chez les historiens, de tomber dans l'anecdote 
lorsque vient le temps d16tudier un destin familial. Le chercheur a 
probablement raison, le propre de la demarche historique Ctant de s'appuyer 
sur le document tcrit. Sa rCflexion suggkre que malgrC cela le bref rCcit de 
petits faits en apparence sans importance n'est pas B rejeter. Ces derniers 
apportent 2 la reconstitution historique ou au rCcit une dimension que le 
document tcrit ne peut souvent pas lui donner. Un informateur, que nous 
interrogions aux fins de rCdiger un article sur la chasse de la baleine, nous 
racontait un jour l'histoire d'un jeune garSon, en I'occurrence son pcre, qui 
avait gardC sa chemise maculCe du sang de la baleine qu'il avait contribu6 
g tuer pour, B son retour B GaspC, la montrer B ses parents12. Ce tCmoin du 
pass6 parvenait, par ce dCtail, B faire partager, B tout le moins B faire sentir 
1'Ctat d12me de celui qui s'Ctait livr6 B un tel exploit. Les fins analystes et 

de Gasp6 de 1760 5 1866 ,), Acadiensis, vol. X X V ,  1 (Autumn 1995), pp. 46-48. 
A cet Cgard, l'anthropologue Andrt Lepage est B r6diger une rtflexion sur toute 
la mythologie CdifiCe autour des compagnies de p&che jersiaises au XIXe sibcle. 
Et si le lecteur recherche une bonne vision du systbme Cconomique et social mis 
en place par les compagnies jersiaises, i l  peut lire Rosemary E. Omer, (1  All the 
Fish of the Post - Resource Property Rights and Development in a Nineteenth- 
Century Inshore Fishery '), Acadiensis, Printemps 198 1, pp. 107- 123. 

11. Leigh Boyle Coffin, The Darzcitzg Waters, Auteur, s.l., 1983, 180 p., cartes, ill. 
12. Entrevue avec Alex Coffin, 90 ans, Gaspt, le 24 novembre 1994. Fonds de 

I'auteur. 
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thtoriciens de l'histoire ne seront pas tous d'accord avec le procCdC (le 
recorm concurrentiel au document Ccrit et au tkmoignage oral), mais ce ne 
seront pas leurs rCserves que les lecteurs retiendront. 11s conserveront 
davantage en mCmoire le sentiment exprim6 B travers l'anecdote. 

La gCnCa1ogie dans la transmission du bagage culture1 
Le recours aux disciplines ou aux pratiques parallkles B I'histoire, comme 

la gCnCalogie, peut B I'occasion devenir indispensable dans la reconstitution 
du pass6 Ainsi, a-t-il fallu se tourner vers cette dernikre pour reconstruire 
la vie des pscheurs sous le rCgiine franqais. Ees activitks halieutiques de 
cette Cpoque constituent un volet de la mCmoire collective canadienne B 
peine fouillC, non seulement parce que trop CloignC des intCrsts des centres 
de recherche universitaires, par essence urbanists, mais aussi parce que la 
documentation Ccrite fait dCfaut. 11 ne reste aucun livre de comptes, ni 
registres de lettres ou fonds d'entreprises impliquCes dans les peches aux 
XVII et XVIIIeS sikcles, dl05 la difficult6 de reconstituer la dynamique de 
ce champ d'activitk. Avec la reconstruction des lignCes de pscheurs, il fut 
possible de situer les lieux de peche, de reconstituer le personnel des 
Ctablissements de transformation du poisson, d'identifier les pratiques 
individuelIes (pscheurs, marins, navigateurs, entrepreneurs, maitres de 
grave) et leurs relations professionnelles, familiales et sociales. En rCpCtant 
le procCdC pour chacune des entreprises de psche implanttes en GaspCsie, 
s'est dCgagC peu B peu un tableau de la rCgion au XVIIIe sikcle. Cela tend B 
dCmontrer que la gkntalogie a au moins sa place dans l'histoire du 
patrimoine culture1 familial en ce qu'elle permet d'identifier des individus 
et de cerner des groupes porteurs de caractkristiques communes. 

Les actes notariCs 
Si retrouver, dans un tel contexte, la piste des petites gens pose probl5me 

B bien des chercheurs, la difficult6 fut aisCment contournCe pour le chantier 
de recherche portant sur les peches. Partant du principe que tout individu 
laisse une trace de son passage quelque part, il s'est agi de trouver le filon 
documentaire. L'oral Ctait bien sfir exclu pour des raisons Cvidentes. Restait 
uniquement le document Ccrit. Ce travail avait CtC entrepris au debut des 
annCes '70 alors que les chercheurs avaient peu utilisC les archives notarikes, 
un corpus que Jacques Mathieu avait exploit6 avec succ5s dans le cadre 
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d'une Ctude sur un marchand de ~ u t b e c * ~ .  C'est alors qu'est venue I'idCe de 
dCpouiller les memes greffes pour y dicouvrir finalement des centaines de 
documents relatifs B la vie maritime quCbCcoise. Les individus impliquks 
dans les pgches y ont IaissC les traces de leur mariage, de leurs dettes, de 
leurs obligations, de leurs engagements, des procurations, des obligations, 
des inventaires aprks dCcks, etc. 

Cette avenue permettait de dCcouvrir qu'il ne pouvait y avoir meilleure 
source pour retracer le cheminement des individus, suivre I'Cvolution d'une 
carrikre ou bien analyser la transmission du patrimoine culture1 familial14. 
Ees actes notariks transposent, en effet, de manikre codifike toute une 
kirielle de messages oraux. Les dernikres volontts d'un pke, les modalitCs 
d'echange entre deux associts et les ententes verbales survenues entre 
antagonistes en constituent quelques exemples qui les font se rapprocher du 
ttmoignage oral. 

Toutefois, ne se servir que de ce type de documents prCsentait le risque 
de s'enfermer dans un sujet limit& Le recours aux informations contenues 
dans les archives publiques du genre Jugernerzts et de'libe'ratioizs du Conseil 
souvei-ain, Oi-donnaizces des Intendants et la correspondance CchangCe entre 
les autoritCs coloniales et mCtropolitaines permettait d'Clargir les horizons 
de l'ttude en mettant le vCcu des pecheurs en perspective et en I'intCgrant 
dans un mouvement historique plus ample. Par exemple, de manikre plus 
concrkte, on parvenait de la sorte B percer non seulement la raison des 
vexations imposCes A la famille Morin de Miramichy, mais aussi B 
comprendre le cheminement de toute une famille inscrite dans le 

13. Jacques Mathieu, Un ntgociant de Qutbec B I'tpoque de la ConquCte - Jacques 
Perrault I'aint ),, Rapport des Arclzives rzatiorznles du Qukbec 1970, Tome 48, 
pp. 29-81. Toutefois, la piste n'Ctait pas nouvelle. Pierre Savard faisait 
remarquer en 1967 que Joseph Edmond Roy Ctait celui qui a cc a rCvClt I'apport 
prtcieux des archives paroissiales, notariales et judiciaires B la connaissance de 
l'existence quotidienne d'autrefois ),, contribuant ainsi B mieux faire 
cc comprendre la mentalitt traditionnelle canadienne ,): Pierre Savard, 

L'Histoire I,, in Pierre de  Grandprt, Histoire de In litte'mture frangaise du 
Qukbec, Montreal, Beauchemin, 1967, p. 309 s. 

14. Louise Dechene a aussi utilisC abondarnrnent les sources notarites pour son 
Ctude sur les marchands de MontrCal. Bien qu'elle s'attache au legs mattriel des 
families, elle souligne l'utilitt des minutes notariales pour tclairer certains 
comportements des petites gens. Ceux qui ont trait 2 la vie familiale nous 
semblent, tcrit-elle, les plus aptes B toucher la masse des colons, B traduire les 
valeurs dominantes ,). Louise DechCne, Habitarzts et r~zarclzatzds de Mot~trkal nu 
XVIIe siicle, Montrtal et Paris, Plon, 1974, p. 415. 
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dCveloppement de la Baie des Chaleurs B la fin du XVIIe sikcle et au debut 
V T J , ~ ~  si&cle15. 
IL 

On obtient le mEme resultat en superposant la grille de la Grande 
Histoire B celle de la famille de Thomas Lefebvre, de Trois-Rivikres, dont 
le fils se marie B Plaisance, le petit-fils B Louisbourg et dont les arrikres- 
petits-enfants naissent & Pabos, en GaspCsie. Au dipart, le pkre, Lefebvre, 
est traducteur abCnaquis dans les Maritimes, puis le fils, surnommC 
Bellefeuille, participe B I'attaque de d'Iberville contre Terre-Neuve et 
s'installe B Plaisance oh il pzche. DCplacC vers Louisbourg par le Trait6 
d'utrecht en 1713, le fils se remet B la pCche, mais l'espace lui manque et il 
doit jeter ses filets aussi loin que dans la Baie des Chaleurs oh les petits-fils 
acquikrent, B la fin des annCes 1720, une seigneurie laisste B I'abandon. 
Ainsi les roturiers Lefebvre deviennent-ils les bourgeois Lefebvre (( dit )) 

Bellefeuille et ensuite les Lefebvre (( de )) Bellefeuille, seigneurs de Pabos, 
dimontrant par leur chaine successorale de quelle manikre avait 6voluC leur 
patrimoine culture1 familial. Mais, en msme temps, dCbordant l'anecdote, 
il a aussi kt6 possible, en suivant ce groupe-tCmoin dans le temps et en 
Itintigrant B la trame nationale, d'Cclairer en partie l'origine de la population 
gaspCsienne, les particularitts de la sociCtC seigneuriale en milieu maritime 
et l'incidence de la Conquste sur I'Cvolution economique de la rigion. 

Le questionnement tel qulCnoncC par Bertille Beaulieu dans son Ctude sur 
les Beaulieu du Madawaska, et tel que citC par Labelle, permet d'Clargir les 
horizons d'une Ctude familiale si, 18 aussi, on va encore plus loin16. Cette 
problematique a surgi quand il s'est agi de reconstituer le passe des 
Lamontagne. Gr2ce B la documentation accumulCe, on comprenait la 
mCcanique interne du noyau familial, ce que Louise Dechene appelle les 
forces ~ e n t r i ~ b t e s ~ ~ .  On pouvait aussi deviner la mecanique externe, celle 
constituCe des facteurs indCpendants du groupe qui influaient sur son 
comportement. Pour rendre compte de l'effet de ces forces centrifuges sur 
la famille Lamontagne, il fallait se demander quels avaient CtC les CvCne- 
ments rCgionaux ayant pu influer sur le quotidien du groupe ? Dans quels 
lnouvements politiques, Cconomiques, sociaux et religieux s'inscrivait la 
famille B llCchelle nationale ? Quels dCbouchCs ThCodore-Jean Lamontagne 

15. L'auteur, (1 Regard historique sur les pCches IV: La pCche dans la Baie des 
Chaleurs, une affaire de famille )), Gasphie, vol. XXVIII, no 1 (Mars 1990), 
pp. 25-30. 

16. Labelle, loc. cit, p. 97. 
17. DechEne, op. cit., p. 433. 
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a-t-il su donner B son commerce ? Comment a-t-il adapt6 ses optrations B 
la concurrence et au manque de iiquidit6 ? Queis avaient pu &re ies effets 
des grandes secousses nationales sur le d6veloppement de l'entreprise 
familiale ? Comment les crises du march6 mondial ont-elles pu influences 
les prises de decision de l'homme d'affaires ? 

La documentation ne faisait pas d6faut. Cinq mille pikces kcrites, 
documents notariCs, lettres, photos, cartes de souhaits et carnets de notes 
constituaient le fonds familial. Une place a aussi it6 laissee B la tradition 
orale. Son apport est cependant venu compliquer les choses. Ainsi, par 
exemple, l'identification de l'une des filles Lamontagne et de son Cpoux 
preta B controverse parce qu'un tCmoignage oral recueilli dans les ann6es 
1950 ne concordait pas avec les annotations marginales inscrites au sikcle 
dernier dans un album de photos par un membre de la famille. 

La tradition orale a, par conire, permis de confirmer et d'enrichir 
l'histoire de la famille par certains aspects anecdotiques. Le follcloriste 
ontarien, le pkre Germain Lemieux, s.j., ayant intessog6 dans le cadre d'une 
enquete folklorique un pionnier qui avait connu un des fils Lamontagne B 
Sudbury, a apport6 des prCcisions sur l'histoire de la diaspora familiale, 
mais en meme temps sur la persistance, malgrC la distance, de son legs 
culturel, puisque ce fils avait tent6 sa chance dans le commerce comme son 
pkre et son grand-pbrel '. 

La parole fix6e sur papier 
L'Ctude des Lamontagne a par ailleurs permis de r6aliser comment le 

message oral contenu dans les lettres pouvait enrichir une histoire de 
famille. Les Cchanges 6pistolaires des huit frkres et soeurs Lamontagne, 
Ctendus surplus d'une vingtaine d'anntes, ont permis de suivre leurs succks 
et leurs d6boires B travers toute 1'AmCrique. Elles reprksentent la 
transcription B chaud des confidences personnelles, des impressions de 
voyage et des 6panchements fraternels ou filiaux. Elles se veulent aussi 
I'Ccho des derniers racontars, le commentaire des nouveaux d6veloppements 
politiques (la famille Lamontagne s'est pendant trois gCnCrations identifi6e 
au Parti conservateur) et le r6cit d16v6nements B incidence nationale. La 
correspondance des enfants Lamontagne est ainsi apparue comme la parole 

18. Germain Lemieux, Les vieux m'ont conte', vol. 32, IVlontrCal, Bellarmin; Paris, 
Maisonneuve et Larose, 199 1, p. 244. 
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fixee B tout jamais sur papier, B Pa manikre du photographe qui capte au 
profit de la posttrite I'image d'un instant sur la pellicule. LYCchange de 
lettres prksente I'avantage d'une plus grande fiabiGt6 si on la compare B la 
memoire. 

La description faite dans une lettre au moment o t ~  un CvCnement se passe 
est beaucoup plus fidkle que ce que la memoire peut en conserver aprks dix, 
vingt, quarante ou soixante ans. De plus, les lettres, comme Frangoise Roey- 
Roux en passe la remarque, (( sont proches de la conversation familikre oil 
les interlocuteurs s'entretiennent de sujets qui leur tiennent le plus & 
coeur ))I9. Plus encore, pourrions-nous ajouter en empruntant & un auteur 
fran~ais, avec les Cchanges riguliers de lettres, (( un monde epistolaire en 
vient B se constituer, veritable microcosme offrant l'image entikre d'une 
soci6tC avec toute l'organisation de ses rapports intimes, liant les individus 
les uns aux autres dans le rkseau de relations sociales, psychologiques ou 
morales pr6cises20. )) On comprendra donc aisCment qu'en s'appuyant sur 
une cossespondance, on peut enrichir une histoire de famille et lui donner 
du relief. 

Pour une, Emma, la fille ainke de Theodore-Jean Lamontagne, qui 
affiche une destinee des plus singulikres, illustre bien cette affirmation. 
MariCe B I'un des barons du bois canadiens, ~douard  Vachon, ses 
confidences rendent compte des ddveloppements de I'entreprise paternelle 
B laquelle son Cpoux slCtait integre. Emma tCmoigne de plus, B la faveur de 
ses peregrinations B travers le pays, de la migration gaspesienne en Ontario, 
de l'avancee du Canadien national dans I'Ouest, pour lequel Vachon fut 
contremaitre, et de la reconstruction de Vancouver 013 le couple s'est install6 
aprks I'incendie de 1896. Plus encore, gr2ce i elle, la famille Lamontagne 
a pu suivre les pCrip6ties de la rute vers l'or, une aventure dans laquelle elle 
perdra son mari. On trouve aussi dans ses lettres le detail du tremblement 
de terre de San Francisco en 1906, oti elle s16tait malencontreusement 
rendue en visite. 

Destin exceptionnel ? PeutCtre pas. En suivant les autres membres de 
la famille B travers le fonds epistolaire, le lecteur peut effectuer une lecture 

19. Fran~oise Roey-Roux, Litte'rature irztinze aii Qiikbec, Montrtal, Bortal, 1983, 
p. 19, 193. p. 12. Comme le fait remarquer cette auteure, la marge est faible 
entre le genre tpistolaire et I'oral, auquel il  11 s'apparente de tr5s prbs, ne serait- 
ce que par les expressions communes )) : p. 223, note 3. 

20. Bernard Bray, L'art de la lettre amoureuse (1500-1700), La Haye, Mouton, 
1967, p. 12. 
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au deuxikme degrC et se voir raconter de la sorte les grands phtnomknes qui 
ont marquk ia fin du XiX" sikcie: ia crise Cconomique cie i 873, la naissance 
des banques, les alCas du commerce international, les changements de 
gouvernement au Canada, les grands dCbats politiques, la migration des 
Canadiens fran~ais en direction des ~ t a t s - h i s ,  le travail dans les facteries 
de la Nouvelle-Angleterre, la naissance du r6ve amtricain incarnC par les 
frkres, soeurs et cousins de la famille. I1 apergoit en filigrane de 1'CpopCe 
familiale l'ombre de plusieurs grands personnages de la sociCtt canadienne 
du XIXe sikcle autour desquels les Lamontagne ont gravitt, ne serait-ce 
qu '~mi l e  Nelligan, Blanche Lamontagne, Ti-Jean LCvesque, Pierre Fortin 
ou William Price. 

Conclusion 
L'histoire de la famille Lamontagne a donc pu, en multipliant les sources 

d'information, s'inscrire intimement B quatre niveaux de l'histoire: ceux de 
la famille, de la region, de la nation et du continent nord-amtricain. Les 
prCoccupations centrkes sur la transmission du patrimoine culturel familial 
sont venues s'inscrire dans le canevas de travail quand il s'est agi d'apporter 
une explication aux choix de carrikre du personnage central, de cerner les 
prCceptes B la base de llCducation donnCe B ses enfants et d'apporter un 
kclairage au sentiment d'appartenance au groupe qui animait sa descen- 
dance. I1 eut certainement CtC possible de mettre plus d'insistance sur le legs 
culturel de la famille, par exemple sur les effets de son hCritage judto- 
chretien qui s'intkresse davantage A I'agriculture et au c6tt intellectuel des 
choses qu'g l'industrie et au commerce, sur le goQt de l'aventure qu'on trouve 
chez la plupart des enfants Lamontagne rendus B l'iige adulte, sur les 
comportement individuels dCviants qu'affichent certains, sur I'importance 
accordCe B l'instruction, franqaise comme anglaise, etc. Mais cleat CtC, dans 
le contexte de la commande, accorder trop d'attention au particularisme de 
la famille que l'on voulait voir intkgrke B l'histoire rCgionale et nationale. 

La place de l'oral dans ce travail Ctait bien dkfinie au dtpart. On ne 
pouvait que difficilement faire confiance B I'oralitC transmise par une lignte 
de tCmoins. Aucun de ceux identifies n'avaient connu la famille de prks. 
Question de confiance, question de ressources fiables. Par contre, l'expres- 
sion orale consignke par Ccrit dans les lettres a trouvC sa large place par le 
biais de la correspondance familiale et de llautoritC que leur confiraient les 
recoupements effect& d'un document Cpistolaire ,B l'autre. 
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Finalement, nous pourrions reprendre textuellement la conclusion de 
Ronald Labelle quant B la transmission du patrimoine culturel familial B 
ceci prks que nous ne pensons pas que (( plus on remonte loin dans le passC, 
moins on trouve d'informations sur des individus prCcis, B part les cas 
exceptionnels2'. )) ll est probable que 1'Ctat du patrimoine collectif acadien 
rende cette quete difficile, mais on ne rencontre pas les memes obstacles au 
plan de la survivance des archives au QuCbec. L'abondance des fonds 
publics anciens a permis la cueillette des donnCes culturelles, Cconomiques 
et sociales se rapportant aux travailleurs de la mer, meme les plus obscurs. 
I1 a meme CtC possible de retracer le mouvement des familles B travers 
l'espace et le temps jusque dans leurs racines le plus lointaines. Au plan le 
plus actuel de I'histoire, la valeur de la documentation Ccrite ckde toutefois 
sa place B la tradition orale qui rend davantage compte des subtilitCs et des 
nuances du legs familial. En fait, dans le contexte d'une Ctude du patrimoine 
culturel familial, il apparait que I'oral et I'Ccrit ne vont pas I'un sans I'a~tre. 

21. Labelle, loc. cit., p. 102. 


