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COMMERCE, CREDIT ET TRANSACTIONS 
FONCIERES: PRATIOUES DE LA COMMUNAUTE 

LISE ST-GEORGES 
D#~, I 'OUC"C~J d.l~isloire 

Liniverrird dv Qur'hel. d Morirriul 

INTRODUCTI0:V 

L'Ctude des marchands ruraux, dans la seconde moitii du 18e 
siecle, permet de saisir un aspect important du diveloppement du capi- 
talisme commercial dans les campagnes quebecoises. La plupart de ces 
marchands resident dans les villages dont plusieurs se fornlent d'ail- 
leurs i cette epoque. L'historiographie s'est surtout inlCressie a I'ana- 
lyse des activitCs commerciales, financieres et foncieres de certains de 
ces marchands ruraux2. Pour notre pan, nous voulons apprihender l'ac- 
lion marchande par le biais d'un groupe, d'une collectiviti plurBt qu'au 
moyen d'Ctudes individuelles. Crtte approche repose, l'instar des 
enquCtes individuelles, sur I'exploitation des archives notariales. Elle 
se distingur cependant par la mithodolopie utilisie. Nous avons 
depouille systematiquement non seulement tous les actes concernant 
les marchands demeurant au bourg de I'Assomption entre 1748 er 179 I, 
mais igalement ceux contractCs par les autres villageois. De plus nous 
avons constitui des series completes d'obligations, de mutations fon- 
cieres et d'inventaires apres deces paysans, dans I'ensemble de la rigion 
pour certaines annies. Cette mCthode nous permet b la fois d'identifier 
les activitis des commerEants et de les comparer, dans les domaines du 
crCdit et de la propriete fonciere, a celles des autres groupes sociaux. 
Cette approche nous permet ainsi de mieux circonscrire I'itendue et le 
poids de I'intervention marchande dans la rigion rurale. 

Entre 1748 et 1791. une importante communaut6 rnarchande se 
forn~e et prospkre au bourg de I'Assomption. Centre de pouvoirs reli- 

l a '~oc i t t6  historique du Canada. h konrr?al: en mai 1985 Jr. rcnlcrcie her co~dirccteul;, lncs~ 
I ,  K I , ,  I .I J . , .  ' 2  J ,  8 .  I I 1 I .  I ! . I 2 ,  J . "  1. ' 

A t . 1 , ~  . I ' c \ ;  upl., Ic . .~~. .  ... 1.. I. , u ~ ~ X l . ~ l ~ t l ,  I I, mor.n,~.I r - r . , . ,~ ,  h, d t t l l t - I  r.,,... 
Ir.r#;.~.% \.:.,I !n11.,1 J. hlr.,. I 1 - 1  .+ '-1 H . .  ,. . I , .  . I . , . . ,  ', $ n ~ r , d . # ~  I ? ~ ) ~  ,,,, , 11 ' 
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gieux et civils. lieu d'kchange de biens et de services, ce village cons- 
titue un mode d'insertion pour les marchands dans le rnonde agricole. 
Du bourg, ils exercent leurs activitks kconomiques I:[ leur influence sur 
un vasle espace rural regroupant les territoires des seigneuries de Saint- 
Sulpice, Lachenaie3, Lavaltrie et Repentigny. La tlynamique de 
I'kchange marchand, I'instar de celle de I'ense~nble de l'iconomie 
villageoise. demeure cependant tributaire du d6veloppement de I'eco- 
nomie agricole et de !'expansion dimographique de cette zone rurale. 

A - LE VILLAGE DE L'ASSOIMPTION 

1 - Forrnution et dr'vrlopprment 

Situk a quelque 40 kilometres au nord-est de Montrkal et occupant 
une presqu'lle cr6ee par un des miandres de la rivie're I'Assomption. le 
village de I'Assomption se forme au coeur d'un r6seau hydrographique 
composk des affluents de cette riviere. Ces cours d'eau constituent des 
axes privilkgies de pintitration de peuplernent vers I'int6rieur des terns'. 
Cette situation stratkgique confere au bourg un rayc~nnement au-dela de 
la seigneurie de Saint-Sulpice5 dont il fait partie. 

Malgre la construction d'une eglise en pierre jes 1749 et I'obten- 
tion, en 1754, d'une reconnaissance officielle6, le village de I '  Assomp- 
tion ne progresse que trks lentement entre 1748 et 1769. Cette pkriode 
de latence rksulte principalernent du climat d'instahilitk sociale et kco- 
nomique qui sevit tout au long de la guerre de Sept Ans et qui perdure 
au cours des premieres annkes du rkgime anglais. Cette piriode est 
vecue dans I'incertitude par les Sulpiciens ui, seigneurs et ecclesias- 9 tiques, craignent la spoliation de leurs biens 

Le retour d'une relative stabilite, vers 1769, se n~anifeste par la 
reprise des concessions dans les secteurs ruraux et villageois de la sei- 
gneurie de Saint-Sulpice. Au cours des dicennies 1770 et 1780, le 
village de I'Assomption et la zone rurale environnante se dkveloppent 
rapidement. Ainsi entre 1765 et 1791, la population du bourg augmente 

Selan lea Spoques, cette apwlafion regroupe eplement  les flefb hfdrtvl, Ballleul er la 
~ ~ 

seigncur~e de I '~ssdmption. " R. Harris. The Srignrurial S?srern in Eorly C'anodo (Quther. Pn:sbea dc I'UnircrsilC 
Laval. 1968). 127. 

Ccrre seigneuric est concidCe en 1MO au Seminairc dc Sain,-Sulpice dc Paris par la 
Cornpagnie de la Nuuvcllc~France. 

<<Ordonndnce qui  &tablit un village I'Asiornplion. de deur (sic) arpena eL dcmi dc front 
sor sepl arpcns de profandeur, sur une terre appartcnanl au cur@: du dlr-huitikme mars, rnil sept 
cens cinquantc quatren, sign& par Duquerne et Bigot. Edili, urdonnur~r o royatu au Comda. 
tome-> (@Cbcc. R.  Freche~re, 1855). 415. 

0.  Mauraull, ,Vr,.rMcssicvn (hlclntreal, ~ d i t i o n i  d n z d i a q u c ,  1 Y > O l .  28-29. 



de plus de 3b8%%omparativement i 228% pour la region immediate9 
et a un accroissement de 13 I%,'' pour I'ensemhle de la colonie. L.a forte 
cruissance obtenue par le village s'explique par le caractkre embryon- 
r~aire qu'il posskde encore en 1765 alors que la zone rurale accueille 
dkji des habitants depuis plusieurs decennies. Ces accroissements de la 
population participent au mouvemerlt de colonisation et d'expansion 
demographique que connait alors ]'ensemble de la plaine de Montreal. 

TABLEAI! I 

Venti lat ion socis-professiannelle des residants 
du bonrg de I ' A w ~ m p t i o n  en 1781 elen 1791 

marcl lani l~ 

a~tisanb : hois CI c o n s t n ~ c ~ ~ ~ n  

melaur 

culr 

vL.tcment 

al l" lel l l~l l0l l  

diverr 

pml.s>ionn IibClales 

hdh~rana 

rcurcela 

ilutres 

indCtinis 

TOTAUY 

nolrc fiull8er~rninage qul  leirougc lenrelnblc dps ienrelgnemenlr uorlcernant chaque r r ' i i da t  erl 
ou proplcelalr~.du hourg de I'Assomprton erltrc 1718 et 1791. Nonr a w n s  Clahli des fichca h parttr 
du dipcntllcment s)rt*ma,iqnc dc, a>ch~vcs scigneur~alcsct der gleffcsder noulrci a)ant plaliquC 
dam la region. Nnus v ilroni eralement in,crtt ler inforni.ttioni rccuc l l l~e i  dani I'hiatoirc locale 
el les rrgl i l rea psrolssiaux. " L3 iegion regroup? I t s  pvroisscs de Saint~Plenc-du-Ponagc. de la Pur i l i r i t l i<~n~dc~la-  
B~enheurcure-Yicrge-hlaric de Relmt igny.  de Sa~nt-Ant<,lne~dc~Li~\,dItr~e. dc Sainl~Paul-de- 
Lilvaltric. de S a i n r ~ I a c q u c s ~ d c ~ l ' A r i ~ i ~ i l n  c l  de Sain lKt rhde- I 'Achigan.  La population dr. cctle 
r6giun 5c chiffrc cn 1761 B 2 391 individus. en 1784 i 5 I 6 8  p2rSOnnci ct B 7 853 en 1791 
~<Kerrn\i.menti dc 1765 st 1791n. Xe'ensrrnenr,~ du Canado 1665-1871, \."I. IV:  ~Reccnsemenl 
dr 17X4.3, cltC dani  F. Oucllel, r L c b M  ou rxpl~l i tC. le paysan qu?Mcoisd'avant l850,b. H,rro!re 
sorlale. 11 119401. 339-368 

'I' F. Oucllcl.LcBnr~Cor,odn 1791-1840. Clwogcmcnlr srnrorrroar ricrirv(Ollava. P m s ~  
><a de I 'UnircnitC d 'o t taas.  19801, 23. 



2 - Les villageois : ventilation socio-professionnelle 

L'essor demographique et economique de la region de I'Assomp- 
tion s'accompagne d'une augmentation de la demande pour les biens et 
les services. Au village resident principalement des artisans et des mar- 
chands (tableau I).  Ainsi retrouvons-nous plusieurs artisans oeuvrant 
dans les secteurs du bois, de la construction et a I'accon~plissement de 
divers travaux publics, dont la construction de 1'1iglise en pierre au 
bourg de I'Assomption. L'augmentation de la population accroit ega- 
lement les demandes pour les produits de consommation domestique 
tels les chaussures, les vbtements et autres. 

La communaute marchande profile aussi de cet accroissement du 
marche rural qui lui procure des revenus substantiels. Elle constitue en 
fait le groupe social le plus fortune a I'Assomption, dans la seconde 
moitie du 18e siecle. L'augmentation demographique offre egalement 
une clientele potentielle aux membres des professions liberales (notaires, 
maecins) dont le nombre apparalt relativement important. D'autre part, 
le bourg n'accueille que peu de cultivateurs, qu'ils soient retraites ou 
actifs, et de rentiers. Au 18e siecle, ce village se caractCrise donc par- 
ticulierement par ses fonctions d'echange. 

B - LA COMMUNAUTE MARCHANDE DE L'ASSO,WPTION 
1 - L'effectifet I'ethniciie 

Entre 1748 et 1791, la communaute marchande regroupe plus de 
15 pour cent des chefs de menage, soit 25 des 165 qui resident au bourg 
de I'Assomption. Leur nombre croit principalement partir des annees 
1770. Au moment de la Conquite, cinq villageois se dkclarent com- 
merqants; en 1771, I'effectif se maintient a six alors qu'en 1781, il 
grimpe a 12 et en 1791, a 15. Les periodes d'activiti de ces commer- 
$ants varient enormkment. Certains, souvent parmi les plus prosperes, 
y exercent pendant toute leur carriere. A ce noyau s'ajoutent des mar- 
ch~ndh cori~~ncr;.~nt dil* dam la ri.g~on ~n;~ntrialai\s st ilttiri.\ par 
13 crui\h;~ncc du \,illarr. vlenncnt r' \ .  in,tilllsr d~ i in i t~vc~ncn t  dam lei - ~ ~ ~~~ 

annees 1770. D'autre part, certains jeunes commerqants, souvent appa- 
r a t e s  2 un marchand de I'Assomption, ont de la difficulte s'imposer 
et quittent rapidement le bourg pour tenter leur chance dans le secteur 
rural environnant ou dans une autre region. 

Les membres de la communaut~ marchande :;e distinguent entre 
eux par diverses caracteristiques dont I'ethnicite, la nature de leurs acti- 
vites bconomiques, le niveau de fortune et le prestige social. A la dou- 
zaine de Canadiens francophones" s'ajoutent cinq Franqais de nais- 
sance, six commersants d'origine britannique et deux individus dont 
nous ignorons l'ethnicite. Alors que les Fransais s'installent a 1'As- 
- " Troir nlarcllandn sont "6s au huurg, six proviennent de l'ile de MontrCal. deux de la rive 
sud dc MuntrCal et un de la ville de QuCbec. 
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somption au cours de la derniere decennie du rigime fran~ais ,  les niar- 
chands britanniques s'y etablissent surtout durant les annkes 1780. Leur 
venue est principalement motivie par le commerce des fourrures. D'ail- 
leurs, certains d'entre eux sont lies a la compagnie du Nord-Ouest dont 
George McBeath12 et David McCrae13. A ces derniers. s'ajoutenl tou- 
tefois certains francophones, entre autres: Andre Blondeau-Drezyl' et 
a la fin du 18e siecle, des enfants des marchands villageois de la pre- 
miere generation: Franpis-Antoine Larocque fils et Lauren1 ~eroux" .  

2 - Les activitks commerciales et les niveaux de fortune 

Entre 1748 et 1791, I'activitk principale de la majorite des mar- 
chands de 1'Assomption demeure neanmoins le commerce de derail de 
produits locaux ou importes. Ce type d'echange donne lieu a une 
concurrence vive entre les marchands villageois dans I'espace rural 
environnant. L'etude des obligations, contracties envers ces derniers 
par les risidants de la rkgion de 1782 a 1791, livre une image partielle 
de cette concurrence (voir Tableau 2). Ce reflet demeure limit6 car 
seulement une partie des comptes courants sont transformes en obliga- 
tions. Cette analyse permet cependant de circonscrirr la cspicialisa- 
tionn territoriale qui s'ktablit entre certains marchands prospkres du 
bourg. 

Ainsi, nous constatons le poids exerci par Germain Leroux, sur 
les criances du bourg et de la zone rurale de la seigneurie de Saint- 
Sulpice. Install6 au village depuis la fin des annees 1750. il oppose une 
forte competition aux nouveaux detaillants qui tentent de s'ktablir dans 
les annies 1770 et 1780. Ces derniers s'implantrnt d'ailleurs avec plus 
d'aisance dans les seigneuries de Lachenaie. Lavaltrie et Repentigny, 
secteurs plus eloignes du village ou ils suhissent cependant la concur- 
rence des marchands des c8tes. 

L'exisrence de la concurrence entre les commersants d r  detail et 
I'etendue du territoire concernti, soit un rayon d'une vingtaine dr  kilo- 
mktres, nous incirent i nuancer l'image du marchand general sedentaire 
approvisionnant de son magasin. voisin de I'&glise, une clientele ruralr 
captive. Afin de rejoindre plus de paysans, le detaillant villageois doit 
sans doute trouver une f a p n  de solliciter la clientele soit direcremrnt a 
domicile, soit en deliguant un commis ou encore en &rablissanr des 
comptoirs dans la zone rurale. Cependant a I'Assomprion au 18e sikcle, 
aucune source ne revele I'exisrence de tels comptoirs. 
- 

" F. Oacllct. 'George McBealh,,. dans Diriir,n,wire hiugraphique dl, Casada, rot. 5 
(Ouebrc. Prcssrs dc I 'U~liuersil t  Laval. 19831, 563. 

" ANQM. minulr I .  Reek. orrixnmrr~r, 1 l octobrr 1787, ao 320. 
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Au commerce de detail. s'ajoutent egalement ceux du bois, des 
cireales et des founures. Dz ces activites commerciales, decoulenr par- 
fois des interventions dans le domaine du credit et de la proprier6 fon- 
ciere mrale. Certains individus s'engagent dans plusieurs secteurs d'ac- 
tivites alors que d'autres se restreignent un ou deux champs d'inter- 
vention economique. Tous ne profitent pas egalement dt: ces differentes 
activites. Ainsi les inventaires aprks dicks tenioignent des ecarts de 
fortune existant parmi la communaute marchande. 

Durant la periode observee, dix de nos marchands villageois sont 
souniis a un inventaire aprks decks de leurs biens. Les renseignements 
relarifs aux 2ges recueillis dans les contrars de mariage et dans les 
registre5 d'etat civil revklent, qu'au moment de la redaction de l'inven- 
laire apres decks, la plupart d'entre eux se situent en pleine periode 
d'activite soil entre 40 et 50 ans. 

Les fortunes possedies par les marchands de I'Assomption exck- 
dent de beaucoup celles des autres villageois. La moyenne des actifb 
mobiliers et immobiliers deterius par les commerGants est d'environ 
45 000 livres'" ssoit cinq fois supirieurs a la moyenne des actifs pos- 
sides par les membres des professions libkales et plus de dix fois sup5 
rieurs a ceux appartenant aux autres residants du bourg". Les mar- 
chands se distingurnt a tous les niveaux: biens de consommation, ins- 
truments de production, creances et immeubles. Leur statut priviligii 
se retlkte egalement dans leurs residences qui sont souvent plus vastes 
et mieux amhagees que celles des autres villageois. 

Neanmoins, il existe des disparitis entre les marchands au niveau 
de la con~position et de la valeur des actifs nlobiliers (Tableau 3). Cette 
valeur connait des ecarts de l'ordre de 1 a 50. Ainsi, Pierre-Medard 
Petrimoulx (M-4) reprisente le cas extreme d'un commerGant, posse- 
dant peu de marchandises et aucune creance, er agissant probablement 
;1 ritre d'inrermidiaire ou de commis pour un autre marchand local ou 
forain. Par contre, les Fransois-Antoine Larocque (M-8); Thomas C o q  
(M-9) et Germain Leroux (M- 10) ont des fortunes reflitant la prosperit6 
de leurs activites commerciales et financieres : marchandises et creanceb 
importantes et dans l r  cas de Leroux, la possession d'un numiraire. 
soit 12 152 livres, depassant celui ditenu par I'ensemble des autres 
marchands inventories. Cependant, nialgre les icarts de fortune sipa- 
rant ses membres, la communaute marchande demeure le groupe social 
villageois le plus fortune. Le moins prospkre des marchands invento- 
riis, Pierre-Midard Petrimoulx (M-4), jouit neanmoins d'une fortune 
- '' Tuules lcs valeura munetaires exprimeel dams cet article le son1 en lirlcb a n a m  coun. 

,7 Suit une muyenor de I'actif des biens rneubles ct irnnleublcs dr5 rnernbres dc professions 
IibCraler de 9 114 livrcs; des artisans de 1000 livrei; des habitanls de KKK livres: er des indeiinis 
de 419 livrea. Lunique renrier poor leqnel nous avons un invenlairc posrtde un a c t i i r ' v ~ l d  B I 
882 livrrs. 



Composition de la fortune de dix marchands ayant reside 3 I'Assamption 

entre 1748 et 1791 

Bicns dc Instruments de Numeraire CrCanccs lmmcublcs Actif Dettes Bilan 
consornm;~ri<~n trilwil, chrplrl passivcs 

et milrchandiscs 

31 931 14 000 

3 000 12 275 

3 MXI 18 200 

73 1 041 

8 916 9 600 

268 4 I128 2 100 

I62 9 748 1 300 

I 334 38 595 26 466 

469 59 940 17 508 
.- . 
I L  152 37 424 

. . . . . . . . 
I" >",I 

Source: 10 inventares ilprks d i c b  dc rnilrchilnds, 1767-1742 
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superieure a celle de la majorit6 des villageois qui ne sont ni marchands, 
n i  professionnels. 

3 - Le prestige social 

Au pouvoir economique des marchands correspond un prestige 
social qui se concretise par le cumul de diverses charges civiles. Ne 
subissant pas la competition du seigneur qui, dans la seigneurie de 
Saint-Sulpice, est une communaute religieuse, les cornmersants occu- 
pent diffirentes riches civiles et juridiques qui contribuent consolider 
leur influence. Ainsi, Fransois-Antoine Lamque. d'abord juge de paix, 
est Clu depute du comte de Leinster en 1791. Apris son decks I'annee 
suivants (31 octobre 1792)". c'est un autre marchand, George McBeath 
qui le remplace en 179319. Ce dernier est defait le 20 juillet 1796 par 
un autre marchand du bourg: Joseph Viger. rnembre du Bloc canadien". 
Le fait que les trois premiers deputes du comte de Leinster soient des 
commerc;ants de I'Assomption temoigne de I'importance de ce bourg 
et de sa communaute marchande dans la region environnante. 

Pour sa part, Germain Leroux occupe les postes de juge de paix et 
de commissaire de la Cour de requete, fonction qu'il partage, en 179 1 : 
avec les commersants George McBeath et Toussaint Pothie8'. Les 
marchands demeurent cependant absents des fonctions paroissiales. Les 
postes de syndic ou de marguillier sont lutBt comblCs par certains 
artisans villageois ou par des paysans aisesP2. NCanmoins, au village de 
I'Assomption, durant toute la seconde moitie du 18e sikcle, la com- 
munaute marchande predomine socialement grice i sa puissance eco- 
nomique. 

c -RAPPORTS ECONOMIQUES ENTRE LES MARCHANDS ET 
LES PAYSANS : CREDIT ET TRANSACTIONS FONCIERES 

1 - Slructure de I'endellement paysan 1765-1 769, 1775-1779 et 
1785-1 789 

L'importance du prelkvement marchand dans l'endettement pay- 
san transparail de I'etude des detles passives inscrites dans les inven- 
taires apres dicks paysans de la region de I'Assomption pour lea annCes 
1765-1769; 1775.1779 et 1785-1789 (voir tableau 4). Tout au cours de 
ces trois piriodes quinquennales, les criances reclamies par les mar- 
chands des c6tes et du bourg repkentent au moins le tiers des dettes 
- 

'"M. Fournier, La rrpriuenrr~iion pa,-irt,~rnruiri, de in ,&inn de Jnlwrr<, iluliette. Societe 
hislorique deloliette. 19771. I M .  

'' ibidem, 181. 
ihiilem, 21 9. " ANQM, minule B. Paribault. demande d 'un  rkglement de puliee pour le bourg de 1's- 

son,l%ion, leljuillel 1791. '' Ruy. Hkroirc dc TA.~mnipiiun. 80. 
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passives. La part des marchands villageois varie entre 18 et 34 pour 
cent alors que celle des autres commerpnts oscille entre I0 et 16 pour 
cent. 

Alors que le volume de I'endettement paysan fluctue &elon les 
conjonctures iconomiques, sa structure varie peu. Tout au plus remar- 
quons-nous que les arrerages seigneuriaux son1 mieux acquittks en 
phiode de stabilitk 6conomique. telle celle d r  1775-1779. A I'inverse, 
une pkriode de mauvaises r6coltes: telles les annees 1785-1789. voit la 
part relative des marchands augmenter dans les dettrs paysannes. resul- 
tant de I'incapacitk croissante de plusieurs familles paysannes i acquit- 
ter rapidement leurs dettes de consommation. Cetle hausse de la part 
marchande s'accompagne de la diminution de celle de la categorie 
aautres creanciersn. La diminution de la production comme celle du 
revenu agricole n'encouragent nullement I'engagement de main- 
d'oeuvre supplementaire ou I'achat de terres, composantes importantrs 
des dettes recenskes dans cette catkgorie. 

2 - Obligations consenties a des marchands du bourg 1753-1791 

Du commerce de detail exerce par des marchands de I'Assomption 
decoulent souvent des comptes courants impayes dont les crianciers 
exigent la transformation en obligations. Le paieme~lt dr  la dette est 
alors garanti par la presence d'une hypothkque generale et!ou speciale. 
Elle s'accompagne kgalement, dans la majoritk des cab. d r  l'octroi de 
l'intkrit legal de 6%. La presque totalite des obligations signers par les 
habitants de la region envers les marchands du bourg le sont d'ailleurs 
pour marchandises vendues. 

La figure I reprksente les nombres annuels d'obligations signies 
a des marchands de 1'Assomption entre I753 et 1791. Nous remarquons 
que les mouvements de cette courbe sont interpretables a partir des 
differentes conjonctures regionales ou coloniales. Ainsi la faiblesse du 
march6 des obligations avant la fin des annkes 1760 manifeste le carac- 
tere embryonnaire du village et l'instabilit6 du climat politique et eco- 
nomique de la colonie. 

Si I'on accepte que cle mouvement annuel des obligations a une 
signification 6 ~ o n o m i ~ u e n ~ ~  et qu'en phiode de crise, I'augmentation 
de leur nombre resulte d'un accroissemsnt d s  l'sndettement rural, nous 
pouvons presumer que 1767, 1768 et 1769 sont des annees de conjonc- 
ture defavorable dans la region de I'Assornption. La hausse du prix du 
ble confirme cette hypothese. Dans les paroisses de Berthier, de Lache- 
- .. 

Serge I~ontenwi l l .  .Rapport v~l lc~cdmprgnc e l  <,pi>c< sconomiquc microrCgional. 
Chcrl i ru rt son plar-pays au X V l l l c  s~>clc,,. clans Cenrre d'hl,tuire <conomiquc ct social" dr la 
rL'gion l ~ ~ ~ n n ~ i s c ,  Vi lk r  o conlpagner YI.'e+XYr rrrc1i.r iLyn.  I ' ~ . s r s  nnivcrsitaircr dc Lyun. 
1977). 151 



naie; de Repentigny, de 1'Ile Dupas et de I'Assomptiun. le minot de blt 
atteint le seuil de 6 livres en 1769 alors qu'auparavant i l  se maintenait 
a environ 3 ou 4 livres2'. Cette augmentation temoigne-t-elle riellement 
des conditions nkfastes vkcues sur la rive nord de hlontr6al durant ces 
annkes ou plut8t d'une hausse de la demande de hlti conskquente aux 
mauvaises rkcoltes dans la rkgion de 

D'autre part, la reprise du mouvement de colonisation dans les 
annees 1770 favorise I'augmentation de la production agricole et sti- 
mule les &changes commerciaux sans toutefois alourdir l'endettement 
paysan. Cette pkriode de bonne conjoncture, commune j. I'ensemble de 
la colonie, profite egalement de I'ouverture des marches exterieurs au 
ble ~ a n a d i e n ~ ~ .  

La hausse du nombre des obligations au debut de la decennie 1780 
risulte d'une succession de mauvaises rkcoltes que connait le Qukbec 
entre 1780 et 178427. Les paysans doivent alors ajouter a leurs achats 
habituels des quantitks additionnelles de d e ~ e e s  alimentaires et de grains 
de semence. Ne pouvant rembourser leurs achats en raison de la haisbe 
de la production agricole, ils s'endettent envers les marchands ruraux 
qui, talonnes e u x - m h e s  par leurs fournisseurs. exigent de leur clien- 
t*le la signature d'obligations. Ainbi, a I'Assomption, 15 des 25 obli- 
gations consenties B Joseph Viger le sont en 1783, annee ou ce nkgo- 
ciant doit etablir une cession de ses biens en faveur de ses crkanciers 
montrkaIaisz8. 

La fin de la decennie 1780 connait kgalement de mauvaises kcoltes 
et cons6quemment. une hausse des prix cerealiers. De 1788 2 1789, le 
prix du minot de bli dans la paroisse de I'Assomption augmente de 3 
livres 16 sols ?I 10 l i v re~ '~ .  tkmoignant d'un malake evident dans la 
production agricole. Tout comme en 1784. Germain Leroux attend, en 
1789, au lendemain de la crise, pour exiger la signature d'obligations 
par ses clients. I1 incite alors certains paysans don( les comptes sont 

'q, Ousllet en collshorat~on avcc 1. Hamelm ct R .  Chabo~, e1.i:~ pnx agricol?j dana l?s  
v i l t s  ct lcs campagnes du Quehrc d'avanl 1850: apercus quanlilalifs*. Hisloire rocioir. 15.29 
l r n s i  19R?j. 117 ~. . . -. . , * ., . . . . . " F. Ouellel. Hrsir?irr Iuotxorniqrre e l  sor.iale du Qulber 1760-.ihS0, lomc 1 IMontrL'ai, 
Fidcs. 1971), 83. 
'q. Oucllrt. LF BOS-COI>O~O 1791-1840. Cl~anp~menlr rrntc,urourel crisp (Oltawa, Ples- 

ses de I'Univerrile d'0llawa. 197hi. I I " Ouellel. Hisloire Ironoo~iyue..  .. 1 1 1 '' En 1783. I .  Vigcr doil elablir un acte de cession de nei bienr ou ace  d'atemoiemenl en 
faveur de rescrCanciers rnvers lerquel5 i l  esl redevable de plusde 30 100 livres. rou t  en demeurant 
proprietairc de s s  hirns. 1. Viger doi l  soumettre la gestion de ces derniera i l a  tutelle d'un syndic 
nomme par ser crPancier,. 11 dui l  abtenir leur autorisation avant d'effectuer un nauvel invcslis- 
sement ou une vrnlc de Les hiens. D'aulre p a t ,  jusqu'kce quc la dette soil eiorhke, les creancien 
peuvenl exiger en lout lemps lit vente panielle au lalale des hicns du dkbiteur. 

' Q ~ u e l l e l ,  d.es prix agrieoles D .  117. 
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fermes ou limites chez les autres marchands A s'approvisionner, en 
phiode de crise: A son magasin de I ' A s s ~ m ~ t i o n ' ~ .  

Indicareur utile pour identifier les fluctuations de l'6conomie 
rigionale, les obligations doivent nianmoins &tre utilisies avec pm- 
dence. Entre autres, elles ne devoilent que I'aspect officialisi de I'en- 
dettement dans une region. Parallelement subsistent plusieurs formes 
de transactions economiques sous seing prive dont nous ne pouvons 
evaluer I'importance: compte courant, billet, promesse verbale et autres. 
Ainsi Thomas Corry, qui dispose pourtant d'un des plus forts actifs au 
sein de la communaut6 marchandes', ne se classe que cinquieme au 
chapitre des obligations avec seulement 5.4% de la valeur totale des 
408 obligations (voir tableau 5 ) .  Ce phenomene s'explique partielle- 
ment par le fait que le rnarchand transige A la fois dans le commerce de 
detail et dans celui des fourrures. Aussi prisumons-nous que T. Corry 
ne recourt pas A I'obligation pour les dettes contracties par les clients 
qui sont egalement ses engages i titre de voyageurs. Le marchand n'a 
alors qu ' i  prilever directenlent sur leurs gages le montant de leurs achats 
A son magasin. 

D'autre pan, la cornparaison entre marchands, i panir des obli- 
gations, doit tenir cornpte de la periode d'activite de I'individu. Le 
poids relatif de Jean-Baptiste Durocher est amoindri par le fait que son 
action marchande intervient au tout debut de la formation du village et 
qu'elle est en bonne partie perturbee par la guerre de Sept Ans. Si nous 
le comparons aux autres marchands de son epoque, nous constatons 
qu'il concentre A lui seul 49 des 91 obligations signkes entre 1753 et 
1777. 

3 - Prelevement marchand duns l'endettement rural en 1784 et en 
1787 

Afin de mieux obberver les tluctuations du credit marchand villa- 
geois. selon les conjonctures. par rapport i l'ensemble du cridit rural, 
nous avons depouille pour 1784 et 1787 toutes les obligations contrac- 
tees par les residants de la zone d'intluence du bourg de L'Assornption. 
Nous pouvons ainsi comparer le poids de I'intervention marchande vil- 
lageoise h celle dus autres groupes de creanciers ruraux. L'annie 1784 
est caracterisee par de mauvaises recc~ltes, une epidemie et un prix 
relativement eleve du blcL.  De plus, elle est. A I'Assomption, une annit- 

ill Cclle opClaliun esl wndue puanble par le fall que ce !narchand de I'Asnomption n'est 
nul l tmcnl lalunntpar res fi,ainiricun. Auc<mtva!re. 11  esl le seul n~al ihaud b posstder, au moment 
cle run ~iL.u*s en 1792, un colrlprc zxzl'dcoraire avcc John \IcKiodlay. nfgoclallt montrfalilis cl 
principill lunmiiieurder rnarch.~ndi dz I',%ssompt~on .'' II pusrsde rlclr, un a~.rif nlclbilier et immobilier &value B 94 833 livres ruquel ac grcfic 
un p a s i f  dc 51 707 l ivrer.  ANQM.  minute 8. Faribauli, invenwire aprer decPa, l e ~ x t o b r c  1792 
au 21 fgvrier 1793. !* Ouellcr. Hirloire i<o,io,i!iqur . . .  124. 
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TABLEAU 5 

Obligations eonsenties aux marehands du village do I'A!.sarnpticm. 
1753-1791, en numbre e l  en valeur 

(en livres franqaiser) 

Nolrlbrr 
d'abligatians 

Lamcqur. F - A .  11780~1791) 

Lcrour. G. (1762-1791) 

Duruchcr. I - B .  (1753.1777) 

Vigcr. 1. (1781-17891 

Corry. T.  11775-1791) 

Bruguihre, lLB.  (1782-1791) 

Chastelain. A. (1166-1767) 

Thibaudeau. F. (17631769) 

Olivier, L.  (1766-17763 

Larocquc, A. (1712-1776) 

Bruguikre. C. l178?) 

Baubin, C.  (1785) 

Richottr, P. (1753~1755) 

TOT%UX 

record pour le nombre d'obligations signees envers des marchands du 

ter lapart maximale des marchands da is  le crkdil'mra~. Par conke, une 
annke de prosperitk comme 1787j3 devrait temoipner d'un march6 
financier plus calme ou les paysans souffrent rnoins tles pressions mar- 
chandes. 

Les resultats obtenus nous obligenl cependant i~ nuancer quelque 
peu ce raisonnement (voir tableau 6 ) .  En effet, seule la valeur absolue 
des crkances marchandes villageoises croit en annee tle crise et non leur 
poids relatif. La part des commerfants de I'Assomption est toujours 
I&g&rement superieure 50% tant en 1784 qu'en 1787. Les gros pay- 
sans, tout en quadmplant la valeur de leurs prets notariks, profitent 
moins largement que les autres creanciers d'une piriode de crise. Ce 
- " 1787 ~ $ 1  caractdiisee par des conditions farorablcs ct dcs prir c(.rCalicrs ~clalivrmrur 
bas. Ouellcl, Hiiroire 4conomiqur . . 130. 
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comportement reflkte peut-&tre le choix des paysans prosperes d'inves- 
tir dans le marche foncier et de consolider leur patrimoine immobilier 
plut6t ue d'intervenir dans le domaine du credit; moins rentable a long 9 terme3 . Pour leur part, les marchands des c6tes profitent de la rarete et 
de la chert6 des grains pour augmenter leur emprise a I'endroit d'une 
clientele rurale possedant de moins en moins de revenus et contrainte 
alors s'endetter. 

4 - Formes de paiement, hypotheques et clauses speciales 

La presque totalite des obligations signees envers les marchands 
de I'Assomption reclament un paiement en uespeces sonnantes.. A 
l'occasion, le remboursement est exkcutt. sous une forme mixte : argent 
et ckreales, numiraire el transport d'une detre due par u n  tiers. Le rachat 
dr  certaines obligations adopte la forme du travail non-rCmun6re e x 6  
cute par le dibiteur en faveur du creancier. En 1786, Joseph Pepin dit 
Moreau, cordonnier au bourg, signe une reconnaissance de dette pour 
un montant de 132 livres au marchand G .  Leroux. 11 s'engage aupres 
de ce dernier i le rembourser en travaillant pour lui <de son metier de 
cordonniefn a raiaon de 2 livres par jour. Le marchand fournit le mate- 
riel et accorde a I'arrisan <<en sus de la dite somme mentionnee le quart 
de son gain pour faire subsist6 (sic) sa famille),". Joseph Pepin se 
transforme ainsi en engage de G.  Leroux jusqu'a l'extinction de sa 
dette. Parfois meme, les marchands se remboursent a la source en pre- 
levant le montant de leurs creances sur les gages ou les salaires B venir 
des debiteurs. 

Toutes les obligations sont garanties par une hyporheque ginkale 
s'appliquant B I'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers des debi- 
teurs. Elle est snuvent accompagnee d'une hypothique speciale, iden- 
tifiant, dans le cas des proprietaires ruraux et villageois, un bien foncier 
specifique. Les noil-proprietaires engagmr. en caution, differents avoin 
mobiliers: droits de succession, animaux, instruments de transport, et 
autres. Les artisans et les engages hypothequent parfois leur salaire ou 
leurs instruments de travail. Pour leur part, des mktayers soumettent en 
caution leur part de fermage sur les rCcoltes et les anin~aux. 

Des clauses spiciales s'ajoutent parfois aux hypotheques. Cer- 
taines stipulent le moment ou s'effectuera une saisie ou une mise en 
location d'un bien hypotheque a defaut du paiement. D'autres ressern- 
blent 2 des hypotheques supplimentaires. Le debiteur s'engage alors a 
.conserver comrrle appartenantn au criancier des meubles, des instru- 
ments de travail ou des animaux. Le marchand F.-A.  Larocque utilise 
beaucoup ce type de reserve sur les anirnaux lors de In crise de 1784. 
- 

74 Voir infra. Lahlcau 7 ,  cosr6rrust le malche foncicr cn I184 st en 1787 
ANOM, rninurc I ,  Raymond. oblig;itios. 29 mai 17116. #no 884. 
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Ainsi, afin de garantir une obligation de 998 livres payable a c e  nCgo- 
cianl, Charles Chalue, habitant du ruisseau Saint-Pien-e, hypotheque la 
terre de 90 arpents oG il reside. 11 s'engage Cgalement a xgarder et 
conserver exactement comme appartenants A F.-A. La-rocque: trois che- 
vaux, deux vaches, deux boeufs, deux ginisses, cinq cochons er six 
moutons. Le paysan ne peut ni vendre ni echanger ces animaux sans le 
consentement du crt'ancieri6. En periode de crise prolongee, alors que 
les debiteurs sont incapables d'acquitter leurs obligations. le marchand 

a ferme chez son an'cien proprietaire'7 

Cependant, toutes ces modalites spkciales de paiement, d'hypo- 
thgque et de reserve demeurent marginales. La majorile des obligations 
repondent au modele-type 6 savoir: paiement en numeraire et hypo- 
theque speciale adoptant la forme d'un hien foncier. (7es paticularites 
nous revelent cependant I'etendue des possibilites que detiennent les 
creanciers villageois pour recuperer lrurs diis sans recourir necessaire- 
ment 2 la venle par adjudication d'une proprikte immobiliere. 

5 - Aelivites foneieres des marehands villageois dans le lerroir rural 
de I'Assomplion, 1784 el 1787 

L'historiographie etablit friquemlnent un lien enlre le phtnomkne 
de I'endettement paysan et celui de I'appropriation du sol rural par des 
non-exploitants. Elle propose alors un mecanisme oG des paysans, inca- 
pahles de rembourser leurs dettes envers des creanciers villageois ou 
citadins, voient ces derniers acheter ou forcer la vente de la terre qu'ils 
avaient hypothkquie. L'exploitant rural perd ainsi soo bien foncier qui 
est souvent son principal moyen de subsistance alors que les bourgeoi~ 
augmentent leur emprise sur la 7anr rurale. Plusieurs etudes franGaises3" 
se sont interessees de cette maniere a la question de I'emprise bour- 
geoise du sol pour la periode pre-industrielle. Provoquant un drainage 
d'une part des revenus ruraux et une transformation de l'agriculture, 
I'action fonciere des bourgeois temoigne alors de I'introduction du 
capitalisme dans le mondr ruraP9. Certains auteurs, dont Robert Lau- 
rent et Pierre de Saint-Jacob, attribuent mCme a I'appropriation bour- 
- '* ANQhl .  minute I .  Raymond, obli$aririn. 4 mai 1784, no 465. 
" Dan< la lirte rccensant lc nnm rle. oavrans cher uui Lan,caue a des animaux A ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~ ~ ~~ . , . 

fcmc lors de son dices en 1792, nuus lelrouvons ler noms dc dcux signataires d'ohlipations 
cuntenilnt cetfc claunc dr r6reme rur les ilnimaux. ANQTR, minute A - I .  Badeaux. I Z  au I 6  
nuvernbre 1793, no I 1  l '' Entre autres celles de G. Cdbourdin. T r r r r ~  rr hornrnfr ert Lorraine / S O - I 6 3 5  (Nancy. 
Universite d r  Nancy, 1977): S. D o q m w i l l ,  *Rappons sillr-campapnc . : > ;  G .  Ruupnci, La ville 
e ,  lo cororwpne on X V l l l e  si+rlc,  EticL rur ks p ~ p l l / a l i o r l ~  du dijonr~oi.7 (Paris, Bellea- . ~ 

L.rtms. 13601. '" Pout ~ ~ n e  critique de eeuc id&. lirc F. Braudcl, Civiliroriori ntrrririuilr. Pcoitornie ei 
capirrrhrme X Y r - X V l l l e  si iclrs,  tome 2 (Paris. Armilnd Colin. 1979). 287. 



geoise du terroir rural In proletarisation des paysans, etapr necessaire i 
la revolution industrielle"'. Cependant, nous pouvons nous interroger 
sur la pertinence d'accepter ce modele comme Ctant explicatif de la 
realit6 quebecoise de la fin du IXe siecle. 

Aussi, afin de verifier si une filiation peut Etre Ctablie entre !'en- 
dettement paysan et I'activitC fonciere villageoise dans la region de 
I'Assomption, nous avons operi des depouillements systimatiques pour 
les annees 1784 et 1787. Nous avons retenu tous les actes d'achat rela- 
tifs aux terres des seigneuries de Saint-Sulpice, de Lachenaie, de Laval- 
trie et de Repentigny et qui se rrtrouvaient dans les greffes des notaires 
rigionaux. Nous avons conserve les m&mes annees-temoins que pour 
notre etude de I'endettement afin dr  niieux identifier les consequences 
des phiodes de crise et de prosperit6 sur le marche foncier. Ces actes 
de mutations foncikres regroupent des ventea de gre gri, representant 
79.15% des transactions en 1784 et 78% en 1787; des ventes de parts de 
succession dans une proporrion de 19,5% en 1784 et de 22% en 1787, 
et finalement une seule vente forcee faisant suite i un jugement obtenu 
en 1784 par le marchand F.-A.  Larocque contre un de ses debiteurs4'. 

Le tableau 7 ne devoile aucun aigne d'appropriation marchande 
villageoise d'une part imporranre du terroir rural de la region de I'As- 
sornption en 1784 etiou 1787. La propriete paysanne predomine large- 
lnent tant en ptriode de crise qu'en periode de relative prosperite. La 
mauvaise conjoncture de 1784 c'accompagne, au niveau foncier, d'une 
augmentation de la quantite et de la valeur des terres ~endues '~ .  Les 
marchands, principaux crkanciers de la region, ne profitent cependant 
pas du gcjnflemenr du marche foncier en 1784 pour augmenter leur part 
relative. Seuls les paysans capables non seulement de conserver lrur 
patrinioine immobilier mais egalement de I'agrandir intensifient leur 
action fonciere. 

6 - Les marchands villogeois et la propriPtP rlrralt' 

Les marchands de I'Assomption apparaissent temoigner peu d'in- 
tCr& pour I'acquisition de terres rurales en vue de la constitution d'un 
important patrimoine foncier. Souvent, ils se dipartissent assez rapi- 
dement des terres qu'ils acquierent. 11s ne conservent alors qu'une ou 
deux exploitations, le plus souvent situees iproximite du bourg et bail- 
lees i fernie. 

Entre 1748 et 1791. pru de motivation existe. dans la region de 
I'Assomption, pour justifier des investissernents marchands importants - ' R .  Laurcur. Les vipfcrrms de lo C4ir t 0 r 1 1 u X I X e  (Pdris, Belles-l.umes, 1957). 45; P 
de Saint-Jacob. Ler poysanr de 10 Bowr.qo~nt. du ,ro,iiau rlernlrr si+ric dc 1'Ancipn KC.q,r,?e (Parts. 

~ ~ 

Eellea-Lettreb. 1960), 5W " ANQM, rriinule F W. Gray, venw par adjodir~tion, 30 septembre 1784, rio 143 
4 2  La \,aleur nloyenrle d u n  amen1 transiel voiainc lea 12 livres en  1784 vlers on'el le n'est 
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TABLEAU 7 

Reparlition des achats de terra rurales Lransigees en 1784 el 1787 dans la region de 
I'Assamptian par cat6parie d'acheteur (superficie en arpents, valeur en llvres frangaisesl 

Vambre d'actes Superficie Valeur 
7' % % 

Paysanr 

Marct~znda 
villagcais 

Aulrcs 
villageois 

Autres 
marchands' 

Artisans 
dcs e8tes 

TOTAUX 

* II r'agit de deux mahands  drr rOler el d ' u n  nPgocian1 de Montreal. 

.S'onrte : 81 acres dr vmtr en 1784 el 37 a r m  en 1787 wlalifs i der term! ruralcs dra vigneurxes 
dr Saint~Sulpice, Lachenair. Lavallrlc C I  Rcpenligny. 

dans le secreur foncier. La sp&culation est impossible i, cause de I'abon- 
dance des terres disponibles. De mtme, dans la seconde moitie du 18e 
sikcle, les rnarchands ne possedent aucun interel B s'impliquer directe- 
ment dans la production de ceriales destinees ii la vente. Le ble et les 
autres grains achetes des paysans suffisent alors amplement aux 
demandes locales et exterieures, souvent instables. 

Tout en adoptant diverses formes - achat de part de succession, 
&change avec ou sans soulte. donation ii rente viagere et autres - les 
transactions foncieres des marchands villageois de I'Assomption n'oc- 
cupent qu'une faible place dans leurs pratiques economiques. Ainsi 
malgrk sa longue camire (1759-1792) et sa fortune kvaluee 2 83 000 
livres au moment de son deces". G. Leroux n'achi.te, en tout ou en 
partie, que huit terres et quatre lopins ruraux. Ces achats de propriktk, 
le plus souvent suivis d'une revente, recouvrent a peine une superficie 
de 300 arpents Pour sa part, lean-Baptiste Durocher est plus actif dans 
le dornaine foncier. I1 acquiert et revend, entre 1752 et 1777, vingt-sept 

4, ANQM, minurr 1. Papinrau, invcntaire apres dCcSs, 22oc~obre 1794, no 2189 
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terrrs ou lopins de terre situes dans la r&gion de 1'Assomption. Nkan- 
moins. ce marchand fait figure d'exception puisque la tiiajorile des 
commerqants du bourg ant une action fonciere litiiitie rntre 1748 et 
1792. Les revenus rentiers assures par les fermes ou lrs profits procures 
par l a  vente des tenures rurales ne justifient pas d'ailleurs, au 18e siecle, 
de la par1 de la communaute marchande de I'Assomption. I'investisse- 
ment de sommes importantes dans le domaine foncier plutirt que dans 
Ies secteurs commercial et financier. 

COA'CLUSION 

Le bourg de I'Asson~ption abrite. dans la seconde moiti& du I Se 
siecle. une importante communaute marchande. Celle-ci &tend son 
influence sur une vaste zone rurale situie sur la rive nord du fleuvr 
Saint-Laurent. Les marchands villageois concentrent principalement 
leurs actions dans le commerce de detail, des grains, du bois et dec 
fourrures. Ces relations d'ichange tissent des liens de dkpendance 
financiere entre les march~rnds, devenus crkanciers, et leurs debiteurs. 
les paysans de la region. D'autre part. l'action marchande demeure 
marginale au niveau foncier qui ne constitue qu'un moyen parmi d'aulres 
pour rkcupkrer des creances douteuses. 

Du pouvoir 6conomique direnu par les marchands dticoule leur 
influence sociale. 11s occupent le premier rang au hein de la sociktk 
villageoise et assument la presque totalite des charges civiles. Ils 
demeurent toutefois absents des postes pamissiaux. Cependant I'essor 
de l'activite marchande, au village de 1'Assomption au IRe siecle, 
demeurc totalement tributaire de la vitalite de l'economie et de l'expan- 
sion denlographique dans la zone rurale environnantr. Ces Sacteurs. 
presents dans les decennies 1770 et 1780, contribuent fortement au 
d6veloppement du bourg de I'Assomption et assurent. du mime coup, 
la formation et la consolidation dc sa communautk marchande. 

L'intervention d r  cette drrnikre dans les secteurs commercial et 
financier, dans la region de I'Assomption, supplante largement cellr 
des negociants de Montreal, des marchands des cBtes et des gros pay- 
sans. La prosperit6 de la communaut6 marchande villageoise repose 
d'ailleurs sur la place priuilt'giee qu'elle occupe dans la dynamique des 
&changes entre la ville et la carnpagne. 





ORDRE ET DESORDRE: LE MONTREAL LUNATIC 
ASYLUM ET LA NAISSANCE DE L'ASILE AU 

QUEBEC' 

ANDRE TELL.ARD 
D @ p m  rr,rttv?, d hrs,mr<, 

L:nii.,,r,i,P il '0,rtiilrl 

DOMINIQUE NADON 
t c o l c  dc m i d ~ c i n e  

Univ~rrirC d'0lmwli  

<,. . there ore some puintc brought under my 
notice I i j  Sir John Don-or, ro rvhich I think it is 
impurtanr rhur rhp arlenlion <,I Your Majesry's 
Covernm~nr should be dirrcred without delay. I 
advert to ihp )tJanr of uny p~chlic e.stabli.shment 
for the ret.rprion of inst~nc pcrsuns eirher in 
LUIVPI- or Upper- C ' a ~ ~ a d a . ~ ~  (Lord Durham12 

11 est gkneralement reconnu que l'asile de Beauport, qui ouvrit ses 
portes en 1845, fut le premier asile au Canada fransais et qu'il s'agissait 
de la premiere institution du genre au Qukbec'. Dans leur ouvrage Essuis 
pour une prr'histoire d e  In psyh ia t r i e  uu Cunuda (1800-181(51, Andre 
Paradis et ses collaborateurs font nkanmoins ktat, de fason tres b r h e ,  
de l'existence du Montreal Lunatic Asylum puisqu'ils ant trouve 
quelques maigres documents i son sujet: un enonck des reglen~ents de 
l'institution, une loi accordant des crkdits a l'asile et un rapport d'une 

~cunorniqbcs qui coidui,ireut B la foodation dr cet nrileet $. la place qo.il occupc dais ~ 'evb~ution 
de la piychlarrir alilaire ao Quebec. Nour tenons B rcrnen-ier MM. Toby Cicliand el Ande LaRose. 
du  dipmcmcnl d'hisloile de I'Univcnitr' d'ottawa. Ler nornbreur conarils q u i l l  nous ont pro- 
digur'~ no", on1 CtC vraiment "tiles. Yos rcmcrcicmrnta run1 misi  il I'ln>titur Hannah, pour l'hlr- 
toirr dc Is mtdeeine, Dour l'aidc financiPre uu'il a cinereuiernznl wcordic aux deux sienataircs . 
dc cc! anicle. - (lohn Ccorgr Ldmblon), Earl of Durham. ,,Kcpun on thc Alial is oi Brirish Nonh Arne- 
rira . = .  dans Irish U n i v ~ r r i , )  Prr .7~  <d Rririrh Parlio,nrrtr Poperr. Colo,~icr. Canadu. vol. 2. 
Sc~ri!,,i /Xi!, (Shannun. 1968). 19. 

Vair H. Hord, The Insriruiioniil C a r r  of rh? /,~rti,ie in rhr U n i d  Slovr onri Cor~o~I,, 
(Baltimo>r, luhu Hopkins Universily Press. 1916); 129.132: M. E. Abntt. Hi,?rory <,f,Wedici,zr in 
~ h u P r o r i n c r  ofQuuhuc (Montrcal. McCill-Queens Universiry Press. 19.3 I),  77~79:  V E. Apple- 
ton, *Psychiatry in Canada a Century itgu,~, C P C J :  12 (aoOt 1967): 335361; A.  PilrdJir e, al.. 
Esvoispnirr uric prfihi,n,ire de In pxychiafrir .la Conndo (IBOO~IBXSI,  ruivi d'ttnc anilcolo~ie dr 
1 ~ x 1 ~ 1 .  iUniversite Ju Qulbe i  B Troi5-Ri~ii.rc; depanemant dr philosophie, 1 9 i i ) .  sol1 
<%Recherche? et Th6urier~. nu IS: et plus rir.cmment, F. Buudlcitu, D c  Vosilu ii In snnrc; ~tic.,iellc 
(Montreal, Editions Saint-hlanin. 1'1811 21~3.:. 

KHAF. !,ol. 39: nu 3, lhiver 1986 
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page, imprime dans la Mutttreal Medico1 Gazette de IEi44. ~ t a n t  donne 
It. peu de renseignements dont ils disposaient, les auteurs ont qualifie 
I'institution d'knigmatique, se bornant a dire a c e  propos: 

En effet, bien que partout et toujoun. Be~uport soit pdsente comme 
le prernter asile ayant exist6 au Bas-Canada, nous avons la preuvr 
qu'avanr 1845 un autre asile avait pignon sur rue h Montreal (...) 
Le silence total observe au sujet de cet asile nous fo~nde a croire 
qu'il s'agissait d'une institution a caracrere d'ahord privt, d'une 
part. D'aulre part, comme le gouvemenlent lui octroie une sub- 
vention, au nloins une fois, nous pouvons en deduire qu'il heber- 
geait prohablement certains cas que I'assistance publiqoe lui 
envoyait." 

Les Archives publiques du Canada renferment pounant un grand 
nombre de documents permettant de mieux connaitre certe institution 
qui a jusqu'ici paru mysterieuse. I1 est donc possible tl'affirmer que le 
Montreal Lunatic Asylum fur le premier asile ktabli au Quebec. Destine 
B la garde et au soin des alienks; cet asile etait public et entikrement 
subventionne par I'Etat. I I  ouvrit ses pones le premier novembre 1839 
et_ B I'instar d'autres asiles de I'epoque, avait kt6 amhag6 dans I'kdi- 
fice m&me de la prison commune de Montrea?. Aux yeux des autoritks, 
i l  s'agissait-18 d'une solution provisoire. en attendant la construction 
d'un asile d'une centaine de lits en periphirie de la ville. Toutefois, ce 
second projet n'eut pas de suite; s'il avait abouti, le premier asile per- 
manent au Quebec aurait CtC public et situe B Montreal et non a 
Beauport6. 

L'etude du Montreal Lunatic Asylum est d'autant plus interessante 
qu'elle constitue plus que I'histoire d'une institution en pmiculier; elle 
permet en definitive de voir sous un jour tout B fair nouveau les divers 
mkcanismes qui marquerent au QuCbec la prise de gestion directe du 
traitement des alienes par les autorites civiles. A vrai dire, I'apparition. 
en 1839. d'un asile au Bas-Canada n'avait rien de fortuit el ce n'est 
itflc.5 pa) un ha\ilrJ non plu\ .I <'<,I pratiquc~ntnt sn mCnls temps que 
les autt~rir& ~ouvernemsntsler Ju HIUI-CIII:IJI J2L,i~l.ticnt sllc5 i l u \ ~  " 
de s'equiper d'institutions de ce genre7. Nous croyons que c'est suite 

* Paradis ct a l . .  Escuirpour unrprlili.~loire . . .  162. 
A eettr ipoque. I'arile d r  Toronto, par exrmple, Ctair riru6 dams I'ancienne prison dc la 

rtlle de York 11841-1846) Voir Hard, The intrirurio,wI Care .... 129-132. el D. Francis. ,.The 
Devrlopmcnlof the Lnnalic Asylum i n  the htarilirne Piovincesr in S. E.  I). Short, ed.. .Medicine, 
in Cuoodidiun Soiieo) - Ht.rrorical Peweaives (>l.lonlreal. McCill-Qucen's Ilni+enitv Press. 19811, 
93-1 I 4  La ..~ont&eal Genlr ou eAu pied du Courantr, quant B elle. fo l  6 sitc de I'cxC- 
cullon de I2 patriofcs en IR38 Ellr avail CtC birir quelqucs temps aupar;>vanl el cumplCtCe vers 
1838, ~ l n ~ r  ou'elle servit B I'incarc@ration de olusieurs centtines de orisonuicri oulitisues de . . 
l'inrurrer.tio;de 1837-38. 

V ~ r c h i v e s  pnbliqucs du Canrdi, (ci-aprt-s APCI. Fonds Lunatic Arylurn. RG? B 65, vol. 
2: dossier 1843.44. 

T. Brown. ..The Origins of the Asylum in Upper Canada, 1830-1839~. Buiielin rortsdirn 
thisloire dc lo midtvmu.  1.1: 27-59, 
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aux bouleversements engendres par la crise Bconomique et par les pres- 
sions demographiques qui menerent aux Rebellions de 1837-38 que 
naquit I'institution asilaire au Bas-Canada. Les Britanniques impose- 
rent en quelque sorte I'asile aux Bas-Canadiens - qui jusque-lil faisaient 
figure de retardataires en ce qui concerne le traitement des maladies 
mentales - parce qu'ils voyaient dans l'implantation d'une telle insti- 
tution l'une des solutions aux causes des desordres recents. L'histoire 
de I'asile, que ce soit ici, en Europe ou dans le reste de 1'Amerique du 
Nord, est donc indissociablement liee B divers facteurs Cconomiques et 
sociaux qui en favoriskrent l'apparition. II convient donc, avant de 
retracer la brkve histoire du Montreal Lunatic Asylum, d'effectuer un 
survol des principaux courants qui entrainerent la naissance de I'asile 
en Occident et au Quebec. Cela devrait nous permettre de mieux com- 
prendre les micanismes internes et externes qui regirent, au cours de 
ses six annBes d'activite, la vie de la premiere institution asilaire bas- 
canadienne et qui finalement conduisirent il sa fermeture en 1845 lors 
de la fondation de I'asile de Beauport. 

I - L'AVENEhfENT DE L'ASILE 

a - L'Occidenl el le Quebec 
Les premieres mesures importantes a I'Cgard des malades mentaux 

furent prises en Occident au cours de la seconde moitie du 17e siecle, 
alors que les monarchies - de plus en plus centralisatrices - entreprirent, 
avec I'appui de la bourgeoisie naissante, d'enfermer les fauteurs de 
troubles? les deviants et les improductifs qui peuplaient leurs royaumes. 
C'est ce que Foucault a appele ale grand renfermement., renfermement 
qui allait se concrktiser en France par l'ouverture d'hbpitaux generaux 
et en Angleterre par la fondation de workhouses et d'almllousesx. 
Enfermes avec les vagabonds. les prostituees et les criminels, les 
malades, les infirmes et les orphelins, les efousn quittkrent alors un 
univers flou et indefini pour acceder a celui de la criminalit6 et de 
I'indigence. Jusqu'a la fin du 18e siecle, le traitement des uinsensksv 
allait ainsi relever de l'incarceration plutnt que de la therapeutique. A 
cette epoque cependant, I'Anglais Samuel Tuke et le Frangais Philippe 
Pine1 alibtrerenta les malades mentaux en inventant, chacun h leur 
faqon, I'asile et le traitement moral, qui devinrent rapidement la nou- 
velle panacee occidentale contre la folie. L'asile etait une institution 
completement resemfe aux alienes, qui y etiient csoignes)) sans cachots 
ni chaines. par le traitement moral, une sorte de thkrapie des moeurs 
qui avait pour but de permettre aux patients de se comporter il nouveau 
selon la nornie. C'est ainsi qu'entre 18 15 et 1830, I'Angleterre s'equipa 
d'un reseau national d'asiles tandis que plus prks de nous, les Am&- 
cains attendirent les annees 1830 avant de faire de mime. 
- ' M. Foucaull. Hirlvire de lo foli1.6 I 'dpr classiyue (Paris. Plon. 1960), 
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L'apparition de l'asile au tournant du 19e siecle n'est cependant 
pas accidentelle; elle ne resulte pas non plus uniquement de la genkro- 
site desinteressee des ~philanthropesn de I'Cpoque. En effet, la nais- 
sance de l'asile en Occident est liCe 2. l'accroissement de I'indigence 
urbaine engendree par I'industrialisation et la transition au capitalisme. 
Effrayes par les masses ouvrieres venues s'entasser dans les villes et 
par le nombre toujours croissant de dCfavorisCs que laissait derriere elle 
chaque fluctuation du nouvel ordre Cconon~ique, les mieux nantis entre- 
prirent d'ordonner et de catCgoriser le monde de la miskre urbaine, afin 
d'exercer, sur les <<classes dangereuses~, un contrble plus efficace. C'est 
ainsi qu'en meme temps que I'asile furent mis sur pied les pknitenciers, 
les maisons de redressement et autres institutions dites ade charite,~, 
qui avaient pour fonction d'isoler les diffkrentes categories de deviants 
- source de dtsordre et d'inquiitude - dans le but de hire de ces indi- 
vidus des Ctres moraux et productifs 

En comparaison avec les services deja disponibles dans la plupart 
des pays occidentaux, le Quebec de la premiere moiliC du 19e sikcle 
reservait quant B lui un sort bien peu enviable a ses malades mentaux, 
en matikre de soins et d'installations. En effet, la situation des alienis 
canadiens n'avait pratiquement pas evoluk depuis 1717, Cpoque a 
laquelle quelques loges - sortes de cachots individuels - avaient kt6 
amhagees dans I'enceinte de 1'HBpital gkneral de QuCbec. 

Cenes, on avait discutC des 1793 B la Chambre d'assemblee du 
Bas-Canada d'un nActe pour soulager les familles du soin de pourvoir 
pour les foux (sic) et les gens en dtmencew9 mais. i l  Saut tout de suite 
prCciser que cette loi n'entretenait aucun rapport avec les riformes de 
Pine1 et de Tuke et les quelques cellules de l'edifice qui fut construit a 
cette Cpoque pres de I'HBpital general de Montreal ne servirent qu'8 
l'internement d'un petit nombre de malades, detenus sans aucun trai- 
tement; en 1830, du reste, on n'y comptait plus que deux insensees, 
enfermCes depuis 1793 et 1796 re~~ec t ivemen t '~ .  Malgre la decision, 
en 1801, du Conseil ligislatif de vetlir en aide financierement aux con)- 
munautts religieuses pour la garde des insenses et des enfants aban- 
donnCs et la nomination, par la suite, de commissaires charges de la 
supervision de ce programme, les efforts des pouvoirs politiques de 
l'kpoque n'allaient servir, en definitive, qu'a perpetuer ici un mode de 
traitement d'Ancien Regime1'. 

En 1823, par suite d'une dispute en Chambre d'assemblCe concer- 
nant le montant des subsides accordes B l'entretien de!i alienes, le Con- 
- " La Gazerre deMonlrG01, ?I (mars 1793. '" Sir John Unralt. ,. Observationi ... on the Cuslody of the Insane, and the Erpediancy of 
a Public Asylurnr, Appcndiee A du rapport Durham, op. cir ,  9-10. " Sur calte question, vuir A. Parsdis er a l . .  rL'Crnsrgcncr dr l'aaile qu6b6coir au XIXe 
sikclcs. SonrC menmle, 2.2 (nu" 1977): 1-8. 



seil Legislatit dtcida de faire enqutte sur leur situation et sur celle des 
enfants abandonnes au Bas-Canada. En 1824, le comite numn16 i cette 
fin critiqua fortement dans son rapport le systeme des loges destine 2 la 
garde des insenses". On deplorait sunout i~qu'on ait employt dans les 
diffirents Districts, pour ces lniserables expediens (sic) (l'internement 
dans les loges), des sommes a i  considerables qu'elles auraient suffi a 
former un asile pour les Lunariques . . .*". Le rapport recommandait 
viven~ent la construction d'un asile d'une soixantaine de places au moins. 
.afin d r  combiner I'utilite gtnerale avec I'kconomie. .. nl? Cette solu- 
tiun avait en effet I'avantage. selon les auteurs du rapport, de s'averer, 
i moyen terme, beaucoup moins co6teuse que le systetne des loges. Le 
rapport rcsta toutefois lettre morte. 

En fait, les conditions de detention des alien& au Bas-Canada 
eurent plut6t tendmce a se dtteriorer par la suite. A partir dc 183 1 .  par 
exemple. les religieuses de 1'Hbpital general de Montreal refuserent de 
prendre soin des ~nalades mentaux de la region; crux qui ne pouvnicnt 
Ctre gardes i la nlai~on se retrouvaient done enferrnes a la prison 
commune". Dans les villes de Trois-Riviires et de Quebec par ailleurs, 
il n'y avait qu'une vingtaine de places tout au plus qui ttaient specifi- 
quement destinees a la garde des insenses dans les hbpitaux locaux. I1 
semble crpendant que le sondes <<ben6ficiaires* qui en faisaient usage 
n'etait en rien enviable a celui des malades qui devaient se contenter de 
la prison. A titre d'exemple, on pourrait citer les conditions miskrablea 
dans lesquelles etaient entretenus ces patients i I'H6pital general de 
Quebec. A I'interieur de miriuscules cellules - la plupmt d'entre elles 
mesuraient huit pieds de long sur sept pieds six pouces de large el huit 
pieds de haut - le nlalade se retrouvait dans un isolement complet. 
Quelquefois enchaini, il ne sortait de son reduit qu'une fois tous les 
huit jours our Ctre conduit dans une autre cellule tandis qu'on nettoyait R la siennel . En 1845. le Grand Jury de la ville et du district de Quebec 
s'indignait apr2s une visite effectuee aux loges de cette institution: 

- " eKappr,rt du Comitt' Special oornrne pour s'cnquerir r.1 taire ntpporr sur les Clrblisse- 
men& de cclte Pritvince, pwr la cr'ceptiun et la guiriqoo des Pcrrunnes il6rangr'rr daits lcuuesprir. 
pour la R ~ c p t i o n  descnfin~ls irouves, er pvicr le soulagemenr cl la putriaon der Pel-srmuc, ~rlalailes 
el ln f i rn~c i ,  avcc lev 1)ipcnnrs d'rcua defray& h m h e  lc Rrvenu Plorincial stc . Jovrnuidir 
Co,irrrlL/~.islai8j, 1824, Appendccc I " *Rappoll du  CornilC SpCcisl. . Appendice A (no I ) .  I1 rvt i mter  ccpendanl quc lr 
Rapport f i l l  mention h quelques rcpriscs cle .crllulca rnornlcs. 2 I'HBpilal gr'niial de 1)uehi.c. 
1)ertlnCea. scrnblc~l-it. ah boiu thClapeutique dcr ;tllenC1 qul pouvacenl p l i i en t r r  quclque crpr~ i r  
dc gu(-:lrr,n, elles l ra ienf  616 blries veri 1818 C ' r r l  Ic DL Hackeli. mr'dccin dc l' inir<tulioa, qoi 
avmt elC le principal promlotcur dr ceuc iniliarive 1rr;alc. Vr,ir '~Rappon du CornltC spr'iial ...,,. 
AppcnLllce I) (no 3) .  ainsl que P Kcaring. ,.L.'Crncrgence de l ' i is~le so Q u t t r ~  ( l800-ld4i)w. 
curnmtln~calion pr2sentCc B la reunion i\unuellr de la  Socieii. Canarllrnne polll I 'H~ r lo i i c  de la 
MCdcclne. Muntn'al. nlal 1985 

" eRapl~ort do Carnlte Spiccal ..n: Appendlce A i n o  I )  
" Panidis. o n .  c i r .  18 ;  ilussi. APC. R G  4 TI .  ro l .  8. doc. I lh9. le5 commi>saires d 

Mnrdocl~.  31 marr 1840. 
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The misery endured by its outcast and infortunate inmates is 
extreme. Their filthy cells are even in this hot season quite damp 
and unfit  for the habitation of even animals much less of human 
heinps who in addition to an aftlictine visitation of vnlvidence are 

meni which an incarceration in their horrible dungeons cirtainly 
is." 

Parce que la prise en charge directe de la garde des ali15nes al'interieur 
d'institutions sptcifiquement destinees cette fin n'avait pas encore CtC 
jugee necessaire, ni par le gouvemenient, ni par la population en gtn6- 
ral, le Bas-Canada accusait donc en cette premiere moitie du 19e siecle, 
un certain retard par rapport aux r6fornies europt5enne:s et americaines 
en ce qui a trait au traitenient de la maladie mentale. Reste a savoir 
pourquol. 

b - Les pressions economiques et sociales: ferment de I'asile 

Tel qu'indique pricedemment, I'apparition de I'asile n'est pas le 
fruit d'une evolution scientifique rationnelle; en d'autres mots elle ne 
survint pas de facon automatique, suivant la .marche du progrksn. 
comrne il serait si facile de le croire. Elle correspond plutBt i I'Cvolution 
de certaines conditions socio-~conomiques qui rendirent l'avenement 
d'une telle institution desirable aux yeux de certairis groupes sociaux. 
Encore a 1'Bge du mercantilisme. le Bas-Canada n'offrait pas, dans la 
premiere moitie du 19e sikcle, les conditions socio-iconomiques pro- 
pices a I'Crection d'asiles. L'industrialisation n'avait pas encore eu prise 

u 

a absorber les indigents. De plus: I'elite canadienne-francaise, princi- 
palement composee de membres des professions liberales pratiquant 
hors de la ville, avait. de facon ginerale. les yeux tournes surtout vers 
la campagne, I& ou au Bas-Canada s'ttaient maintenues les structures 
traditionnelles'! Elle ne voyait donc pas la necessite de construire des 
asiles - institutions essentiellement urbaines - et c'est sans doute pour- 
quoi le rapport de 1824 n'eut aucune suite. En somme, rien B ce moment- 
la ne semblait inciter les Canadiens - les Canadiens franqais, en parti- 
culier - a la construction d'asiles umodernesn pour le soin des aliCn6s. 

Les conditions sociales. 6conomiques et politiques allaient toute- 
fois Cvoluer au Bas-Canada en cette premiere moitiC du 19e s ik le  et 
c'est une crise economique el demographique grave - celle-la meme qui 

- 
" APC, RC 4 B 65, vol.  2 .  dossier 1843-44, lc Grond Jsr? de la villc el du dislricr dc 

Quebec B la Cour dei Sessions de la paix du district de Qutbrz, juiller 1844. ' Pour une analyse de In ElL'LICnlre soeialr bils~calladienne. voir I Ouellel, Hirloirp A o -  
,~nmiqup el srxiole du Bus~finoilu LMonrrial, F ide i ,  1966). ainsi que L e  Bor~Conodo. chanpe- 
menir rrrurruruux el rrirc iOna\va, Editions de I'UnneniU d'Ouawd. 1476). 
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mena aux Rebellions de 1837-38 - qui permit l'emergence des condi- 
tions sociales et psycholopiques favorables h I'Grection d ' a s i ~ e s ~ ~ .  En 
effet, ce n'est pas I'industrialisation, mais bien la crise agricole, qui 
privait les Canadiens franpais de terres et forqait l'exode d'une partie 
d'entre eux vers les villes, d'une part, et I'arrivee massive d'immiyrants 
britanniques, d'autre part, qui allaient. de concert, faire croitre la miskre 
et I'indigence urbaines de fafon spectaculaire. Or ces perturbations 
mirent fortement I'Cpreuve le reseau d'institutions de <<bienfaisance.. 
deja jug6 insuffisant. Les desordres resultant de I'evolution de la 
conjoncture suscitkrent I'inquietude de la bourgeoisie citadine, d'ori- 
pine britannique en grande partie. Mais les Rebellions de 1837-38, en 
riduisant a nCant I'influence de l'elite canadienne-francaise du parti 
Patriote, permirent l'eli te anglophone de rialiser certains de ses objec- 
tifs les plus pressants en matikre de contrBle social, et ce, par le biais 
du gouvernement britannique qui assumait desormais directement le 
pouvoir politique au Bas-Canada. 

En 1838, Lord Durham fut envoy6 par Londres dans les Canaclas 
afin de trouver des solutions aux problemes qui s'y posaient. L'assi- 
milation des Canadiens franfais constituait I'une des mesures proposies 
par Durham dans son fameux rapport. Selon ce gouverneur anglais, i l  
ruffirait pour y parvenir de noyer les Canadiens franqais sous le flot des 
imniigrants britanniques qui debarquaient annee aprks annee au port de 
Quebec. Or, comme lcs nouveaux arrivants ne trouvaient pas au Bas- 
Canada les structures et les institurions auxquclles ils etaient habitues 
dans la mkre patrie,, nombre d'entre eux partaient pour le Haut-Canada 
et de lh,  pour les Etats-Unis, dipus qu'ils etaient par la situation dans 
les colonies britanniques. Pour frciner certe saignCe, Durham joignit sa 
voix a celle des petitionnaires effrayis par les troubles r i c e n t ~ ~ ~  et 
reclama, entre autres mesures, la construction d'asiles publics dans le 
Haut et le Bas-Canadaz1. 

Bien souvent, en effet, ce sont, des preoccupations de la sorte - 
generalement enrobees de considerations philanthropiques - que l'on 
retrouvait a la base des revendicatons de ceux qui deairaient au Canada 
la construction d'asiles. L'accroissement du nombre d'insensks demu- 
nis, consCquence de I'immigralion massive des dernieres armies, et 
I'obligation pour plusieurs d'imigrer aux Etats-Unis afin d'y faire soi- 
p e r  les leors incommodaient ces petitionnaires, en tres grande majorite 
issus de la classe supkrieure anglophone. Ceux-ci ne pouvaient conce- 
voir que le Bas-Canada, en depit de son statut de colonie britannique, 
-- 

,,> Pour uric i'tude dcs dlvcii factsun qul cnrrdnhrcnl i t s  RCbcll~onr de 1817-3R. voir F 
Oucllct. OD. r i r .  el *Lcs insurrccriun> de 1837-38: uo phenum5nc sucii~lu, dans Lii,nmu d'h i r -  
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soit priv6 d'un type d'institution commun a tout pays a c i v i l i ~ e a ~ ~ .  On 
s'inquietait aussi des disordres que pouvaient causer les insenses dans 
la population et B I'intkrieur des prisons, comme en fait foi le texte 
d'une pitition datee du 16 f6vrier 1839: 

That fora number of years past, the peace of the said dicuicr (celui 
d'ottnwa) has been repeatedly disturbed and the mural feelings of 
its inhabitants shocked, by the appearances among them of man- 
iacs, and insane persons, for the most part strangers lo the coun- 
l ry ,  or to the disrricr. That although the magistrate have in every 
case. promptly, interfered both to protect the public. and to secure 
the unfortunate beings in question. yet their measure!; have been 
una\roidably attended with great public expense and inconveni- 
ence. owing to the necessity of confining and maintairting the der- 
anged persons in the Common Gaol of the District. 

... that it  has become a solemn and imperious duty o t ~  the part of 
the Legislature to provide for the reception and acco~nodation of 
insane destitute persons of the Province, one large establishment 
worthy of the public character of Upper Canada, and of so just and 
philantropic a cause." 

Pour en revenir a Durham, il nous apparait tout i fait cohkrent 
d'ailleurs que I'krection d'asiles ait i t6 suggerte dans un rapport destine 
a trouver des remedes aux dksordres qui secouaient le Haut et le Bas- 
Canada, puisque l'ordre, la skurite, la moralit6 et I'humanite represen- 
taient - dans I'ordre - les principaux arguments des promoteurs de I'asile, 
du pknilencier, des maisons de correction et autres institutions *de cha- 
rite>>. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport de Sir John Dorrat, qui 
avait etC mandati par Durham afin de faire enqu&te sur les ainstitutions 
charitablesn du Bas-Canada. Dans un plaidoyer en 1 1  points, intitulk 
*Observations (...) on the custody of the Insane. and the Expediency 
of a Public Asylum (in Lower Canada)., le commissaire. qui reconi- 
mandait vivenlent la consrmction d'un asile public au Ba.-Canada, allait 
jusqu'h faire le lien entre les Rkbellions et la prksence de lunatiques en 
liberte parmi les Canadiens franqais: 

The great extrnt of forming the province of Lower Canada, and 
the number of lunatics dispersed over its surface without any pros- 
pect of relief, either temporarily or permanently, prodlrcing the 
worst inf lur~~ce  over rhe moral character ofsocic@ $11 large par- 
ticulorilj~ in fhe ntore popular disfricrs. inhubired principalb by 

-- 
APC. RG J B 65 ,  i.nl ?. 11 s'agit plns particuliZ~emen1 de deur p(.litions pdsentks  an 

gouuerneur e6niral par des ciloyens de la ville dc >fonb6al2n jnillel 1812 ct en decenlbre 1844. 
Unc etude de quelque I I00 rwms contenus dans ccs deur p6titiona nour a revClt queplus de 95% 
d'entre eur ttaient de consonnancr anglophone. Par aillcurs. la quasi-lotali16 drr individus dun1 
nous a w n s  pu rerracer la profession - qu'ils soient homrnes J'affzirrs. malchands. avocats. rnide- 
cins ou autrea faisaienl panir de 1'6litr do la saci6lC monrrevlaise de l'6poque. " Cil6 dani R .  Splane. Sortol UI.IJore in Onmrio. 1791-I893 ITuronto. Univenity of 
Toronto Press. 1965). 203-3U4. 



Cu,~rirliuns, require the most serious consideration of rhc Legisla- 
ture." 

2 - LE MONTREAL LUNATIC ASYLUM (1839-1845) 

a - Solutios provisoire et projet d'htablissementpemtar~ent 
LC Rapport Durham fut publit le I I fevrier 1839 et le nouveau 

gouvemeur general des Canadas, sir John Colborne, et son Conseil 
special furent pries par Londres de tout mettre en oeuvre afin que cer- 
taines recommandations du rapport fussent appliqutes dans les plus 
brefs delais. Les choses n'allaient pas trainer en ce qui concerne I'kta- 
blisseinent d'un nouvel asile d'aliCnts au Bas-Canada. En effet, le 28 
avril 1839, un mois aprks avoir essuyt le refus des gouverneurs du 
Montreal General Hospital d'kriger un asile sur leur Colborne 
- qui par le ass& ne semble pas avoir Ctt particulierement intkresse par P, la question - accordait au Secretaire de la province une somme de 
2 000 livres. puiske B mCme les fonds publics, pour la mise sur pied au 
Bas-Canada d'un asile temporaire destine au soin des insenses, en atten- 
dant la construction d'un Cfablissement permanentz'. Deux semaines 
plus tard, le 11 mai, une loi similaire etait promulguee dans le Haut- 
Canada2'. 

Le 27 juin 1839. une commission etait mandatee afin de mettre le 
projet B ex6cution2". [ I  est interessant de noter que chaque groupe ou 
sous-groupe qui avait un interet particulier h la construction d'asiles y 
etait representi, soit qu'il visait I'ordre public, ou qu'il escomptait un 
profit immediat en termes d'emplois". Composee de neuf membrea, la 
Commission comptait en effet quatre niedecins-chirurgiens (R. Robert- 
son. J .  Stephensc~n, J. Crawford et J. B. C. Thresler), trois hommes 
d'affaires (E. Guy, W. Lunn et J .  Redpath) ainsi que deux honlmes de 
loi ile juge Dominique Mondelet, membre du Conseil Special, et John 
Boston, seigneur de Sf-James et de Thwaites et futur shtrif de hlont- 
rial). Pendant ses six annCes d'existence, la Commission connut suc- 
cessiven~mt deux presidents (R.Robertson et J. Boston) et deux secrC- 
taires (J. Stephenson et J .  B. C. Thresler); elle garda cependant le m@me 

" Doratt, *. Obrcrvil<l~jns . on thc Custody. .-: 10. " APC. R G 4 A I .  Sene G.  vul. 576: A Sakclau SrcrCtn~repmvi~~ci;ll .  citCparP. Kcating, 
10'. ci, 

2"roun, .STII< Origins i>f [kc Asylum ,,. Bien qllc r6clade puplnsieun.  In cunstmct~un 
d u n  arlle ne scmble par avuir ErC une priorit6 pour Colbome B l ' i p q u e  oil 11 flail lieutznant- 
gou,$meui du Haut-Can:,& (1829-1836) 

' Ordo~inunc~r P ~ r h  iaclules (I{, h'or~.'m~adi,. 4c scabioo du Cunaccl SpCcial (18391, 557- 
<it> 
2, .. 

2" Brown. ~ T h c  Oligi~ts  oi'thc A ~ y l ~ t m . .  >>. 2 2 .  '" :\PC. British Records. Ple-ConTederariun, Liber 16, uol. 111. C3926-C3427. iulin 148. '" Dans le rrlimr ordrc d'ldCes, il r.,l n nuter que I .  B C .  Thwlcr nr verra accurder lzpurls 
de rnedzcin au bluntreal l.unatic Asylum. ra~tclia qne lc nolitire Eticnnr Gu!. sera chars? des 
divctses trimb~ctions cntourdnt I'achat d'un tcnairl shoisi plwr I'Crcction dc I'dsile perrllanent. 
Volr APC. RG 4 B 65, vill  2. 



tresorier (W. Lunn). Les deux membres francophones ne semblent pas 
avoir pris une pan active aux decisions de la Commission; c'est du 
moins I'impression qui se degage a I'examen des documents qui sont 
d'ailleurs tous rtdigts en langue anglaise. 

Le mandat des commissaires Ctait double: concktiser le projet d'un 
asile permanent au Bas-Canada et: dans I'intervalle, y etablir un asile 
temporaire. Les commissaires se mirent rapidement B l'oeuvre, comme 
en temoigne un document signe par le secrktaire provincial, le 6 aoct 
1839: 

His Excellency perceived with great satisfaction the steps which 
have been taken by you ( ... ) and he fully concurs with you in 
opinion that i t  would be desirable to purchase the lot recommended 
containing about thirty arpents situated on the CBte St-Antoine at 
a cost of f  1 050. H. E. therefore will approve the measures being 
immediately adopted to secure the property and obtaining plans 
for an asylum of the improved modern system containing from 80 
to 100 patients and which may be added thereafter. H. E, sees no 
reason why the foundation should not be proceeded with as soon 
as the purchase has been completed, he has no doubts that the 
legislature of the Province will provide ample means for the com- 
pletion of the b~ilding.~' 

Le terrain fut achetC peu aprks et les plans du nouvel asile furent 
dessinks. La ville de Montreal avait kt6 choisie comme site du premier 
asile permanent au Bas-Canada probablement parce que c'est 18 ou le 
besoin s'en faisait le plus sentir. En effet, c'est dans la rigionfie Mont- 
real ou la crise tconomique eut les plus graves effets; c'est I2 oh se 
produisirent la quasi-totalite des troubles de 1837-38. c'est aussi lh ou 
se concentraient au Bas-Canada les immigrants britanniques d6muni~'~.  
Par ailleurs, comme nous l'avons dej i  signal&, les religieuses de I'HB- 
pita1 Central de Montdal refusaient la garde des malades mentaux depuis 
1831. 

Notons que le choix d'un site approprik a laconstruction d'un asile 
ne devait pas Ctre fait au hasard. 11 fallait respecter certains criteres, ce 
don1 s'acquittkrent avec soin les commissaires. 1)ans I'opinion des 
rCformateurs sociaux de I'Cpoque. un asile devait &tre situe dans un 
endroit sain, c'est-&dire a I'extCrieur de la ville, loin des milieux aavi- 
lissants,,. I1 devait s'agir d'un emplacement discret, propice a 1'Cloi- 
gnement des aliCnCs de la vue des bien-portants. Et, par-dessus tout. il 
impoflait que I'endroit choisi puisse permettre aux malades de se livrer 
a ceflaines taches manuelles. Le travail etait en effet un des BICments 

-- " APC. RCi 4 C I. vol .  3. doc. 434. le  SecrClaire de la province oux commiisairea du 
Montreal Lunatic Asylum. 6 aai~t 1819. '' F. Ouqllet. ,~srmcture der ~ c c ~ ~ p a t i o n r  er erhniiite dans les v~lles de Q o 6 k c  et MonlrCal 
t 1819-1844)x. Ei6mmls #hi.~rorre mc;alr . . .  172-102. 



primordiaux de la thtrapie asilaire, qui visait la rtinsertion de I'alitnt 
dans la socitte en tant qu'elkment productif. En d'autres termes, il 
fallait en refaire un <<membre utile pour la ~ociete*'~. Les commissaires 
furent donc fiers d'annoncer qu'ils avaient trouvt un terrain fort conve- 
nable. situt deux milles de Montreal. sur la cBte Saint-Antoine; bien 
dissimule demere la forit; en outre, le sol s'y pretait a I'agriculture, ce 
qui, selon eux, ttait <<d'une importance c~nsiderablem'~. De ]'edifice 
projete, on ne sait que peu de choses, cependant; il devait pouvoir 
accueillir une centaine de malades et bien entendu. il avait tte dessink 
de faconace que 25 de ces patients dits ade laclasse suptrieuren n'aient 
pas a se m@ler aux 75 autresg5. On estimait B 7 000 livres le coilt de sa 
con~ t ruc t ion~~ .  

En attendant la realisation de ce projet, on avait jug6 important de 
retirer les lunatiques des prisons dans lesquelles ils avaient ete confines 
pour la plupart et de les reinstaller dans un asile temporaire. Faute de 
mieux, les commissaires avaient dO opter pour le troisieme etage de la 
prison de Montreal, qui avait servi jusque-la i I'emprisonnement des 
debiteurs: 

They (les commissaires) al>o made considerable exertions to pro- 
cure 3 private house, that could be converted into a temporary 
asylum, but were unsuccessful: and finally ihey suggested to his 
Excellency that a certain part of the jail should be alloted to them 
for the present acconlodation of the insane, who had hirherto been 
kept indiscriniinately with the other prisoners confined therein, 
both his Excellency and the Comnlissioners were all aware of the 
unsuirableness of the Commonl Jail for the care of the insane per- 
sons, both as well for the sake of the establishment itself, as for 
the insane, but being persuaded that a few months would enable 
them to erect the proposed building, they expected that the-acco- 
modntion would be requisite for a very short period ~ n l y a . ~ '  

De temporaire, cet asile allait neanmoins devenir permanent, jus- 
qu'a sa fermeture en 1845. En effet, peu apres le depart de Colborne 
en 1839, on vit s'effriter la volonte politique d'etablir au Bas-Canada 
un asile public et ce, malgre les efforts repetts de la Commission. En 
guise de protestation, les commissaires dtmissionnerent en bloc le 5 
avril 184138, mais rien n'y fit; I'erection d'un asile permanent - qui 

- " AFC. RG 4 H 65. vol. 2 .  dossier 1843-34. " APC, RG 4 H 65,  " 0 1 .  2 ,  doasifr 1843-44, ler commis~aims su gouvemcur gtntral. 25 
septemble 1843 

" APC, RG 4 H 65,  vol. 2. dossier 1843-44. 1. B.  C. Thrcsler au gauvemrur gtueral. 25 
srptcmbre 1842 '' APC. RG 4 B 65,  vnl. 2 .  dnwcr 1841-44. I .  Boston er J .  B.  C. Thresler au pouverrleur 
gtn6ral. 23 anOt 1843. " APC. RG 4 B 65.  vul. 2, dossier 1 8 1 ~ 4 4 .  J .  Borlonet 1. B .  C. Threrlrrau gouvcmeur 
g6uCral. 4 iloiit 1842. 

3" A K .  KG 4 C 1. vol. 39. doc. 173, les eorrlrrlisaairer au gouverueor gedral, 5 uvril 
1841. LC gouverneui ler couvaimqull dr lsvenir >ur leur d&iaior~. 
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pourtant semblait preasante en 1839 - n'ktait plus une priorite pour le 
gouvernement qui allait finalement en venir a une solution de compro- 
mis quelques annCes plus tard; avec I'ouverture d'un 6tablissement semi- 
prive a Beauport. A quoi attribuer la mise au rancart du projer initial? 
11 est difficile pour le moment d'en determiner la cause exacte, maia on 
peut penser que les nombreux problemes legislatifs, les crises politiques 
et les frequents changements de gouverneur gCneral qui survinrent dans 
la premiere moitie des annkes quarante furent autant d'obstaclea a la 
realisation du projet. D'autre part, i l  n'est pas exclu qu'une fois les 
Rebellions terminees et I'ordre revenu, les nouveaux gouverneurs aient 
tout simplement estime que la construction d'un asile public permanent 
n'etait plus urgente, voire m&me nkcessaire. 

b - Un asile a part entiere 

Quoi qu'il en soit, c'est dans une prison que fur install6 le premier 
asile au Bas-Canada. Avec ses criminels et ses prostituees remplissant 
les deux premiers Ctages, cette institution, vue de I'exterieur, n'itait 
pas sans rappeler lea HBpitaux generaux d'autrefois. Cependant, elle 
en differail a maints egards, a commencer par la ferme volonte qu'a- 
vaient les riformateurs de I'Cpoque de &parer les insenses des cri- 
rninels. En effet. puisque la reforme des marginaux, des indigents et 
des destitues impliquait un traitement differentiel suivant le type de 
deviance, une certaine classification s'avbait necessaire afin de pou- 
voir diriger ies deviants vers les institutions appropriees - asiles: peni- 
tenciers. ecoles de reforme et autres - qui leur etaient d e ~ t i n e e s ~ ~ .  Cette 
evolution se traduisit, du point de vue pratique, p;u le sentiment que 
les deux categories de deviants, I'insensC et le criminel, ne pouvaient 
plus cohabiter et qu'il leur fallait dksorrnais des institutions distinctes. 
On avan~ait  souvent i cer egard I'argurnent que la prison etait nefaste 
aux malades et n'encourageait pas leur guerison: 

Your Lordship will therefore see that little advantage could be 
expected from the present arrangement other than removing the 
insane from the comnlon cell, where they had been indiscrimi- 
nately handled among the prisoners, explsed to their scopts and 
gests, and often deprived of their ordinary meals by the rapacity 
of their unfeeling associates.. .40 

- 
39 inrerrog~s dana le cadrp de I'cnqu?tc de 1824. les iherifs de Qudbec el dz Montreal 

considdraienl encffet que la pfirence d'inrensis dana leurs prisons cusstituaient r u n  ohs~acle 2 la 
classifica1iun dcr autres prisunnicns. ~Rappon du CvlniM Spicial . . ,  Appendice H (no 8). Sur 
route cette querliun. voir auisi 1-2.1 Fecleau, .~Rigulnliun soctale el rCprzsaion sociale d? la 
d6visnce au Bas-Canada au tournant du 19e sieclc 11741-1815)n. Rev!rtd'hi,roirr de l 'Arn6r i~ ,u~  
f r o n p i s e ,  38.4 (prinlemps 1985): 499-521 " APC, RG 4 C I .  vol. 39, doc. 173. Iza commissairas au gouverncur ginbral. 5 rvri l  
1841. 
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Plus nombreux encore W e n t  ceux qui estimaient nianmoins, comme 
I'a note Foucault", que les insenses devaient plutbt Cue places a I'ecart 
parce qu'ils derangeaient les prisonniersa2. 

En principe, I'asile etait destine a accueillir les individus <<deranges 
dans leur esprit* ou incapables d'exercer un ~contrble sur leur raisonn 
- on les designait alora par les vocables pasbe-partout de <lunatiques*, 
d'~alienesw, ou d'<<insensCs)) - susceptihles de nuire a I'ordre ou la 
moralite puhlique ou qui constituaient une source de danger pour eux- 
m&mes ou pour autrui. Comlne c'est la famille qui jusque-la avait tou- 
jours Ctt! responsable de la garde des insenses, I'asile visait; au debut 
surtout, les malades qui, dans le cadre urbain, etaient pour une raison 
ou pour une autre prives de foyer ou dont la famille n'avait pas les 
moyens de prendre soin4'. On comprendra alors pourquoi la construc- 
tion d'asiles s'avCrait toujours plus ilnperieusr a mesure que s'accrois- 
sait la misPre urbaine au Bas-Canada en cette premiere moitie du 1Ye 
sikcle. 

Ce sont les commissaires qui Ctaient responsahles de I'admission 
des patients au Montreal Lunatic A~ylum'~.  Le fait qu'une bonne panie 
des patients passerent, au dCbut en parliculier, par la prison avant d3&tre 
admis dans un asilc qui Iu-mime etait installe a I'intirieurd'un edifice 
a caractere carcCral, ne doit pas encore unz fois nous induire en erreur 
h propos de la spkcificite du Montreal Lunatic Asylum. L'administra- 
tion de cet asile Ctait completement independante de celle de la prison 
de MontrCal et c'est pourquoi, par exemple, le Dr Amoldi, nlkdecin 
attitre de ladite prison, dut, A quelques reprises, se plaindre au Secre- 
taire gineral parce que les co~nmissaires avaient refuse certains detenus 
qu'il avait tcnte d'y faire admettre4'. Les patients admis au Montreal 
Lunatic Asylum ne provenaient cependant pas tous des prisons locales. 
Leur norn pouvait &re suggere aux commissaires par un shirif, un 
medecin: un mernhre du clergC ou plus souvent encore par de simples 
particuliersJ6. On avait prCvu 2 cet effet un formulaire standardis6 deb- 

d l  F~uucaulr. Hirro,rr </e /a fidie. .. 4111-439. 
: 4PC.  KC; 4 C I. rol. 4,  doc. 821. D. Amoldi au guuvcrncur gCninl,  21 tevrier IR40. 

Voir aussl vul. 230, d w  1888 ct r o l .  224. doc. 1449. 
43 Cd qui n'enr@chait cvidemn~cnt pas lcs gens v ~ s C s  dc vouloirfaire soigner l c u n  ir>sensCs 

ou tuul ~irnplerncnt de cherchcr h dispuaer ds ceux qui pouvrienr s'aveler dmgereux. Carnrne nn 
I'a vu plu, tBt, ceux-ci disposaient g in in larnenl  d'espaccs rCrerr.6~ h l ' interirur dc l 'aii le el Ica 
propriitaires de ces Clablisseme~llr comptaic~lr bc3ucuup 5ur ces rllents payanrs aRn d'iquilibrcr 
leur budgut. Voii %Rappun dn Comilr' Special. w ,  ainsi quc A. Scull, mu re urn.^ dMadnrrr:  The 
S.lcin1 Orpanriotio,t of Inra, iq  iri Kine!urnrh Cmirrri. En~lond  (New York. StManin 's  Presb. 
1979) 50-51 ct <'Rapport du Curnitr Sp4cral r ,  Appendice A (no I ] .  ' ' Ruler und Rezuinriuns Mode onil E~vahliihed bv rile Ctwirniun onti the Comrnirriuncr.s 
<$ri,c ,Lfonrrel Lrnoric Aiy lum.  fur lhr Govrrr~rnpni ofrtjc 0Hicer.r. Poricw,r ond Servants vjrhr  
bvrlrutio,~ (Montreal. lames Starke and Co . 1840). 3 

4 5  Par txernple. APC, R G  4 C I. vol. 4, doc. 821. 0 AnlolJi :tu gourcrncrlr gC1161al. 24 
I ivr ler 1840~  

Vui r  par exernpie. R G  I H 65. vol. 2 .  duralcr 1845, Celerlin Del? 3" Secrer~ire pruvin~ 
clal. 23 decembre 1845. 



tine h &tre rempli ar le curateur ou par la personne ligalement respon- ? sable du malade4 . 
Si l'asile constituait un instrument de r6gulation sociale visant B 

retirer de la circulation une certaine categorie d'el6ments perturbateurs, 
il n'en demeure pas moins qu'il avait aussi pour fonction la rkforme ou 
la guerison des individus qui y Btaient internes. C'est pourquoi, Btant 
donne que les lieux ttaient loin de correspondre B ce qui avait kt6 pkvu,  
des amenagements avaient BtB effectuts au troisieme ttage de la prison 
afin que cet endroit soit en mesure de recevoir et de traiter les aliknes. 
Physiquement, I'asile Ctait divise en deun parties d3Bgale superficie, 
I'une pour les hommes, I'autre pour les femmes. Chaque section 
comptait dix pieces: huit d'entre elles (de 9 pieds sur 12 chacune) ser- 
vaient de chambres pour les patients; une autre de chaque cat6 semait 
de salle de toilettes et une autre encore: dans le quartier des femmes. 
servait de cuisine et de salle de lavage. Dans la section des hommes. 
I'une des chambres servait B loger des gardiens. De plus, d'anciens 
passages avaient e t t  modifies afin d'y installer les appartements du 
surintendant et de la matrone (mari et femme). Chaque section etait 
plus longue que large et elle etait traverste par un comdor donnant sur 
un petit hall. Chacune ttait sous la surveillance d'un gardien du mime 
sexe que les malades, employes qui s'ajoutaient au surintendant et B la 
matrone. Fait B noter. cette derniere gardait ses enfants avec elle B 
l ' a ~ i l e ~ ~ .  La libre circulation des malades Ctait d'usage, de m&me que 
la vie de groupe B la cuisine. II est aussi fait mention par un serviteur 
du asalon des l~natiques,,~', de salles de sejour (day-rooms) ainsi que 
de rCfect~i res~~.  I1 se peut qu'il s'agisse-lh de chambres ou de halls 
transformes B cet effet, B moins qu'ils n'aient ete situes dans une autre 
aile du troisibme ttage. 

Des 1839, les patients du Montreal Lunatic Asylum reprent  les 
soins d'un mtdecin, soins qui devinrent riguliers B partir de 1841 alors 
que le docteur Thresler (qui etait aussi I'un des membres de la Com- 
- 

A ,  Rulrs and rr,yulo,ions ..., 15: -Gentlemen, Upon your admitting A .  6 .  into the Lunatic 
Asylum at Moutreal, I hereby bind aud oblige myself to remove when required by 
you to do so; to bury i n  case of death or ro pay the funeral i:rpenses; to keep a proper 
stock of necessaries. and generally to fulfill all the obligations required by the mpulalionr of the 
Insritution. I am. Gentlemen, yours. To rhe a~.ting  commissioner^. Lunatic Asylum, Montreal.. " APC, RG 4 B 65, vol. 2, dossier 1816, Wonh B 1. 8. C. Tlucsler, 24 juillet 1845; RG 
4 C !bval. 8, doc. 1369, lcs comn!issaiRs 3 Murdoch. 31 man 1840. 

Voir A X .  RG 4 C I ,  vol. 31, doe. 7688, et RG 4 C I ,  "0137, d ~ .  8557. Ce rensai~ 
guement apparaii danr une dspsition du serviteur en question qui allegue que le surintendant 
Worth Cuail vialenl el battail cenains des intern& lorqu'il Clait saus l'influence de I'alcool. (RG 
4 C I .  uol. 3 1.  doc. 7688). Bien que eer accusations scmblent avoir C t  fondges, rien nc fut p r o u l  
par l'enqu6tedirigb par Ira cammissairer (RG 4 C 1, vol. 37. doc. 88571, qui n'avaient d'ailleurs 
2 prauverquoi que ce soit. Par conr$quent aucune sact ian ne fut imposb et Wanh et son epouse 
consrrvhrent leurparte jusqu'h la femeture de I'asile en 1845. " Ruler and Regulaliuns.. .. 12-13. 
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mission) fut nomme medecin at ti^ de I'asile". Le medecin etait charge 
d'examiner chaque patient a son anivke, de lui assigner une diktr r t  de 
lui prescrire divers traitements a mesure qu'il le jugeait n6cessaires5'. 
En fait, la thbapie en usage conespondait a celle qui se pratiquait a 
l'kpoque dans les aurres institutions asilaires d'Europe et d'Am6rique 
du Nord. En ce qui a trait aux soins prodigues et au comportrment du 
personnel rnvers le patient, ils semblent avoir i t6  inspires des regles 
gin6rales Cdictees par Philippe Pinel dans son TI-uir6 rnidico- 
philosophique". Ainsi, il etait expresdment recommand6 aux mem- 
bres du personnel - surintendants; matrone; infirmieres (gardiens dans 
la section des homrnes) et servantes (serviteurs) - de toujours se 
cornporter face aux internes avec birnvrillance et douceur, de les 
encourager par de bonnes paroles et de ne rien tenter qui puisse les 
effrayer ou leur faire croire qu'on pouvait se moquer d'eux. Le person- 
nel vivait B I'asile avec les patients et devait veiller 3 ce que ceux-ci 
menent une vie bien reglee: lever i 6:30 heures el coucher a 21:OO 
heures aux heures d'ete (du ler avril au 30 septemhre). er h 7 3 0  heures 
et 20:00 heures respectivement aux heures d'hiver (du ler octobre au 
3 1 mars). Le dejeuner etait servi a 8:30 heures, le dEner B 1130  heures 
et le *<the)> B 19:00 heures. La stricte surveillance exerebe sur les alienes 
ne devait cependant pas empicher ces derniers de se sentir en parfaite 
liberte aux endroits qui leur etaient  accessible^'^. Bien entendu. Ir tra- 
vail et les activites en plein air etaient I'honneur. Ainsi, les patients 
<<plus c a l m e s ~  etairnt amenes par groupes de quatre ou cinq dans une 
cour exterieure amenagee a lrur intention. La. sous la surveillancr d'un 
gardien, ils coupaient du bois ou s'adonnaient a differents jeux'. Pour 
les femmes, il e m b l e  probable que les tiches menagkres (lavage, cui- 
sine) aient constitue I'element preponderant de leur ntherapie de tra- 
vail,,. Les alien& lus agitks, quant B eux, itaient soumis au traitement P des bains-douches 5 le malade se trouvait enferme dans une cuve pen- 
dant UF quinzaine de minutes alors que l'on deversait sur lui de I'eau 
froide . Pour les patients plus dangereux et violents, on avait p r k u  
des contentions5', ou I'isolement dans I'unr drs charnbres". 

, - 
annfc. Tous l e i  autrc;commi~sairer aeLblent duant h tux avoir aei h titrc hCnCvale. '' Rules and Rrpulorions . 8-14, 

53 P .  Pinel, Troi14 rn4dico-pltzlosop1tiq.r (Parts, an 1x1. '* Ruler ond Rt,gi.rrlorions. ... 7- 10. 
5 5  APC, RG 4 C I .  uol. 50. due. 1659. Icq~-arnrnm~ssa!rcsau sccrgtaire provincial, 25 aoCl 

1841. el ibid. dnc. 1653. J Bustun au aecrelairc provincial: 24 aoOr 1841. Le qualificatif -plus 
calmeu aemble avoir 616 assez relalif pu i rqu ' j  unz occasion au muins, un patient profila d'un 
moment de relichcmenl dans Is sun.c~llancc pour dgcapiler un compagnon avcc la hache scrvanl 
h l a  coupe du boia! '' APC, RC 4 C I. vol. 3 i ,  doc. 8857. lc5 cummcssaires BMurdoch, 20 f&wier 1841 '' APC, RC 4 C I. r o l  31. doc. 7688, D. Arnoldi au gouvemcur gkn&ral, 29 dicembrc 
1840: '' APC, RG 4 C I. vol. 37, doc. 8857. lescammirsaires h Murdoch, 20 f iv r ier  1841 

APC, RG 4 B hS. vol. 2. dosaier 1845. Wonh 91. B .  C. Thles le~.  24 iuillef 1845. 
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Au cours de ses cinq premieres annees d'existence, soit de 1839 a 
1844: 1s Montreal Lunatic Asylum admit 196 patient!; dont 123 reprent 
leur conge, 98 &ant considkres comme gueris, et les 2.5 autres, comme 
amklior~s". Bien qu'un tel daux de guerisonn (60%) paraisse kton- 
nant, il ne differe pas de celui qu'on observe ailleqrs a la m&me epoque: 
les asiles de Toronto ou celui de Worcester aux Etats-Unis affichaient 
a vrai dire des raux comparables"'. Ces statistiques ne font du reste que 
refleter une tendance generale i I'ipoque; nee de I'klan quasi messia- 
nique qui avait vu se multiplier les asiles dans les annees 181.5- 1830 en 
Europe el 1830-1840 en Amkrique du Nord. En effet, comme on ne 
connaissait alors aucune medication ou traitement psychothkrapeutique 
vraiment efficace, on avait misk knomlement sur I'asile dans la gueri- 
sondes maladies mentales. Le choix du terrain, on I'a vu, et I'architec- 
ture de I'kdifice ktaient devenus une veritable science dans le traitement 
des trouhles mentaux. I1 est certain qu'au debut, I'erection d'institu- 
tions asser vastes, pour ne pas itre surpeuplkes et comprenant des salles 
communes. des ateliers et des terrains rbcreatifs. constituait une a m -  
lioration dans la condition des patients. Toutefois, ces conditions nou- 
velles ne justifiaient certainement pas des <&dux de gudrisonn aussi eleves 
que ceux que nous avons ivoques. En fait, les mkdecins et directeurs 
d'asiles, qui s'etaient faits les promoteurs interesses d'institutions de 
ce genre, avaient surestimi les pmprietks curatives de I'asile et ils eurent 
facilement tendance i declarer gueris ou arneliores bon nombre de 
patients qui, bien souvent, n'etaient atteints que de troubles mineurs ou 
passagers. Nombreux cependant ktaient les malades qui recevaient leur 
congk sans vraiment &re gueris et qui revenaient peu de temps apres. 

Un problkme plus lourd de consequence encore allait toutefois 
peser de facnn dkterminante sur I'kvolution de l'insritution asilaire et 
effacer le be1 optimisme des debuts de l 'he  de l'asile: le surpeuplement. 
En effet, i cause de I'accumulation des cas les plus serieux, dits <<incu- 
rables,>, qui resultait en partie de l'inexistence de moyens de guerison 
efficace et en partie aussi de la hausse constante des admissions, les 
asiles, rn&mes gigantesques, devinrent rapidement saturks de cas dits 
incurables, au point oii I'admission de cas considerks comme moins 
graves ou qui offraient certains espoirs de gukrison devint impossible. 
Faute d'espace adequat et de ressources humaines et financikres suffi- 
santes, on cessa de prodiguer le traitement moral aux patients. A partir 
de ce point, finis les taux de gukrison mirobolants: l'asile devint un 
immense receptacle oh Ies malades n'ktaient plus gukris, mais plutot 
-- 

APT, RG 4 B 6 5 ,  vol. 2,  dossier 184344. les commirrsirci ie gouverneur gCuCral, 21 
soot 184.4 " AFC. RG 4 B  6 5 ,  vol. 2, dossieraTu~unto Luualic Asylum,,, voir6gale~nent A. Deutsh, 
The ,!4~!zlall? Ill in America (New Ymk, Columbia Unjvenity Press, 1949), 154-157 et 230; L. 
V .  Bell. Trerilirty rheMenraiiy Ill (New Y o r k  Preagei. 19801, 29. 
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contenus et gardes, dans l'espoir que certains d'entre run gukrisnent 
d'eux-memes. 

L'amorce de ce processus est particulierement visible dans le cas 
du Montreal Lunatic Asylum. qui ne tarda pas lui non plus B se voir 
aux prises avec un probleme de surpopulation: 

TABLEAU 1 

ccruisremunl  de la p,pulation au 
Montreal Lunatic Asyll~m (1844-1845) 

1 Date tlommes Pemmes Ensemble I 
8 actnbre I840 7 12 19 
5 a v r l l  11141 14 I ?  27 
8 juillet l8Jl  -- ?, 26 48 

2 4 j ~ l l l e l  1845 24 23 47 
28 reptenlbre 1845' ? 52 

Sourrr: APC, RG 4 C I ,  vol 24, d ~ .  h632. les cornmissairer au fouvcmeul general. 8 uctubre 

1840; RG 4 C 1 .  rol. 39. doc. 173. lei commissairca au gouyerneur general. 5 arril 

18J1: RG 4 C I .  vol. 83. doc. 1459. W. Lunnau rccr2tailc provin-ial, Bjuiilcl IX4!. 

PC 4 B 65, !,ul 2.  dnsiicr 1846. Wi~rth B I .  B .  C. Thrsilcr. 24 luillet 1845: PC 4 B h5. 
vol. 2. dossicr l8lb.  

* Dav du [ranifen dcr maladel B l'aallc temporairc dc Beauporn. 

Des 1831, alors que l'asile ne comptait que 27 patients, les commis- 
saires avaient dijB con~mence B se plaindre de  la surpopulation: 

... in the female side there are 12 patients 2 attendants and the 
marron with her children: I5 grown persons (excluding the chil- 
dren~) in a space little more than sufficient for half this niumber, 
as several of the patients are violent and should (if possible) he 
confined in seperate sleeping appmments.'2 

A partir de ce moment, le probleme n'allaif cesser de croitre. En 1845, 
alors que 51 personnes rCsidaient B I'asile, on pouvait compter trois 
patients par charnbre. Deun Ctaient installis dans un corridor, un dans 
un hall ou I'on avait aussi installe deux gardie&. 

En fait, le processus de surpeuplement s't'tait amorcC dans les tout 
premiera temps du Montreal Lunatic Asylum. Des 1840, en effet, le 
docteur Arnoldi, le mCdecin affect6 B la prison commune de Montreal 
el chargC d'y dCpister les malades, se plaignait du fait qu'on avait refuse 
-- '' APC. RG J C I ,  rn l .  39. duc. 171. 1i.r cummissairca au gouvcmeur gCnCral. 5 avnl 
1841. '' APC, R C 4  B 65. vul. 2. dossier 1846, Wor th j I .  B. C.  Thrcrlcr, 2Jjuillcl 1845. 



o u  renvoa.6 de  I'asile plusieurs patients qu'il avait tent6 d 'y faire 
admettre6 . Les commissaires se difendirent ainsi: 

... upon opening the present temporal). asylum, all persons who 
then in confinement in the iail. in anv of weak or deraneed intellect 
and who have been commited as vagrants were tran2ered to the 
asylum, and this was unhesitatingly permitted, as ihe accomoda- 
tion was not then required for more urgent cases. Since that period 
several patients have been received, most of whom are in a state 
of violent mental excitement. Applications were lately made to 
receive three women, all violent and unmanareable by their friends, 
in order to make room for these persons iibecame necessary to 
d~scharge those attended (by) Dr .Arn~ldi .~ '  

Ainsi, la saturation de  l 'espace par des  patients ~chron iquesn  au dCtri- 
ment d'autres offrant quelqu'espoir de  guirison. ce ma1 dont furent 
atteints la erande maioritd des  asiles occidentaux du 19e siecle. s'ktait 
rapidemenrrepandu i u  Montreal Lunatic Asylum. Le president de l'ins- 
titution etait bien conscient du  problkme e t  ne se faisait d'ailleurs, e n  
1844, plus beaucoup d' i l lusionsa ce propos: 

The crowding of insane patients together as is absolutely necessary 
in the present limited space, can afford little hope of advantage, 
further than their safe custody, and besides, the occupation of this 
very abridged accornodation, for want of this class, nrccssarily 
excludes any more encouraging cases, and still further, limit the 
utility of the present temporary asylum." 
M&me si le su~peuplement taxait lourdenlent la  yualite de ses soins, 

il semble cependant q u e  le Montreal Lunatic Asylum ne resta pas ouvert 
assei! longtemps pour qu'ils se dettriorent au m i m e  point qu'ailleurs. 
C'est du  moins I'impression qu'on a ?I la lecture d 'un editorial du  ,tIont- 
real Medical Gazette, datC du l e r  a o i t  1844: 

Where is our lunatic asylum ... Go to the commom gaol of the city, 
and there. in the female de~anment .  you will find them huddled 
together by three in the saAe cell, anb at night made to sleep in 
the narrow passages which separate the miserable cells on either 
sides. Of the receptacle of Canada West, we hear that there is but 
one at Toronto and. .. we are infonned that ours is a paradise to 
it.6' 

- 
APT. RG 4 C I. uol. 1. doc. 821. D. Amoldi au eou\,ernrur e i ~ t ~ r a l .  24 ftwicr 1840. *' APC. KG 4 C 1 .  vol. 8, doc. 1369, les commiraa&es B ~ u r d & h ,  31 mars 1810. 
APC, RG4. vol. 3, dossier 1844,J. B~lston au gouverneur gen6rill. 21 aoDt 1844 '' Monrreol Medical Galtrre, Ler aost 1844, 194. Crc editorial esr l 'un dea rarer lemoi- 

enanes ~ubl ics  cancemant lei candition~ dr vie h i'asile. LA com~arairon avec l'asile de Toronto 
;at I'ntekrsante puiique les deux instilucions ont runnu, au debut hu moin,, un  dCveIoppemen1 m 
pluieun poinls sintilazre, Principalentent public ( i t  possCdait quelques placer payantes pour les 
gens air&), l'asile dc Toronto etait de taille con>parabtc au Montreal Lunatic Asylum, puisqu'il 
cornotait 57 waricnta au 31 aoOr 1844 (APC, KG 4 B vol 65, vol. 2. dossier *Toronto Lunaric 



Bien qu'imparfaites, il semble toutefois que les conditions de vie des 
patients du Montreal Lunatic Asylum aient Bte superieures celles que 
les malades mentaux avaient dfi endurer jusque-la dans les prisons et 
les hdpitaux gkneraux. 11 suffit pour s'en rendre compte de comparer 
les rapports du Gratid Jury de la ville de Quebec de 1845 a celui du 
Grang Jury de Montreal, qui faisait suite A une visite a I'asile local et 
dans lequel on pouvait lire: 

They visrted the part of the gaol used as a lunatic Asylurn, under 
the care of Mr Worth who appears to have used his best endeavour 
towards contributing to the comfort of the persons confined but 
they cannot avoid regretting that this o ulous province still reniains 
without any proper place of refuge. g, p 

11 est h noter que ce jugement port6 per le Grand Jury reste positif a 
certains egards et ce, malgre le probleme aigu de surpopulation au 
Montreal Lunatic Asylum. avec la presence de 48 patients au moment 
de leur visite. 

La fonction principale de i'asile Ctait d'isoler les individus suscep- 
t i b l e~  de porter atteinte la csecuriter et A la wnoralitb de la sociCtC 
et d'en faire B nouveau des citoyens productifs. I1 n'est donc pas eton- 
nant que ce soit dans les prisons que le Montreal Lunatic Asylum ait 
recrutC la majorite de ses patients, du moins dans les debuts. I1 semble 
on outre qu'on ait eu tendance a admettre surtout des personnes dans la 
fleur de I'bge. donc plus susceptibles de constituer un danger pour la 
sociCt-6; 8 7 6  des patients (86% a I'asile de Toronto) etaient en effet 
ages de 20 a 49 ansh9. 

La repartition des patients de la premiere institution asilaire bas- 
canadienne suivant I'origine ethnique est par ailleurs fort inttressante a 
observer. Elle semble corroborer notre hypothese a l'effet qu'au Bas- 
Canada, I'asile soit nB de concepteurs britanniques, en reaction a I'ac- 
croissement brutal de I'indigence urbaine suscitee par les pressions 
agraires et demographiques qui agitaient la province dans le deuxieme 
quart du 19e sikcle: et par I'immigration massive d'lrlandais mistreux 
en particulier. 

Si I'on tient compte de la proportion des differents groupes eth- 
niques dans la population de Montreal a I'epoque, il est frappant de 
constater B quel point avec 43% et 22% des cas respectivement, Irlan- . . 
J s ~ z  ct kio.rt,ii\ umt \ur-reprizentcz d m \  IJ popu.:itlon a,illire pdr rap- 
oort :iu 111~ivrt 23?i Jc, ~ranconhonsz cl :iu 10'i d'.Anelaiz. En In44. 

Q - 

kn effet, la vrlle de Montreal cdmptait 42.9% de francophones, 27,1ci 

'"PC. RG 1 B 65. vul. 2. dossier 1843~43. Ic Grand Jurr h la  Cour des sessions dc la 
~~ ~ ~ ~~ 

paix du dlrlrict dc Montdal. 24 juillet 1813 '' APC,  RG 4 B 65,  dossicr 1842.44. lea cornrnissairea ru gouverneur gCnCral, 21 aot, 
1844. cr RG 4 B 65. dossier =Torunla Lunatic A c y l u m ~ > .  
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hlontreal Lunatic Asylum (1839-1844) 

I Orieine ethnisue nomhre % 1 

Corrrcr: APC. RG 4 B hS, dosaie~ 1843.44, lcs cummlrsairer au goo\emeur gCncral. 21 a o h  
1 8 4 4  Ce document contient une liste avrc les "om, age. sew et origlne erhnique de 
cl~acune dcr personnel 5oignCea au Montreal Lunatic Asylum entre 1839 et 1844. 

d'Anglais, 21:7% dd'Irlandais et 6, I%, d '~cossais '~.  Les statistiques du 
Montreal Lunatic Asylum n'ont cependant rien d'ktonnant: elles cor- 
respondent plus ou moins a la composition ethnique de I'indigence 
urbaine bas-canadienne a cette epoque. Les annees 1830-45 furent mar- 
quies, ne l'oublions pas. par une arrivke massive d'lrlandais - et, acces- 
soirement, d'Ecossais - complt.tement dimunis. Pauvres et misereux, 
ceux-ci, souvent sans famille et ne sachant trop ou aller, venaienr s'en- 
tasser dans les villes esperant y trouver quelque secours. Vivant dans 
la me, certains aboutissaient a la prison et de la. i I'asile. Les Canadiens 
franqais pour leur part, bien qu'ils vecussent au m@me moment une 
crise agricole, pouvaient en dernirr rrcours ktre aidis parquelque mem- 
bre de leur famille, a la ca~npagne ou ailleurs. Ainsi, risquaient-ils 
moins d'aboutir a I'asilr. Mais, bien plus que la sur-representation 
irlandaise ou icossaise, c'est la sous-representation canadienne-fran- 
caise, croyons-nous, qui est responsable d'une telle disproportion eth- 
nique au Montreal Lunatic Asylum. 

Com~ne nous l'avons mentionne. I'asile fit son apparition plus t6t 
dans les societis industrialisees comme la Grande-Bretagne que dans 
les societes h pridominance rurale st traditionnelle comme I'etait alors 
celle du Bas-Canada. Vivant dans des taudis avec un salaire tout juste 
suffisant pour survivre. une bonne partie de la population brirannique 
s'ktait habituee, par obligation. a envoyer ses malades dans ces insti- 
tutions. Ainsi ne paut-il pas anor~rlal aux rlouveaux arrivants de placer 
leurs malades mentaux a I'asile alors que pour l e h  Canadiens fran~ais ,  
le Montreal Lunatic Asylum. qui n'ktait pas ne de leurs besoins 3 eux, 
ne pouvait reprksenter autre chose qu'une institution etrangkre trans- 



plantee dans leur milieu. imposee par la metropole a sa colonie. Admi- 
nistrC I'extCrieur comme a I'inttrieur par des anglophones. sa cons- 
truction avait ete dksirCe par la bourgeoisie d'origine britannique et 
ordonnee par Londres. Rien d'itonnant dunc ce que I'asile ait e t t  
rempli de patients originaires des lles britanniques. Fortement rurale, 
la socikte canadienne-francaise n'etait tout simplemenr pas pr&te encore 
a accepter aussi facilemenr d'envoyer ses malades h I'asile. La ferme 
ciffrait presque toujours une place pour la garde d'un parent PgC <<en 
dkmencen ou un enfant nimbicilen. Encore en 1856. comme le remar- 
quait I'un des directeurs de I'asile de Beauport, les Canadiens francais 
etaient reticents h envoyer leurs parents a I'asile7'. En fait ils allaient y 
&tre ethniquement sous-representks jusqu'aux annCes 1870 environ. alors 
que Ir Qutbec commenqait d s'industrialisrr et a s'urbaniser. Les patients 
d'origine anglaise enfin, constituaient le groupe ethnique lr plus sous- 
reprksente I'asile (10%) par rapport a la place qu'ils occupaient dans 
la population montrkalaise (279) .  Ne faudrait-il pas s'en etonner 
davantage encore. du fait que I'asile de Montreal et plus tard celui de 
Beauport avaient etC rCclamCs spkcifiquement par des Anglo-Cana- 
diens? Bien au contraire, croyons-nous: I'elite kconomique montrka- 
laise etait a l'epoque en majeure partie composCe de Canadiens d'ori- 
gine anglaise. Puisque I'asile reprksentait alors pour les mieux nantis 
un agent de contr8le social de la pauvrete urbaine, i l  est normal qu'ils 
y aient Cte sous-represent& cette institution ne leur itant pas destinke. 
La majeure partie des Anglais et des membres de I'elite en gknkral qui 
en avaient besoin se faisaient soigner a la maison ou dans les cliniques 
privCes 

En septembre 1845, par suite de pressions de petitionnaires pour 
I'ouverture d'un asile permanent et apres de longues nkgociations, le 
Montreal Lunatic Asylum fermait ses portes et transfkrait ses patients 
au nouvel asile atemporairex de Beauport. Cet kvknement ne marquait 
en aucun cas une rupture de I'acti\.itt asilaire au Bas-Canada; en fait, 
il s'agissait avant tout d'un rhangement de site. Cet episode de I'his- 
toire asilaire ne va pas cependant sans susciter quelques interrogations. 
On peut en effet se demander ce qui amena le gouvemement a privile- 
gier Beauport pour la construction d'un asile permanent, ou encore 
s'interroger sur les motifs qui ont amen6 les autoritks 3 opter pour une 
forme institutionnclle semi-privee, qui leur avait kte proposCe par des 
medecins-hommes d'affaires de la region de QuCbec. A premiere vue. 
- 

7 ,  Canada (Provincel, Sci<#ona l  Papers. 1. Duuglss, <*Repon to the Cornntissco~~ncra of the 
Quehec Lunatic Asyluntr, Appcndlx 2. 1856. (.This isluctanc< tu place insane pcrsonr and idiots 
In an asylum. is also panly aurihurrd ro the strung parental Pclmgr, and thc cloic ties of the 
ha hit ants...^). Voir aussi P C ,  R l i  4 C I .  vnl. 297, doc. 1136, rmst que Paradis el al.. L ~ r u i r  
pour une prlhisiuirr . 105. 
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tout cela est assez etonnant si I'on considere que le gouvernement avait 
dtja entrepris des demarches sttieuses (achat d'un lerrain, plans d'un 
edifice) pour la construction d'un asile public et permanent a Montreal 
des 1839. De plus, avec 54,4% de la population de la province par 
rapport a 43,1% pour le district de Qutbeci2, le district de Montreal 
ttait tout design6 pour I'obtention d'un nouvel asile. En fait, la reponse 
B ces questions est relativement simple: parce qu'elle semblait moins 
urgente, la construction d'un asile ne preoccupait plus autant le gou- 
vemement, qui dCcida de jouer la carte de I'opportunisme economique 
et de negocier en vue d'une solution moins codteuse. Certains, comme 
les docteurs Badgley et Sutherland, proposerent bien un projet pour le 
soin des aliinks dans la region de Montdal, mais, comme leur propo- 
sition Btait assortie d'une entente de dix ans avec le gouvemement, elle 
fut refusee. On opta plut6t pour la solution des docteurs Douglas et 
Momn de Quebec qui acceptaient la garde des insenses pour une penode 
de trois ans, moyennant versement par I'Etat d'un montant forfaitaire 
par ttte, par a r~n te '~ .  Le nouvel asile allait donc &tre situk dans une 
ancienne e ~ u r i e ' ~ .  Ajoutons qu'a travers les tractations qui entourerent 
I'Crection du premier asile permanent au Bas-Canada. les considera- 
tions financieres semblent avoir accapark les ar6formateursn bien plus 
que le bien-&tre des futurs patients. Selon nous, il s'agissait-151 de pre- 
occupations d'hommes d'affaites sensibles au rapport cofitMnCfice bien 
plus que de soucis d'humanistes dtsireux d'allkger le fardeau de la 
souffrance humaine. 

CONCLUSION 

Tenter d'interpreter I'implantation de I'institution asilaire au Que- 
bec en commenGant par I'ouverture de Beauport en 1845, comme I'ont 
fait plusieurs, est a notre avis une erreur. En effet, I'annee 1845 - tout 
comme l'annC 1841 pour Toronto - ne correspond pas grand chose 
sur le plan socio-economique qui puisse justifier la naissance de l'asile 
a cette date precise. Les chases prennent beaucoup de coherence lors- 
que l'asile semi-priv8 de Beauport est remis a la place qu'il a vraiment 
occupee dans 1'8volution de la psychiatrie asilaire au Quebec soit celle 
d'extension et de solution de rechange 2 un asile public qui avait ouvert 
ses portes B Montreal en 1839. juste apres la publication du Rapport 
Durham. 

La naissance de I'asile au Bas-Canada (et au Haut-Canada aussi. 
semble-t-il) s'inscrit donc dans une serie de mesures envisagtes par les 
Britanniques afin d'assainir le climat social qui avait men6 aux troubles 
- 

" Canada (Province). Bureau de l'enrcgirllernent et de la ilatistique, Receniemenl des 
Cann* pour 1851-52 (Quebec. lrnprimeur de la Reine. 18531, xviii. 

APC, RG 4 B, 65. dossier 1846. 
'"Brirh Norrh American Journal of Melc ine  ond Phrriral Science, 5 (nor. 1849): 193. 
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de 1837-38. Comme elle reconnaissait deja l'asile comme instrument 
de contrBle social dans son milieu d'origine, I'klite anglophone ne pou- 
vait en effet que voir d'un bon oeil son implantation en sol canadien, 
au moment mime oh les desordres et I'accroissement de I'indigence 

sant pour le gouvernemeni, qui allait se contenter queiques a n n ~ e s ~ l u s  
tard d'unc solution dc rechange. en donnant son aval I'ouverture de 
I'asile de Beauport. Entre-temps. pendant ses six annees d'existence, 
le Montreal Lunatic Asylum, avec des moyens rkduits, allait remplir le 
rBlr d'asile part entiere. usant des mimes mCthodes thkrapeutiques 
que la plupart des autres institutions asilaires en Occident. De plus. i l  
ne tardera pas a connaitre le surpeuplement. phknomene Cvolutif cou- 
rant dana ce genre d'institution a I'Cpoque. 

L'Ctude du Montreal Lunatic Asylum demontre en outre que l'asile 
fut implant6 presqu'artificiellement dans la socikte quCbecoise par une 
puissance qui avait connu une evolution socio-kconomique differente 
et qui acceptait dCja ce genre d'institution comme une solutior~ thCra- 
peutique au probltnie de la maladie mentale. L'hCsitation des Cana- 
diens fran~ais ,  qui contrairement aux nouveaux arrivants britanniques 
semblaient mkfiants face l'asile, et leur manque total de leadership 
dans la mise en place des premieres structures asilaires portent i croire 
que I'asile n'aurait etC implante que beaucoup plus tard en ce milieu; 
n'eut etC des pressions diverses qui en favoriserent I'implantation au 
lendemain des Rihellions. Une chose est sire: ce n'est que trente a 
quarante ans apres I'Cpisode du Montreal Lunatic Asylum, lors de la 
montCe de l'industrialisation dans leur milieu, que les Canadieus fran- 
~ a i s  ont commencC a s'intCresser aux asiles et a y envoyrr les leurs 
proportionnellement A leur nombre dans la population totale. C'est aussi 
a cette Cpoque qu'ils remirent le contr6le de ces institutions aux com- 
n~unautes religieuses. Cela ne surprend gutre, puisque les autorites 
ecclCsiastiques n'avaient cessk de consolider leur emp,rise sur la sociCt6 
qutbkcoiae depuis le lendemain des RCbellions. L'Egliae qukbecoise 
allait d'ailleurs avoir la mainmise sur les soins aux malades mentaux 
pour prts d'un siecle encore, jusqu'a ce que la RCvolution tranquille 
permette a certains representants de la nouvelle elite de contester son 
hegemonie et ses methodes thCrapeutiques. Avant que ne soient &bran- 
lCes les murs de Saint-Michel-Archange et de Saint-lean-de-Dieu. 
cependant. des milliers d'hommes et de femmes allaient Ctre enfermes 
dans ces forteresses qui caractCriserent I ' be  de I'asile. C'est la cepen- 
dant un long chapitre d'une histoire qu'il reste a faire, l'histoire d'une 
ere qui pourtant avait debute bien modestement au QuCbec en 1839 
avec I'ouverture du Montreal Lunatic Asylum. 





L.\ C'OYQL'E'L'E DE 1760 E'f LE PRORI.EhlE DL I,.\ 
' l ' R ~ \ ~ S l l ' l O S  :\L' C'.\PIT.\l,lShfK1 

CLAUDE COUTURE 
Dlparlvrnenl d hrjrnvt .  

L'ni>:rrsirl d? Monirri i l  

Apres avoir analyse. dans des articles parus en 1972 el 1974, I'his- 
toriographie de la Nouvelle-France entre 1900 et 1960'; I'historien Jean 
Blain a Bcrir: *La risposte qui conlient des promesses d'avenir vient des 
sociologues, des politicologues et autres representants des sciences 

3 sociales.. . )) . 
En ce qui concerne les politicologuea, certains auteurs se sont 

effectivement charges. nommment au debut des anntes 80, d'assurer 
cette <<riposte*. Ainsi: en 1981. Gerald Bernier proposait aux lecteurs 
de la Revue d'histoire de l'Am6rique ,fi.un$aise et de la Revue cano- 
dienrze de science politique une nouvelle interpretation de La Conquete 
de 1760 fondie sur I'idee d'une *rupture structurelle>> de la socio-eco- 
nomie de I'ancienne Nouvelle-France provoquee par l'av&nement d'une 
metropole <(plus capitalisten'. Au printemps de I'annee suivente, M. 
Ta Van, qui avait participe aux premiers travaux de Gerald Bernier sur 
le sujet, publiail dans les Cuhirrs d'l~istoire de I'Universite dr  Montreal 
un article reprenant essentiellement la m@me rh2se5. Puis, en septembre 
1982. Gerald Bernier. cette fois en compagnie de Daniel Salee, etonnait 
ses lecteurs de IaRHAF en dressant un portrait revise de la bourgeoisie 
- ' Plusiruri  personner unl parlcmmcnl lu len premieres versmlp dc cc tcxle. Se tienr cepen- 
dant B remercier tout partiruli2remcnt Ica pn,iewurs Pielre Tourignant. Louis Michsl. Plerre 
Trepanccr ct Jacques Rouillard, du dCp.inement d'h'irluicr de l'Univcrsit@ de MontrCal. Scrn-Pierrc 
\Yallol. ma<nrcnanL an-hiu~stc IidCral. Yvc, Bourdon, iludvant ilu doctorat cn h i m i r e  2 I 'Univcr- 
sit6 ile M~mrrkal,  Alain NoEI. Ctudiant ;ail doctorat sn sclrnce pulitiquc B la Graduate School of 
In te~nat~onal  Scudier de Denver et l>on~iniqueSean. 6ludi;lnle audoctoral en hirco~re, actuellemeilt 
cn scolarl!C h l'Univer>it& de Hoston. 

Ic;m Hlaln. - t i onom>e c l  &oc~Cle en Nouvelle-Francc: Ic chcrncnernznt histortographique 
dans lapremttre mo i t i i  du ZOe aiCcler. Rvvucd'I~ir loi ,r  C i ' A m P r i q i c ~ ~ f i r i , ~ p k ,  26.1 Cjuin 1972,: 
3 ~ 3 3 ,  er. ~Economie  el sociCtP cn Nou\ ,c l le-F~ncc:  I'hiatociographic d o  :>nr!ies 10~60,,. R H 4 P .  
28.!<reptsmbre 1974): lb3-176. 

' l ean  Blain, r,p, c i r .  isejxzmbre 1974): 181186. 
GSrald Heroier, -Sur quelqucs effets de l a  rupture srructurclle engendr6c p:tr la Cunquere 

au Quebec: 1700-1854,,. R H A F ,  31,l ( lui l i  1'81). 69-91: -La struclurede classcs queb6coiscs au 
1Yc sli-clc et Is piahlCrnc de l 'an~culal i~;r~ dzr modrsde produc~ion,~. Rrvor c(irmdiol,w dsw.i?j>c.r 

p i l l i i i ~ o u .  11.3 lrcp!cmble 1981): 187.518 l rnnoutp.  491). 
Ta Vau. ,,La Nourc l lc~Flanre e ,  la Conqoflc prss;tge du f6oJillisrn< au capitrlismc,~. 

Collier-, d'hlsroite, 2.2 ipiintempf 1982): 3-25 

RHAF. vol. 39, no 3. h i v u  1986 
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britannique qui s'installa dans la vallee du Saint-Laurent aprks la 
Conqu&teh. 

Dans cet article, Gerald Bernier et Daniel Salee onf voulu demon- 
trer que la bourgeoisie britannique au Canada, entre 1763 et 1846, Ctait 
en appurence cupitaliste mais au fond fkodule, parce qu'elle oeuvrait 
surtout au niveau de la reproduction de la <<sphkre d'tchangen (capita- 
l i m e  marchand) et non au niveau de la asphere de production)) (capi- 
talisme industriel). Un an plus t6t, Gerald Bernier avail pourtant ecrit. 
comme nous le verrons plus en detail, qu'en raison de l'intervention 
d'une nietropole <<plus prochem de la phase industrielle du capitalisme, 
les institutions cfeodalesu herittes du regime fran~ais  furent insirCes 
dans une logique d'accumulation du capital menant a une~acctleration 
de la transition du feodalisme au capitalisme. Or, comme les marchands 
britanniques qui se sont installes apres 1763 et qui ont achete des sei- 
gneuries furent responsables de I'implantation de cette (<dynamique 
capitaliste. exportte par la nouvelle mttropole dans l'ancienne Nou- 
velle-France, on en dkduit que ces marchands-seigneurs itaient au fond 
capirulistes bien qu'en uppurerlce f kodau .  

Cette .apparenten contradiction entre les deux articles est d'autant 
plus surprenante que ces analyses, 2 premikre vue skduisantes, se vou- 
laienr plus globales. plus rigoureuses et mieux articulkes thkoriquement 
que celles de l'historiographie, qu'elle soit nationaliste ou, au contraire, 
acreightoniennes. Mime Fernand Ouellet, peu inquiet du fait d'&tre 
l'une des principales cibles de Gerald Bernier, a manifest6 un inter& 
pources travaux lorsqu'il a h i t  dans un bilan historiographique recent: 
<Gerald Bernier et Daniel Salke sont en voie de mettre au point une 
autre version marxiste plus attentive a la question nationale des trans- 
formations de la societk quebecoise au cours du sikcle qui suit la Con- 
qu&te.n7 Mais a y regarder de plus pres, ces contributions sont peut- 
itre empreintes de tares plus graves encore que celles dicrites par Jean 
Blain au sujet d'une historiographic trop centree sur un <<concept d'his- 
toire nationaliste.. Comme Gerald Bernieret Ta Van soutiennent prin- 
cipalement l'idee d'une .<rupture structurellen engendrke par la Con- 
quite et l 'adnement d'une mktropole rplus capitalisten, c'est sur ce 
point que nous concentrerons notre critique. 

Plus prtciskment, nous verrons que ces auteurs pechent par une 
ignorance, lourde de consdquences, de la complexit6 de la revolution 
induatrielle en Aogleterre; qu'une abondante IittCrature en histoire Cco- 
nomique a depuis belle lurette infirme les conclusions tle Man; au sujet 
- 

VGi.rald Bernier et Daniel Sa lk ,  <<&ppmpriatiun foncikre el hourgruisle marchande: 616- 
mentr  our une analvhe de I'icunomie muchande du BasCanada avant I E i b ~ ~ .  RHAF. 36.2 
(sept$xe 1982): 165-194. 

Frrnand Oueilct. aLes clarres dominantes ax  QuCbec. 176D~iH-10. Bilan hisbriugra- 
phiquen, RHAF. 38.2 (automne 1984). 1-12. 



de la .disparition de la yeomanry,, anglaise apres 1750 et la formation 
d'une main-d'oeuvre nnue et libre.. phenomenes que d'aucuns Jugent 
essentiels a la transition au capitalisme industriel; qu'il est chimtrique, 
par constquent, d'essayer de retrouver pour le Bas-Canada de la fin du 
18e siecle et du premier tiers du 19e, certains phbnomines cuniver- 
sels*, resultant des alois de l'histoiren regissant le passage du fioda- 
l i m e  au capitalisme, alors que lesdits phenomenes ne se sont mime 
pas produits dans le pays ~modBlen, en I'occurrence I'Angleterre; qu'en 
derniere instance. il semble que I'on ait pro,jete sur I'Angletrrre des 
annees 1760 les bouleverse~nents tconomiques des annkes IE0-1850, 
de sorte que toute la demonstration pourrait bien reposer sur un ana- 
chronisme. 

Mais d'abord, en quoi consiste exactement, selon Gerald Bernier 
et Ta Van, la <<rupture structurellex engendree par la Conquite'? 

Au contraire des historiens <<libtrauxn et sociologues marxistes 
qualifies de acontinuistrsn parce qu'ils ont Ccrit que la Conquite n'a 
pas fondamentalement modifie la socio-Cconumie de I'ancienne Nuu- 
velle-FranceH, Gerald Bernier entend demontrerque les evenements des 
annkes 1759-1763 ont namurce une rupture structurelleu'. 

Cette rupture striicfurrlle rtsulterait de l'insertion ebrutalen, au 
sein d'une socittt dominee par le mode de productiun feodal, de struc- 
tures refletant ale capitalisme le plus avarice de I'epoquealo. Glubale- 
ment, ces changements structuraux auraient signifit ~I'inversion de la 
matrice de dominance du proces d'articulatiun des modes de pruduction 
rencontrts sous la Nouvelle-France>>". En d'autres muts, avant la Cun- 
quite, dans I'articulation des deux modes de production, le feudalisme 
prtdominait. AprPs 1760, et sans que le renversement soit le resultat 
d'une impulsion interne, le mode de production capitaliste devint domi- 
nant la suite du changement de metropole. 

Tout repose en effet sur le fait que la France du milieu du 18e 
siecle serait feodale et moins capitaliste dans sa phase transitoire que la 
Grande-Bretagne". Gerald Bernier attribue cette avance des Britan- 
niques principalement au phtnomene de la concentration des terres en 
Angleterre marqut par les <<enclosuresv e t a  la formation d'une <<main- 
- 

Geralrl Bcmier. ,iSor quelqucs cilrk de l a  rupture stlucturcllc cngcndlee par la Canquete 
au Quebec: 1761)-18542,. op, c c ,  69. now I. L c b  auteurs rises sont Fernaud Oucllet el Jcan 
Hamclin. d'unc pan, Gilles Bourque, Anne I.Cgar6 elNicole Prrnrtte, d'autre pan. 

9 IhiA .",". 
"' lbid ; 70. 
" lhiJ " l h i J , 7 1 , n o t e 4  
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d'oeuvre nue et libre. provoquee par I'expropriatiun de la petite 
paysannerie13. Apres la Conquete, I'Angleterre aurait ainsi <<exporten 
ses ilemenls structuraux dans sa nouvelle coloniel', 

S'arnorce alors Dour la forrnation canadienne la ~hase  de transition 

cornrne ~rratrice dorninante.-(. ..) Car le renforcernent du caractere 
fkodal du dgime seigneurial, durant Iepremier deux-tiers de siecle 
qui suit la ConquPts, (...) n'est qu'opparent. Sa signification ne 
rkpond plus 2 la logique de la surexploitation feodale. rnais bien ?I 
celle capitnliste de constituer, h plus ou moins long terme, une 
base d'accurnulation du capital et une main-d'muvre nue el libre.l5 

Dans le cas de la nouvelle dynamique capitaliste et des tendancec 
I'accumulation accrue. les effets auraient kt6 irnmkdiats. Par contre, 

dans celui de la formation d'une masse de travailleurs .nus et libresa, 
le phenomkne se serait graduellement manifest6 de 1760 1850. Au 
coeur de ce processus, le r81e des marchands anglais a &tk,&videmment. 
essentiel. Bemier affirme que ces marchands auraient trks rapidement 
adapt6 les seigneuries qu'ils ont achetees aprks la Conquete aux lois du 
marche parce qu'ils etaient <<mieux rompus aux lois du ~ a ~ i t a l i s m e ~ ~ ~ ~ .  
Cependant, les activites de ces marchands-seigneurs seraient likes a la 
phase marchande (procks de circulation) du mode de production capi- 
laliste. Et, consciemment, ces marchands-seigneurs auraient plut8t 
cherche a maintenir le statu quo, c'est-a-dire la dominance du p rods  
dr. clriul~tlon (pha\c rn~rch;lntlc~ \ur ie pn>e?> de productlun ipha\e 
i ~ i t l u ~ t r ~ e l l c ~ .  Ce ,erait don. t~ i i i /~ , r i  L 1 4 t  ~ u ' I I ~  aurdlcnt <on[rtbu; i ctcc& 
ldrer I'avknement de la phase i;dustrielie du mode de production capi- 
taliste en accumulant des capltaux et en provoquant la formatton d'une 
main-d'oeuvre libre 

Paradoxal fut egalement le rBle de la nouvelle metropole. En effet. 
si cette metropole a pu, en amont, fouetter la dynamique capitaliste 
apres la Conquete, elle a exerce, en aval, une sirie de contraintes sur 
la colonie qui a prolonge la <<phase marchanden. Car pour la bourgeoi- 
sie metropolitaine. *la colonie existe d'abord en fonction de I'assou- 
vissement de ses propres besoins, en I'occurrence pour s'approvision- 
ner en matikres premieres et produits primaires et ouvrir une source de 
debouches a ses produits manufacturdsnt7. Ainsi, la dimension colo- 
niale a mmediatidn le procks d'expulsion de la paysannerie par labour- 

'* /hid. 
I '  / b i d ,  76-77 
'"bid., 82. 
" lbid . 89. 



geoisie en i'reinant I'industrialisation. D'oh -la mise en place des meca- 
nismes conduisant i I'expulsion de la paysannerie avant mCme que ne 
soit developpee la capacite d'absorption de ce s ~ r ~ l u s ~ ' ~ .  D'ou_ con- 
sequemment, I'emigration vers les Etats-Unis de Canadiens franqais et 
le fait que la premiere generation de prolitaires quebc'cois se serait 
constituee outre-frontierea. Ce n'est qu'apres 1846-1 85 1.  au moment 
ou I'Angleterre adopte le libre-Cchange, que les conditions reelles et 
completes de developpement du capitalisme industriel au Canada seronl 
mises en place. 

Nouvelle dynamique capitaliste, accuniulation accrue et formation 
d'une main-d'oeuvre disponible provoquee par I'expropriation de la 
paysannerie. Voila, aux yeux de Gerald Bernier. les Cltments essentiels 
de la rupture structurelle mgendrie par la Conqutte rt du renversemenl 
de la <(matrice de dominance,, en faveur du mode de production capi- 
taliste. phknomknes qui seraient les manifestations concretes des dois  
de I'histoiren regisrant le passage du feodalisme au capitalisme ou, au 
niornsnt de la transition. de la phase marchande i la phase ind~str iel le~~.  
Voila pourquoi, Cgalement. les institutions htritees du regime franqais 
ne sont restees nf6odalesw qu'en apparence seulement puisque, fonda- 
mentalement, leur foncrion aprks la Conquite fut de preparer l'6mer- 
gence du capitalisme de la phase industrielie sous I'instigation d'une 
bourgeoisie rnarchande britannique inconsciente, agissant, selon Gerald 
Bernier, dans la plus parfaite ignc~rance des *lois de l'histoiren. 

Pour sa part, Ta Van s'attaque i I'hiatoriographie en general, qu'elle 
soit uneo-nationalistex ou <<libkralen". Si IaConquite correspond i une 
rupture, ce n'eat pas au sens d'un ~traunialisme national,,, mais plut6t 
comme consequence de I'insertion dans la dynaniique d'une nouvelle 
metropole capiif~liste. Par contre, la Conqutte ne fut pas non plus un 
c,progr&an p a c e  que le developpement de I'industrie dans la colonie est 
freine par la nature imperialiste de la nouvelle n~itropolr.  
-- 

' W t i d . .  94. ," (bid.. 89. Bemie l  a r ~ r i t :  <<En hrei, I 'u~ientaliun pnse par l'agfieolfurc iuus 1'impul.iinn 
dc l i t  booigeoiaic rnarshimde pone lcs germes dl, propre dCparsement dc cerre clilise cn ce qn' l l  
nlene, B plur  ou muins Iuug terme. B I'ilncrgrnce du eapitalismc dc l a  phaw indurlrielle. Tclle 
n'ebt cener pas l a  voIonlC de lia hlurgeucsic malcllandc ( . I .  rna i i le l  esl pdci ierncnt lc r i ~ u l t a r .  
lorsqui- lea diverses dispositions iont  apprcciies B la l u r n i h  der lo/.? de l 'hisrerr~ en ec qui 
euncerne lrr +raper (Is .auliguc est de nou,) rigisrant le paluge du Yodalisme au capitalisme el. 
plus proprcmcnt. Q I ' iut ineur du MPC loi-meme, le passage de 11 phase rnalchande b 1a phase 
industfiel1e.n 

''I Ta  Vim. up.  i i r ,  3.  L ' a u t e u ~ a n u ~ a n ~ ~ n e n r  Crrit: %,Lo~~gremps leaquelquescrcarn~uochea 
cnlre lka clasriquen en ce qui  conuerne la fiadalile dc la Nuuvzlle-F~ance st la signiftcatiun de la 
Cunquele hrilannique on1 domine la sc?nc: no".. lep wunr iuhicr.  et nous l e i  supponon, encote 
Pounitnt p u l  replendre ces iruper, si elles on1 beau emouvoir quclques vaguer et dcssirler dei 
rides i la urfaec,  ue na que tenlp4bs au barsin der enfants.3 
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La these, on le voit bien, est essentiellement la m6me que celle de 
Gerald Bemier. Ta Van ajoute cependant que si l'historiographie n'a 
pas su saisir la signification de la Conqugte, c'est parce que les histo- 
riens n'ont pas compris cque les rapports ftodaux ne se definissent pas 
( .  . . )  a partir de la grandeur ou de la quantit6 des redevances, mais du 
fait mEme de l'existence du surtravail extorqu6a2'. La Nouvelle-France 
Ctait donc feodale, en raison, toujours selon Ta Van, de la pr6domi- 
nance des activit6s agricoles et de la production paysanne, sources du 
~ . s u n r ~ v s ~ l  c x t o n p ~ ~ ~ ~ .  1.e <olnmzrcc ioumrz; ! tx~upait unc placc 
marfinalc ct lz mcraanl~liblnc lais~it  patie int2prsnk rlu i;-o&~libnle 

Tout aurait chang6 avec la ConquEte. <(Premiere transformation: 
elle a detach6 le mercantilisme de la metropole fransaise et avec altt- 
ration essentielle l'integre de force a I'Angleterre. Le capitalisme s'est 
rabattu sur le f60dalismen2'. Ce arabattementn aurait tte rendu possible 
par le fait que I'Angleterre etait le seul payi, au milieu du 18e s5cle. 
oh I'on retrouvait le capitalisme asous sa forme la plus achev6es. Com- 
ment expliquer cette avance? Par deux phknomknes: la skparation des 
paysans de leurs moyens de production et la <<capitalisationa des rap- 
ports de production dans I'agriculture la suite des fameux aenclosure 
acts,,; l'emergence d'une fraction capitaliste fonciere comme classe 
politique dominante a la suite des rtvolutions du 17e sikcle (1642-1660 
et 1688)". 

En somme, la concentration de la fortune mercantile etfonciere et 
la formation d'une main-d'oeuvre mue et libren au milieu du 18e siJcle, 
resultat de I'expropriation de la petite paysannerie, seraient, selon Ta 
Van, les iltments clefs de la transition du ftodalisme au capitalisme. 
Une transition qui se serait d'abord effectuee en Angleterre pour se 
gtneraliser universellenlent par la suite puisque, ne I'oublions pas, il 
s'agit-la de lois de I'histoire. Le Bas-Canada n'a ividemment pas 
echappt a ces supposees uloisn. Et Ta Van de conclure, apres avoir 
ainsi <<dtsintriquCw les mecanismes profonds des transformations 
engendrees par la Conquste: aLa litttrature bistoriographique n'est au 
fond qu'une parole qui dit n'importe quoi et ne se tait jamai~., ,~'  

A - La udisparitionr de la uyeomanryu anglaise 

Les assertions des auteurs citts reposent essentiellement sur I'hy- 
pothese que 1'Angleterre du 18e siecle a C t t  sle premier pays i r6unir 
- 

" Ihid., 7~ 
2i Jhid 
'I {bid,,  18. 
" Ib iJ . .  19. Tn Van s'inspire i c i  de N. Puulantzai, Pouroir polirique er r b s s e ~  sociale? 

(Paris. Maspcro. 1968). lnme 1: 179. 
'' {bid., 1 3 .  



les conditions qui favorisent \'apparition du capitaiisn~e de la plrase 
ind~str iel le~>'~.  Et I'element le plus determinant, sur lequel insistent 
Gerald Bernier et Ts  Van. fut que <<l'An~leterre de 1760 amorpit les 
temps forts du prochs d'expropriation de la paysannerie - fncteur essen- 
tiel pour la constitution d'un prolelariata27. 

La these eat classique. Elle a deja et6 formulee par Karl Marx puis 
reprise par de nombreux auteurs, notamment Paul Mantoux. et mime 
dana un ouvrage recent de Michel Beaud'" Dans les campagnes 
anglaises. particuli&rement celles du sud, les initiatives des grands pro- 
prietaires nobles menerent la disparition du systeme de I'openfirld. 
Phenomene seculaire. les enclosures des terres communales s'intensi- 
fierent tout au long du 18e sikcle. De 1730 1820. elles furent mOme 
snnctionntes par plus de 5 000 .Acts of  enclosure^,,^" 75 0O(M acres de 
terres communales furent ainsi enclos de I727 a 1760: 478 000 de 1760 
& I792 et 1 000 000 de 1792 a 1815'0. Quelques contemporains ont kt6 
tres impressionnts par les cotlstquences iconomiques et sociales de ce 
rnouvement, surtout dans certains comtts. S'inspirant de leurs timoi- 
gnages. Mar: vit dans la concentration des terres et la disparition des 
communaux la possibilitk de la fortnation d'une surpopulation rurale 
prtte gagner les villes manufactnrieres naissantes et 6 servir de main- 
d'oeuvre non-qualifiie. en somme de prolCtariat. Ainsi, les syrralter-s 
et les cottugers, naguere simples occupants des cornmunaux, disparu- 
rent des campagnes et gagnerent les villes. M&me chose en ce qui 
concerne les petits et moyens proprittaires indtpendants - les yeomen - 
qui auraient dO quitter. eus aussi. les campagnes anglaises. En se ref&- 
rant notatnment & une lettre datCe de I795 d'un gentleman du Suffolk, 
dans le sud-est de I'Angleterre. i Sir T. C. Banbury. aavocat fanatique 
du sys~kme des grandes fermesn. Marx a mPme ecrit au sujet de ces 
yeonlen: avers 1750, la yeomanry avait disparu.x3' 

Mais est-ce si sur'? Depuis les anntes 1930. dans le cadre d'en- 
quktes en histoire regionale, plusieurs historiens Cconomistes anglais 
ont etudiC les mouvements migratoires de la population anglaise entre 
1750 et 1815, a partir d'Cvaluations de la population des comtes au I8e 
sikcle et des donnies du dibut du 19e siecle sur le systeme d'asslstance 
& dotnicile (Speenhamland system of poor relief). Les conclusions aux- 

- 
'WGCralcl Bernie,. ,<La ruolure ~tructurelle ....,. on. < t i . .  71. lnntc 4 ,, - Gtrald Bernrcr, <La st;ucturc de <lasses q u ~ b k e n i s r i . . . ~ ~ .  011. cii.. 4q4. nole .i. '* Paul hla~llour, La R?tol~rlinrx i,idii,~lriclls nu 18r. si?clu iPnir.  CCnltl. 19591 (premiere 

Cd,tioo en 1928; vcrbton corrtgie d'une thtrr pr6senlCe cn 19061, 577 pages. hllchcl Bcaud, 
Hisluj:c du cnpiroli~rne: /.TOO-1980 (P;ms. Seull, 1981). 37-1:. 

JLP. Rcoux. Ln rlvoliciic,n ir~drrslrivilv IPsris. Seuil, 1971). 31. 
'' Ph~ll isDcanr.  T h ~ P i n ~ 6 r d ~ ~ s r r i n i R c ~ ~ u i a r i o n  i('i~rnhndgc,CarnbridgeCt\i\craily Press, 

1465). 4?: (second editloo, 1978). " Karl hlarr, Le cill>#lo/ Lirrr I (Park, Flarnmurion. 1969). 534 el 689. noLe I I du chit- 
pill? 27 





poursuivre la vague des i~lnovations agricoles amorcee nu 17e ~ i k c l e ' ~ .  
Par contre, la penode 1760- 18 IS en fuc une de hausse des prix agricoles 
stimules, entre autres. par un gonflement du marche interne dfi a une 
augmentation sans precedent de la population anglaise. Alora que le 
nombre des habitants de I'Angleterre et du pays de Galles avait etC 
relativement atable entre I720 et 1760, il passa d'environ 6 millions en 
1760 B 12 millions en 181 13. Dans un premier ternpa, ce doublement 
de la population en un demi-sikcle fut attribuable a un recul des sur- 
mortalitis cycliques causees par les ipidemies et les crises de subsis- 
tance. Une population mieux nourrir, de meilleures conditions clima- 
tiques et hygieniques, une aimmunisation naturelle>> de la population 
apres plusieurs generations ravagies par la peste et la variole. auraient 
brise le rythme macabre des crises cycliques de surmortalite. Puis, dans 
u n  deuxieme temps, aiguillonne par une iconomie en expansion qui 
offrait de nouvelles possibilites d'emplois, se produisit un abaissement 
de 1'Bge au mariage provoquant une hausse determinante du taux de 
natalite 2 pnrtir de 1780. 

Rtvolution agricole et revolution demographique sont donc inex- 
tricablement liees. L'elargissement de I'offre d'emplois i la fin du I8e 
sikcle, facteur essentiel a l'abaissement de I'2ge au mariage, a dsult t  
de la progression des innovations agricoles. elle-m&me inconcevable 
sans I'accroissement du marche interne et la hausse des prix agricoles 
apres 1760". Voulant justement profiter de la montee de ces prix. sur- 
tout ceux du ble. les proprietaires anglais se lanckrent dans la culture 
intensive. Celle-ci etait caractensee par des rotations accCICrtes. I'uti- 
lisation de plantes fourrageres. la reduction de la jachere et l'extension 
des emblavures sur les terres communales3". La progression des 
enclosures apparait alors non pas comme la victoire definitive de l'aris- 
- ' Luuia Bergernn. ,,La . Ivolut ion agricule., m n g l c t e n r . ~ .  ~n Pirne Uon.  H8rioirr 
!c<~nomiqria ri rociolp rlz, rnor~dr I7.10~IX4U (Pitr~.~, Armand Colin. I Q l R j ,  lomc 3: 228.  

W. A. Cole ct Ph\,lli\ Deanc, RriiirhEcnnnr,~i<. Clvwrh: 1688-19.59 (Ciimbridee. C i lm~ 
bridjie lln<ueusity Press. 1962j. 6 8 .  ,. E. A. Wnglcy el R .  S. Scholield. TiaPopuh~o,~H~sior i ~!/Engl,nzd. 1541-1871 (Lundlea, 
Edwanl Arnold, 1981 1.121435.  Cs ph6nonti.n~ de l'abaiswn,eor dc I ' i ge  au marlage b lr fir) du 
18e sikcle a 616 a l 'ur ir inc d'un dibat m t x  Ic, partisans d'onc vision xoptimistcn de la r6volution 

. . 
s h ~ t  pas traduite pal une hausw des rerenus suiiiianrc pouu cumbler i;uc>nentatinn du'cobt de 

pmer Cela dl,, il ne h r ~ t  pas cunfondre'cet .tppanrrissenlcnt avrc une di;paritioo de la yroniunv 
'1~11 nc s'esr jamair ploduife cntm 176lJ c l  1815. nl arec un mulie n l r d  qu i  n'a pu ae l e a l i ~ c r  an 
momen1 ob la  r f ro lu t i i l r~  agricule retenar dam lci canlpagucs une main-d'ocurrc ahnndanrc. Pour 
urlz mlae B jour dc celle qucsrlun. voir Pclcr H. Llndert cr Jcl'frcy \\J\:lll~arnin:~. ,,Engliil, W u ~ k e ~ i  
Llving Srarldardr During rhr Industrial Rcuulu~ioaz%. l l i c  Ei.rrio,nic Hisrori Rrviea. .3h.2 (Feb~ualy 
1983) 1-25 

' ~ o u l s  Bergeron, nL,s .rirolulion agr~cnlev cn Ang le tenc~ .  up. cir.. 227. 



tocratie sur la petite paysannerie, mais plut8t comrne le triomphe de 
I'individualisme agraire.. . chez les grands comme chez les petits pro- 
prietaires. Voila pourquoi, selon Phyllis Deane, il y eut en Angleterre, 
entre 1780 et 1815, une augmentation, verifiee par toutes les etudes en 
histoire regionale, du nombre de petits proprietaires exploitants: 

pying owners. Under the Enclosure Acts, many common-right cot- 
tilgsrs received compensation for their rights which permitted them 
for the first time to buy small plots of land.@ 

Lorsque la conjoncture changera apres 1815. les petits proprietaires, 
incapables de soutenir la depression des prix, disparaitront peu 2 peu 
des campagnes4'. Mais I2 encore, ce ne sera pas avant le deuxieme tiers 
du 19e siecle que 1'011 assistera Bun exode rural que Marx saura Ctudier 
avec plus de j u ~ t e s s e ~ ~ .  

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de penser que les laisses pour compte 
des enclosures, qui n'ont pu s'acheter un bout de terre, savoir les 
currugers (qui ne possedent que leur maison), les squutters (occupants 
illegaux des terres communales) et les tenants at irill (qui n'ont qu'une 
garantie verbale d'occupation des communaux), aient davantage pris le 
chemin des villes entre 1750 et 1800. Le recours massif aux nouvelles 
techniques agricoles a partir de 1760 et les travaux d'enclosure comme 
tels ont provoquC dans les campagnes anglaises un Ccart entre l'offre 
d'emplois et la demande. MCme ['augmentation spectaculaire de la 
population n'a pu y suffire, criant ainsi un problenie de penurie relative 
de main-d'oeuvre pendant la seconde moitiC du 18e siecle jusqu'en 
1815. <<La nouvelle agriculture Ctait lahunr-irztensivr,,J' et des abrasn 
supplCmentaires Ctaient requis pour une foule de travaux: (<L'amtna- 
eement et I'entretien des clatures. haies et fosses; le soin d'un bitail 
plus nombreux; le travail plus intensif d'un sol allCgC de jacheres et 
charge de nouvelles cultures: la cl6ture des zones de for&, de landes 
ou de rnarais.. Enfin. ~ l e  developpement agricole a stimule celui d'un 
petit commerce et d'un artisanat rurauxx". Tous ces travaux ont retenu 
dans les campagnes une population nombreuse qui n'a cesse d'aug- 
menter jusqu'au milieu du 19e siecle4'. 

En sonime, si les enclosures ont fait d'une masse d'anciens utili- 
sateurs des terres communales des ouvriers agricoles, elles n'ont eu 

'" Phyllis Dcanr, The FirsrIndus!rlal Revoluriorr, M .  " Franqois BCdarida, L'ilnglerrrre rriomphartfe: 1833-1914 (Paris. Hillier. 1974). 27. 
KaI Marr, up. c i l . ,  chapltre 25. 468-479. 492~3?3, " Frim~ols Crouret, .Agriculture et rCvnlulion industnellc. Quelques riflerionin, Cahirrr 

rl'li~loire, Lyon, 12 (19671: 72. 
Louis Brrgervn. <<La .r&volu~ion agricolc. en Anglelerre*, op. ?if., 230. " Lawrence White. <<Enclosurcr a d  Population Mo~,emfnt> in England*, E.xpl~~rorioru irt 

Enrrep,rrreurial Hinon,  6 (1968-69): 176.186. 



aucun rBle direct dans la formation d'une main-d'oeuvre industrielle. 
Dans les premieres manufactures ~modernesn, c'est-&dire les filatures 
de l'industrie cotonniZre de la fin du 18e siecle et du dCbut du 19e, le 
recrutement s'est gCnCralement fait sur place partir des surplus dCmo- 
graphiques et des premiers contingents d'immigrants irlandais4'. Le 
vCritable transfert de main-d'oeuvre vers les villes commencers avec 
d e s  difficultis economiques dues a la depression des prix apres 18 15, 
s'amplifiant considCrahlement avec la nouvelle Poor Law de 1834. (. . .) 
l'abolition des Corn Laws en 1816,,47 et la fin des travaux d'enclosure. 
Plusieurs facteurs ont donc provoquk ce mouvement au milieu du 19e 
siecle et non les seules enclosures. 

Or nous avons vu dans les dCmonstrations de Gerald Bernier et Ta 
Van que la ConquSte de 1760 avait engendrC une <<rupture structurelle~~ 
de I'Cconomie de l'ancienne Nouvelle-France parce que la nouvelle 
metropole Btait nplus capitalisten; que si cette metropole ttait plus capi- 
taliste, c'est parce qu'elle avait procCdC a un <<r&glement hitif de la 
question paysannen, c'est-a-dire I'expropriation de la petite paysanne- 
rie; que cette dtpossession des petits paysans est un ClCment fondamen- 
tal de la transition B la phase industrielle du capitalisme; que la arupture 
structurellen fut le rCsultat de I'exportation par I'Angleterre de cet <<ilk- 
ment structurelw dans la vallCe du Saint-Laurent par I'intermCdiaire de 
marchands-seigneurs qui mirent en oeuvre, quoique inconsciemmenr, 
le processus de ~rahattemenb) du capitalisme sur le fkodalisme en cdant 
les conditions de dCpossession massive des paysans canadiens-franqais. 
Cette these souleve la question fondamentale suivante: compte tenu de 
ce qui a etC prCcCdemment expos&, comment la nouvelle mCtropole 
britannique aurait-elle pu, a partir de 1760, *exportem un phenomene 
socio-Cconomique qui ne s'est jamais produit chez elle au 18e sikcle, 
pas m&me au siecle suivant? Et faut-il alors s'Ctonner de ne trouver 
aucun indice vraiment significatif d'un tel mouvement dans le Bas- 
Canada de la fin du 18e sikcle et de la premiere moitiC du 19el 

B - La r4volution industrielle en Angleterre 

Gerald Bernier a Ccrit que I'on peut situer d e s  dCbuts de la rCvo- 
lulion industrielle en Angleterre h peu pres a I'Cpoque ou survient la 
ConquEtea et que Ktoute entreprise coloniale tend h reproduire une par- 
tie des structures mCtr~~ol i ta ines>>~? La rupture serait immCdiate apres 
1760 puisque, on I'a vu: sous I'effet de la mCtropole britannique. le 
proces d'articulation des modes de production est inverse en faveur du 
mode de production capitaliste et les activitCs des marchands-seigneurs 
- 

46 Frangois Crotlret, rAgncullue el drolutian industiielle . . n ,  a p  c i i ,  71. E. P. T3lhomp- 
ci l . ,  47OL472. '' Louis Bergeron, <<La arCvolutinn agricolrr en Angleterre,,, op. C ~ I .  232 
Gerald Bernier, <<La rupture slructuiellr . n ,  op. ci l . ,  71, nored. 
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britanniques d e n t  en partie les conditions d'emergence de la phase 
industrielle. Pour sa part, ?'a Van insiste sur I'avance prise par I'Angle- 
terre en raison des revolutions de 1642-1660 et 1688 qui auraient 
consacre comme classe hkgemonique w n e  fraction capitaliste fon- 
cierer et marchande porteuse de nl'avenir du capitalisme anglaiwa. 

51.1i, qucllc 2tdit Id 5itudtion rckllc. tic. I'induitr~c anglaiac au m~ltcu 
rlu IXc \i2ilc? 0uc . I  ru t  IC nroic\\u\ dc Id r2\~~Iution ind..<tric.llc. tian\ 
ce pays au cours de cette &ode? En somme, qu'est-ce que I'Angle- 
terre aurait pu '<exportern entre 1760 et 1800 qui pourrait justifier l'idee 
d'une rupture structurelle immediate'? 

Depuis plus d'un demi-siecle; des dkbats sur la r6volution indus- 
trielle en Angleterre opposent les historiens de l'kconomie. On ne sau- 
rait, par consequent: regler dans cet article une question aussi com- 
p l e x ~ .  11 est cependant possible de preciser certains points essentiels. 
Ainsi, W. A.  Cole" a defini la revolution industrielle en Angleterre 
comme I'emergence d'une croissance 6conomique de type moderne, 
c'est-a-dire sans interruption brutale de crises cycliques d'Ancien 
Regime. Dans un premier temps, I'am6lioration de l'economie a partir 
des annees 1760 serait liee 2 une generalisation des innovations 
technologiques", imputable 2 une demande accrue que les methodes 
traditionnelles de production ne pouvaient satisfaire. Le gonflement du 
march6 interne, consicutif a la croissance demographique, a forc6 les 
pionniers de l'industrie moderne B produire plus et a un cofit moindre 
en appliquant de nouvelles techniques. Eric Hobsbawm5' a aussi vu un 
facteur essentiel de developpenlent dans I'expansion d'un marche extk- 
rieur de moindre dimension que le march6 interne, mais au rythme de 
croissance plus rapide. Enfin. a I'instar de John U.  Nep3, il faut aussi 
considkrer des phenomSnes qui annoncent d&s le 16e sikcle et le debut 
du 17e. les changements de la fin du 18e. 

I1 est en effet ind6niable que I'economie anglaise progressa au 
cours de ce siecle. Dans l'agriculture, i'influence du mod&le (<hollan- 
dais* (culture intensive, rotations accel6ries. recul de lajachere) permit 
une nieilleure productivite. Dans I'industrie, certaines techniques nou- 

'I Tit Van. op. c i i . .  14. 
'9. A. Cole, ,, 18th Ccnlury Economic Growrh Revisitrdn. Expiororions in Economic 

Hi.~loru, 4 11973): 327-3411 " David Landes a montri que la gCneralisalion des innovalcuns rrrhnologiques an 18e 
slecle f u t  determinante kana le czs anglair: David Landes, <<Technolopical Change and Develop- 
ment in Western Europe, 1750-1Y14~~, in H. J. Habaknk et M. Po~lan. d i r .  The Cumbridps 
Economic Hirron ofEurapr. vol. 6: The IrdcurvioiReroluiion and Afler (Cambridge. Cambridge 
University Press: 1965). 274.454. >' Eric Hohsbawm. L'2re der revulunons (Paris, Fayard, 1969). 44-50, .' Pourun rCsum6des travaur de John U. Nef, roir Fran~oia Crouzct, rAngleleme e[ France 
au X\'lllr aiecle. Essai d'analyse colnpargr dc deur croisrancrs 6conumiqucr~~. 4ESC. 21,2 
imarr-avril 1966): 254-255. et Femand Braudul. Ci~~ili,io,i~~,~mor6rielle. Cconomie el copiloiisme. 
Lt. lrmpiddn monde (Paris, Armand Colin, 1979). tome 3.477-480. 



velles et une plus grandc urilisation du charbon crekrent un <<climatn 
favorable aux innovations qui fut d'une grande importance au I Xe siecle. 
Dans le domaine financier. la creation de la Banque d'Angletem (1694) 
allait don~ier :I ce pays certains avantages, notamment par rapport a la 
France qui echoua a appliquer ces nouvelles methodes avec la faillite 
de Law (1720)". Ces ameliorations furent cependant rialisers sans 
bouleversement de l'equilibre economique traditionnel 

Aprks une premikre moitie du 18e sikcle moins brillante que les 
annees 1600-1650, il fallut attendre les annees 1760-1820 pour que la 
combinaison de plusieurs facteurs rende possible la revolution indus- 
trielle. Les effets conjugu&s de la hausse dimctgraphique, du gonlle- 
nlent consecutif du marche interne, de I'expansion du march6 colonial, 
de l'augmentation de I'offre d'emplois resultant de la rnodernisation de 
I'agriculture et de I'application de nouvelles techniques dans le secteur 
manufacturier naissant, elles-mimes diterminees par une pression accrue 
de la demande. creerent les conditions d'emergence de lransformarions 
economiques fondamentales sans pour autant modifier de fason sub- 
stantielle, entre 1760 et 1820. les taux annuels de croissance du revenu 
national et de-la formation de capital par rapport ce qu'ils etaient entre 
1700 et 1760". C'est pourquoi i l  est important dedistinguer lapremiere 
phase de la revolution indudrielle, celle de 1760 a 1820, de la deuxienie. 
de 1820 1850. qui fut heaucoup plus spectaculaire et qui se traduisil 
par des taux de cmissance supkrieurs et continus. 

Au cours de celle premiere phase, le lending secror fut I'industrie 
du coton. Pourquoi cette induslrie plutAt qu'une auue'? Parce qu'au 
debut de la r&volulion indusrrielle, il a fallu, selon Peter Mathiass6, une 
industrie liie a un marche expansible, dont la mecanisation d'un sec- 
teur, realisable sans inve.stissernents consid~rnbles, puisse entrainer la 
mecanisation des autres &tapes de fabrication et, a plus long terme, 
transformer complktement le proces de production. Stiniulee par la 
demande d'une vaste clientkle, notamment celle des colonies, a la 
recherche de tissus legers, I'industrie du coton a it6 la premikre a 
- 

F~~tlqo is  Cro~zc t .  ~Anglelerre et France au XVlllc iitclc . > , ,  op. r i r ,  25Y. 
5 ,  Jeffrey G.  Williamson. *Why Was British Gluulh 30 Slow During (he Industrial Rc\,o- 

lulion?~..  Tlw J ~ i , n ~ o I  " f t ~ o n o r n i c H ~ ~ i o r ) ,  44,3 (September 19841: 687, 689, cl, Chinles Felns- 
k i n .  eCapiral Focmatlnu in G ~ c a t  Brimin., in Peter hlathias ct Michacl Postan, d i r ,  7 1 ~  Cocrt- 
h r i d ~ v  Fconornic Hiriory r(Esropc, vul~trne 7: Thr lndcrrrrlui Ec<~r~omicr Capi~ipilal. Lnh<oitr orid 
t!tlerprisr (Cambridge. Carnhridgc University Press. 1978). 28-96, 1.c taur annueldecrolsranrc 
per capita du  rrcvenu ivatinnal. aurair ere dc 0.33'6 emre 1770 et 1815 contrc 0.86%~ entre I81 5 
et I841 et 1.5% aprii  1850. Q u a n t  h Pi( pan i lu  reveuu ~larional con5ilcri.e 2 l'invesrisaemcnc 
intirieur. cllr passe deY7.6 dans les im~t<c> 1160 i 1456 dans lcr ilnnCrr 1850. Jusqu'8 tom r t r c m ~  
menr, on croyait, B I'inrcar dr Phyliis Dcallr cr W Colc. qur les tallx de crnisaance avaicnt P l i  i 
pmir deb ilnnies 1780 tr2s at~pcr>rurs, Mais c.rs travaur sont au jn~~ jd ' hu i  dCpass6r. Pour une 
critique dCtaillCe dc Dcanc rl fi le,  voir F .  K .  Crafts, eB~ilish Economic Growth: Rr\,iew of thr 
Evidcncer, T t ~ r  E c o n o , t ~ i c ~ H i r i v r j R ~ x ~ i ~ ~ ~ ~ .  36.3 (May 1983): 177-199. '' Pelel Mathias. 7hr Firrr lndurrriul,Vri~io,~. Ae t'cono,nic Hiurory o J ' R r i ~ i n :  1700-1914 
(Londres. Methucn. IYhqi. 129-133. 
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repondre a ces conditions. Pour Fernand Braudel, ula rkvolution du 
coton se distingue des rivolutions anterieures par un fait crucial: elle a 
dussi; elle n'a pas sombre dans un retour a la stagnation de I'iconomie; 
elle inaugure une croissance longue qui finira par &tre une rcroissance 
continueas'. Lors de l'ttape initiale de la revolution industrielle, soit 
de 1760 B 1820, seules les opirations de filage dans l'industrie du coton 
furent micanisies. La pkriode charniire, celle des transformations irri- 
versibles qui allaient faire basculer I'Angleterre dans le monde massi- 
vement industriel, fut celle des annees 1820-1850. La mecanisation des 
operations de tissage dans I'industrie cotonnikre fut complitte unique- 
ment au cours de ces trente annies. Quant A I'industrie lainiire, long- 
temps en retrait, son retard fut combli entre 1835 et 1850, ptriode au 
cours de laquelle le nombre des mitiers mkcaniques dans cette industrie 
passa de 3 000 A 33 000, provoquant la ruine dramatique d'artisans 
encore tres puissants au tout dibut du 19e siicle. Dans I'ensemble, 
I'utilisation plus systtmatique de la machine i vapeur et son perfection- 
nement, le dkveloppement du secteur minier et de la metallurgie, 
I'kmergence spectaculaire du chemin de fer ont fait de I'Angleterre du 
deuxiime tiers du 19e siecle I'eatelier du m ~ n d e w ~ ~ .  

Pourtant, m&me en drainant i son profit, vers le milieu de ce siecle, 
plus du tiers des ichanges mondiaux, I'Angleterre ne vivait pas encore 
compl&tement a I'heure de la grande industrie. Ainsi, en 1851, sur 
1 000 manufactures d'itoffes de laine, 500 comptaient moins de 10 
ouvriers et 82 plus de 1005'. La m&me annee, sur les 677 plus impor- 
tantes firmes mttallurgiques, les deux tiers ont moins de 10 ouvriers, 
34 plus de 100 et 14 plus de 350; sur 1 800 usines de cotonnades, 113 
seulement emploient plus de 350 ouvriers6'. En 1850, les ctravailleurs 
de I'agriculturen, malgri I'intensification du transfert de main-d'oeuvre 
des campagnes vers les villes, Ccomposent encore le premier groupe 
professionnel du pays* et I'on estime le nombre des ouvriers salariis 
de la grande industrie B moins de 2 millions sur une population de 21 
millions6'. 

On voit donc que les premieres manifestations de la revolution 
industrielle en Angleterre, entre 1760 et 1820, bien qu'essentielles, 
n'ont pas totalement chamboult ce pays. Dans ces conditions: com- 
ment, concrktement, I'Angleterre, entre 1760 et 1820, aurait-elle pu 
nexporter,), dans I'une de ses colonies, une nouvelle dynamique capi- 
taliste susceptible de provoquer une .rupture>> des structures iconomi- 
- J' Fernand Braudel, op, c i l . ,  494. 

Fran~uii Carun. <La Grade-Bretagne vers 1815-1850n. in Pierre LCon, dir., op. air.. 
3:  385-452. '' Roland Marx. La rdvolulion indusrrielle en Cronde-Breragne ( P a s ,  Armand Colin. 
1970b 23 1. 

Ibid. 



ques, lorsqu'elle-m&me ne traverse qu'2 partir de 1820 seulement et 
jusqu'en 1850, la phase cruciale qui la propulse dans le monde indus- 
trirl'! Certes, I'Angleterre de la fin du 18e sikcle posskde, par rapport a 
son concurrent d'outre-Manche, une certaine avance sur le plan tco- 
nomique, m&me s'il est difficile de preciser j. quel degrk une diff6rence 
est significative entre ces deux pays"2. Mais en laissant entendre que 
I'Angleterre des annkes 1760- 1780 bouillonnait d'une effervescence 
industrielle qui s'est en fait r6alisee presque un demi-sikcle plus tard, 
on commet un anachronisme qui ne fait gukre avancer l'interpretation 
de la Conquite. Ici. comme dans le cas de la question paysanne, il n'y 
a aucune preuve que les htnementb de 1760 aient amen6 une transfor- 
mation majeure des structures iconomiques de I'ancienne Nouvelle- 
France. Plusieurs auteurs. pourtant rarement associis (Paquet et Wal- 
lot, Ouellet et Hamelin)", ont soutenu que le mercantilisme est demeur6 
apris la Conquete le cadre tconomique de cette colonie perdue dans la 
<allCe du Saint-Laurent avec, comme principale hase d'accumulation 
du caoital marchand iusau'au debut du 19e sikcle. le commerce des 

2 .  

fburrures. Comment aurait-il pu en itre autrement? I1 n'y a rien dans 
les articles de Gerald Bernier et de Ta Van qui nous permrtte d'en 
douter. 

C - Les rhvolutions anglaises et la RCvolulion americaine 

Pour terminer, il est deux points sur lesquels nous voudrions faire 
quelques hreves remarques. D'abord. le r6le joue par l'aristocratie fon- 
ciire anglaise pendant la r6volution industrielle. Nous avons vu qu'outre 
la xd6possession de la petite paysannerie,), I'autre facteur essentiel de 
la transition du feodalisme au capitalisme en Angleterre aurait kte la 
- '' Pierre Leon, <<L'Clan indusrriel er eummcccial*. in Fernand Braudel c l  Elnest Lahrourse. 

. ~~~ ~ ~ ~ 

ranczs induauielle e l  cornkrrciaie bc la France rutre I730  e l  I 780  Craienr lescren~ent ~"~Cr ieures 
B mile, de I'Angleterrr. L 'agrc~s i r i lS  dus mnrchandi. franrais dc crtte kpl@r. paHicuii2rement 
mr lc continent o" i ls aupplanti-runt sur plesque rous les marcher l eun  concurrents anglais, l a  
rCuss~tr. dc I'industrie sucrii-re llaagBise des Antil les ct celle de la  soie unr, cntrc aulres, con~ribue 
au ,,raurawdre>~ de l a  France. MalerC cel Clan. Ir ~etard contract6 oar la Frruue au 17e rii-cle nc 
ful  pas, sel& Franruia Cruurer, c;mp161ement rattrape. I1 f3uI a&i lenir uurnpte du fat1 que la 
France du l8e  ~ i i ' i l e  &it un p ~ y s  hearlcuup plus hahit6 tdu 20 i 26 >nill ion< erltre 1720 r t  1780) 
que I'Anglerene id? 5 B 8 m~l l ions pour l e i  mi-mcs armies) cl aur mntrastes regiunaux pluq 
muqu6r .  Il'ailleura. i l  err inr@rri iantde ci>nitatzrqu'audCpaH la revnlut~on industrielle en Ar lg lc~ 
terre a CtC un ph6ut,mi-ue r6gioual. Entin. i l  est possible que la RCvolutionde 1789 et les guerres 
B pdnir de 1792 aient raleuli 1'6lan Cconomlquc d r  la France au 1Be sihcle. biell que lc debat sur 
ce sujcr ruate entier: vuir Hubcn Bunin. e1.a RCrr,lu,iun franraisu a-I-elle bloque 13 rroirrancc 
econornique?~, L'htxruire, 77 (avril 1985.1: 98-100. " Gillea Paquet et Jean-Pierre Wallor, eSur quelquzs discoutiuuit6s dans I'expejjrnce swio- 
Ccanomique du QuCbec: une hypothi-se,,. RHAI.. 35.4 (mars 1982): 500-501, Pernand Oneller. 
dans run Hirrl,ire Pcunnmique er roctale ( i r ,  Qr,Ehr<. l i60~1850 (MonuCal. Fides. 1971 1, 1: 13: 
,,l.'aunerion ilu Canada B l'ernplre britannique nc signifiait pourtant pas une r6vulution susceptible 
du mudificr profund6rnent et en peu de temps sou rOle danr l'economie imphiale. En Anglewrre 
cumme en Francs, le ay.sti-me mercilntiliste r'tait bien vivan~.,. 
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En somme. la revolution industrielle n'a pas detruit dans I'immC- 
diat les pouvoirs sociaux et politiques de la noblesse anglaise. Bien siir, 
les annees 1820- 1850 furent marquees par 1'6mergence de ph6nomenes 
comme la penetration du marche, la stabilisation de In monnaie, I'adop- 
lion du credo libre-Cchangiste et du laisser-faire temp6ks par des inter- 
ventions pragmatiques qui firent de I'Angleterre le moule de l'ordre 
Bconomique IiMral, avant m&me que le triomphe de la grande industne 
ne soil complet7'. I1 est incontestable que la bourgeoisie industrielle 
marqua des points importants lorsqu'en 1846, le ministere Peel abrogea 
les .Corn Lawsn, repondant ainsi aux voeux de I'aAnti-Corn-Law- 
League. de Richard Cobden. Mais une partie de l'aristocratie, a l'instar 
du comte Russell (pkre du <<Reform Bi lb  de 1832) et de Sir Roben 
Peel. avait tres bien compris que le maintien de ses prerogatives Btait 
lie h une subtile adaptation au changement. Et il a fallu la cnse agricole 
des annCes 1875.1895 pour assister un net affaiblissement Cconomi- 
que de l'aristocratie et, du coup, a son vhitable recul social et politique. 
Symboles de ce phinomene, Lloyd George fut, en 1905. le premier 
homme du peuple a sieger au gouvernement, alors que Herben H. 
Asquith devint, en 1908, le premier politicien non-noble a etre Clu 
premier ministre sans avoir Cte coopt6 par la noblesse, comme le fut 
Disraeli. 

L'idCe selon laquelle I'Angleterre de Tom Jones el de Barry Lin- 
don serait issue des revolutions abourgeoises>> du 17e siecle n'est donc 
pas recevable. Pas plus, d'ailleurs, que les explications de Gerald Ber- 
nier et de Ta Van sur le comportement des marchands britanniques qui 
s'installerent Montreal et a Quebec apres 1760. Loin de repondre 
une logique capitaliste souterraine conduisant a al'expropriation de la 
paysannerie,,, leur empressement B acquerir des seigneuries correspon- 
dait plus vraisemblnblement a la logique d'une sociCt6 metropolitaine 
dominee par la noblesse. 

Ce dernier aspect avait pourtant BtB mis a jour par Pierre 
Tousignant7'. Et, recemment, Jean-Marie Fecteau a bien montre que le 
modele de regulation sociale install6 par I'Angleterre au Canada aprks 
la Conqutte n'etait pas celui d'une societi b o u r g e o i ~ e ~ ~ .  

Par ailleurs, il est cuneux que I'on puisse disserter ad nauseam des 
relations Cconomiques entre 1'Angleterre et la aOld Province of Que- 
bec* B la charniere du 18e et du 19e sikcles sans mentionner une seule 
fois l'existence des Treize colonies americaines. Pourtant, s'il y eut 
apres la ConquEte un Bvtnernent susceptible de provoquer un change- 
- 

Karl Polanyi, The tireal Transjorrnurion (Boston. Beacon Press. 1957). 320 p. " Piem Tousignilnt, <<PmblCmatique pvur une nouvelle approche de la Constitution dc 
1791:iRHAF, 27,2(septembre 1973): 181-211. 

Jean-Marie Fecceau, rRegulalion sociale et *pression Ae la deviance au BasCanada au 
tournant du 1% siecle (1791-1815)b. RHAF, 38.4 (printcmps 19851: 499-521. 



ment radical de I'economie, ce fut hien IaGuerre d'lndependance am&- 
ricaine. 

Dans la lutte qui opposa, tres rapidement apres leur arrivee au 
Canada, les ~Montrealers,, aux Bostoniens, les premiers poursuivaient 
un objectif fondamental: faire du fleuve, au detriment de la f a ~ a d e  
atlantique, le centre commercial de I'Am6rique du Nord. Les Todd. 
Frobisher, Henry, Peter Pond, Paterson, Grant. McTavish, McGill, 
etc. ont rev6 d'un tel empire commercial7'. La Revolution americaine 
aurait dfi &tre l'occasion unique de distancer les concurrents de la Nou- 
velle-Angleterre. I1 n'en fut rien. Au contraire. Par la signature du trait6 
de Versailles (1783), les nkgociateurs britanniques. en relour d'une 
libertk commerciale entre les deux pays trks avantageuse pour I'Angle- 
teme, consentirent aux Americains le trace d'une frontikre qui leur 
concedait tout le bassin sud des Grands Lacs qu'ils n'avaienl pourtant 
jamais conquis militairement. L'unite geographique du commerce des 
founures, qui avait Montreal comrne point de depart, &air ainsi detruite. 
Le traite de Jay (1794), en confirmant les frontieres de 1783, hrisa les 
espoirs des marchands rnontrealais. Ainsi, la Grande-Bretagne. en 
fonction d'une logique certes impirialiste, mais aux rouages differents 
de ceux decrits par Gerald Bernier et Ta Van76. porta des coups tres 
prejudiciables aux intertts economiques canadiens. 

En s'assurant de liens d'echanges commerciaux avec les ~ t a t s -  
Unis, les diplomates britanniques,protigeaient le march6 exterieur le 
plus important de leur pays. Les Etats-Unis ahsorhaient 37% des pro- 
duits fabriques et export& par I'AngIeterre en 1772. 57% en 179777. 
Avec leurs 3 734 000 habitants en 1790, les Americains furent les prin- 
cipaux clients des Anglais et ils le resterent encore un certain temps, 
tout en fournissant des matieres premieres aussi indispensables que le 
coton. On comprend aIors que les reclamations des <<Montrealersn ne 
furent pas entendues, ni en 1783, ni en 1794, ni en 1815. De meme, 
un demi-sikcle plus tard, lorsque le ministere Peel: maIgr6 la vive oppo- 
sition d'une partie de l'aristocratie, adopta le libre-echange a partir de 
1846, creant ainsi une veritable rupture stmcturelle, les descendants de 
la premiere generation he marchands montrealais anglophones n'eurent 
pas plus de succes, les prohlkmes de la colonie etant de peu de poids 
face aux inter&ts economiques supirieurs de la Grande-Bretagne. La 
suite est bien connue: manifeste annexionniste (l849), rkciprocite avec 
- 

" Donilld Creighlon. Thc Etopirc nl'lhe St-Lawrmce [Toronto, MacMillan, 1956). 440 p. 
76 G&nlld Bernier el Ta Van rnanrxnt que la Grandc-Bretaxnc aulua cauitali~te* a suscilC . . 
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des fondateurs de la Banque de Montreal (1817) et des promoteurs du 
canal de Lachine (1824), sans relever du capitalisme de la grande indus- 
trie, sont-elles nkcessairement <<feodalesn? En fait, ce que I'on qualifie 
lapidairement de ({phase transitoiren pourrait recouvrir des particula- 
rites essentielles qu'une approche thiorique fondee sur une succession 
simpliste de modes de production ne peut saisir. 

A remarquer kgalement les imprecisions au coeur m&me de I'ar- 
gumentation. On nous apprend en effet que I'histoire du Canada est 
marquee entre 1760 et 1850 d'un <double procks de transition),: celui 
du feodalisme au capitalisme et a I'intirieur de ce dernier, celui de la 
*phase marchanden B la <<phase industriellen. Mais plus loin* il est 
affirme que le capitalisme marchand relkve toujours du feodalisme et 
que le wvrain capitalisme apparait avec la grande industrie. Que signifie 
alors exactement cette notion de *transition., l'apparition du c v r a i ~  
capitalisme ne pouvant 2tre que soudaine puisque tout ce qui la prickde 
est defini comme <<ft?odal>>? 

Dans sa rigoureuse critique des theories de Man: sur la revolution 
agricole en Angleterre, Kins Collins a kcrit: (<Proof of the falsity of the 
theory is not based on Marx's having used false statements to construct 
it, but rather solely on the fact that after the theo~y was constructed, 
false statements were derived from it.>>79 VoilB sans doute le plus grave 
danger des contributions de certains politicologues. 

Enfin, si la Conqu2te n'a pas provoque de rupture immkdiate des 
structures 6conomiques, elle reste I'kvenement i partir duquel prend 
racine la question nationale. Un modkle theorique devrait donc 2tre 
construit de fason a integrer une telle spicificiti et I'interaction des 
diffirentes dimensions d'une soci6t6. En somme, si le questionnement 
de I'ensemble est indispensable, il doit eviter les explications trop cen- 
trees 5ur un seul facteur, se mefier de I'application mecanique d'une 
vision t6l6ologique de l'histoire et tenir compte des travaux des histo- 
riens. 
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INTRODUCTION 

La connalssance des societes ore-industriellrs s'est considerable- 
ment Clargie depuis plusieurs annees grace aux recherches sur les struc- 
tures familiales et le r61e de la parente. I1 n'est plus possible aujourd'hui 
de tenter d'aprihender la rCaiite sociale pas&e saris reconnaitre a la 
famille une place et une force hautement dkterminante dans les prati- 
ques sociales. 

En Nouvelle-France, I'interSt de ces questions reside surtout dans 
I'Cvaluation de la nature et de la fonction de la famille et de la parent6 
dans un contexte de faible densite dkmographique. Cette adaptation a 
un milieu neuf contraste avec I'occupation des terroirs pleins d'Europe 
ou ont et i  realisees les premieres etudes sur la famille. L'imn~igrant 
fran~ais .  issu d'une societC ou la tradition familiale s'exerce depuis des 
ginkrations. se retrouve dans un environnement physique et social dif- 
ferent. Les ajustements et les evolutions dCcoulant de cette situation 
representent autant de pistes de recherche. 

Pour sa part. notre groupe de recherche s'est penchi sur la for- 
mation de nouvelles commundutCs sous le Regime fran~ais. La syn- 
these de ces recherches nous permet dans un premier temps de tracer 
un portrait du migrant bas6 sur une serie de donnees demographiques. 
En second lieu, nous Ctudions I'importance des liens familiaux dans le 

I'Uniuersil6 Lava1 el  directeur du CELAT ' ~ o u l  au lone de nacre d6march'e. sa dispanibilit6, son 
appui et ser avispdicieur ont 6tC d'un pecieux secaure. 
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processus d'enracinement de l'arrivant. Cette synthese constitue un 
apport nouveau i l'histoire de la colonisation a 1'Cpoque de la Nouvelle- 
France. 

I - LES AIRES D'OBSERVATION 

Le choix des aires d'observation repose uniquement sur les inttrets 
de recherche des participants, si bien que l'origine informelle et volon- 
taire de notre groupe a produit certains dCs&quilibres. Par exemple, on 
ne retrouve qu'une seule seigneurie du gouvemement de Montreal 
(Chambly) et aucune du gouvemement de Trois-Rivikres. De mime, 
les seigneuries dont I'observation debute dans le dernier quarl du 17e 
sikcle sont les plus nombreuses dans notre Cchantillon. 

TABLEAU 1 

Les .ires d'ohservstion2 

Appellation rclcnue Dates d'ohservatiun 1 
Beaumonr 

Charrlbly 

Derchambaul~lLachev~oliere 

Les ~buulemenrs  

CBte dr Gasp4 

Lotbinii-re 

Aulnaier:Pocati&re/ 
Riviere-Ouelle 

Fleury 

Beaumoot 

Chanlbly 

Deschambaull 

Les Ehoulements 

Gasp6 

Lotbinisre 

Rivitre~ouelle 
Sf-loscph 

Ces seigneuries Bvoquent des contextes de peuplement varies tan1 
par le milieu, le temps, les types, les conditions et les rythmes d'ita- 
blissement. En somme, elles refletent les &tapes et les differentes formes 
de penetration du territoire laurentien. 

Deschambault et les seigneuries de la rive sud (Lotbiniere, Beau- 
mont et la rigion de Rivikre-Ouelle) repivent leurs premiers arrivants 
dans les dernikres decennies du 17e siecle alors qu'elles absorbent les 
surplus de population que ne peuvent retenir les zones de colonisation 
plus anciennes. Dans certains cas bien precis, comme Beaumont ct a 
Rivikre-Ouelle, la presence du seigneur sur les lieux, des le debut, 
garantit une certaine avance dans le peuplement. Mais dans I'ensemble. 
on sent bien la cadence irr6guliere des arrivees comme en font foi les 
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phiodes d'observation d'au moins trente ans nicessaires B la compo- 
sition de corpus assez larges. 

A la m&me kpoque, mais pour des raisons qui tiennent davantage 
a la skcuriti de la colonie, la seigneurie de Chambly est concedie et les 
autoritis tentent d'y fixer des soldats licencies. Dans cette communauti 
frontaliire, les arrivies c o m e  les diparts se font en vagues successives 
selon les pkriodes de paix ou de guerre. Le type particulier des colons 
et les conditions prkcaires de leur itablissement entrainent I'instabilite 
du peuplement de Chambly pendant tout le 17e siecle. 

Au 18e siicle, dans une conjoncture de croissance dimographique 
rapide, I'avancee se poursuit et touche des zones excentriques comme 
la Beauce et Charlevoix. Dans la seigneurie de Fleury (Saint-loseph- 
de-Beauce), le seigneur Joseph Fleury de la Gorgendiire voit promp- 
tement B la mise en place d'infrastructures favorisant I'implantation des 
censitaires. Ceux-ci viennent nombreux et en I'espace d'une dizaine 
d'annies, la population de la seigneurie de Fleury atteint un niveau fort 
respectable. I1 en va tout autrement aux Eboulements alors que les fils 
et les filles du seigneur Pierre Tremblay monopolisent I'espace sei- 
gneurial d is  le dipart, instituant du mime coup un type de peuplement 
tris fermk B I'itranger. Les migrants y seront donc en petit nombre. 

Enfin, les seigneuries de la cBte de Gaspi reprisentent une region 
oh I'exploitation d'une resource particuliire, la piche, dktermine le 
caractire saisonnier des migrations. Dans ce sens, les communautis de 
pgcheurs de Gaspksie sont kvidemment bien diffkrentes de celles des 
autres aires d'observation ofi pridomine I'agriculture. Cependant, dans 
le cadre de lapresente itude, le cas de la cAte de Gaspi est une occasion 
de considkrer {'influence des liens familiaux sur un type de migration 
qui semble attirer de plus en plus de gens B la fin du Regime francais3. 

Le nombre et la diversite des aires d'observation nous ont incites 
B klaborer une mkthodologie rigoureuse qu'il convient d'exposer brik- 
vement afin de bien comprendre I'usage et la signification de plusieurs 
termes employis par la suite. 

I1 ktait impkratif au depart de relever le plus exactement possible 
le nombre de personnes ayant migre dans l'une ou I'autre des aires 
d'observation retenues. A cet kgard, les regisbes d'itat civil et les greffes 
de notaires ont constitui les principaux instruments de repirage. Nous 
avons completi au besoin par d'autres sources comme le recensement 

Le corpus utilisC pour Gasp6 n'inclut que les individus qui r'engagent devant un naraire 
du gouvernement de Quibec. Les flcheurs engages en Europe ne sont pas rcrenus aur f ins de 
I'itude. 
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de 168 1, la carte de Gedeon de Catalogne, des proces-verbaux d'arpen- 
tage et des aveux et denombrements. 

Ces documents nous ont servi A identifier les arrivants A partir des 
evidences d'etablissement. Si des mentions frequenter dans les registres 
d'etat civil d'une paroisse ou l'acquisition d'une terre dans le mSme 
lieu constituaient de horis indices, elles devaient dans la mesure du 
possible &tre corrobories par une mention formelle de residence. Tous 
les dktenteurs de censives n'ont donc pas 616 consideris comme arri- 
vants mais uniquement ceux qui, pour reprendre l'expression du temps. 
ont tenu feu et lieu. 

On dkfinit comme arrivant chacun des conjoints d'un couple marie, 
les veufs et les veuves, tout en excluant leurs enfants, m&me ceux en 
ige  de s'itablir. Les celibataires venus sans ou apres leurs parents et 
les conjoirits que des residenrs iront chercher en dehors de I'aire d'ob- 
servation sont igalement considhes comme des arrivants. Au total. 
notre corpus s'est compose de 608 arrivants. 

Chacun des arrivants a fait l'objet d'une fiche signaletique conte- 
nant d'abord des renseignements permetrant de dresser son portrait, 
soit: le nom. la date d'arrivee, le sexe_ I'ige, le statut matrimonial. 
I'anciennete du mariage et le nombre d'enfants a l'arrivke, le lieu de 
naissance et la provenance. 

Viennent ensuite les donnees relatives ~ U I  liens familiaux. Nous 
avona privilegie trois situations de parente. La premikre, la parente a 
l'arrivee, s'applique a un groupe d'arrivants parents entre eux et venus 
investir un espace ensemble. Elle conceme egalement un arrivant qui 
va rejoindre un ou des parents d6jA sur place. La deuxikme situation, la 
parent6 attirie, est simplement le pendant de ce dernier cas et se rap- 
porte au(x) parent(s) en question. Troisiemement, il y a la parent6 c r S e  
qui consiste en la formation de liens de parente entre les residants et 
qu'on retrouve exclusivement par le biais des mariages et des rema- 
riages. 

Enfin, apres un suivi de chacun des arrivants, nous avons pu deter- 
miner la permanence ou non de leur etablissernent. L'acte de sepulture 
est ividemment la meilleure preuve d'une installation permanente dans 
la communaute. Cela iniplique toutefois que des arrivants qui meurent 
peu de temps apres leur arrivee se trouvent classes comme &ant per- 
manents tandis que d'autres arrivants qui repartent mime plusieurs 
annees aprks leur venue se rangent dans la categorie des migrants tem- 
poraires. 

Un tel cadre mithodologique n'klimine cependant pas les difficul- 
tis rattachkes A I'etat de la documenratiori utilisee. Des registres parois- 
siaux nlanquants et des concessions de terre ou des transactions sous 
seing privk disparues peuvent cacher des amvants, nicessairement tem- 
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poraires dans ce cas, qui n'auraient pas laisse d'autres traces de leur 
passase. Malgre cela, nous avons la conviction que notre corpus rejoint 
la trks grande majorit6 des arrivants. 

3 - LE PORTRAIT DE L'ARRIVANT 

Diverses strategies de peuplement caracterisent l'appropriation du 
territoire laurentien. Les paroisses agricoles situkes proximite des 
anciennes zones de colonisation se distinguent nettement de Chambly 
et de Gasp&. En consequence, le portrait du migrant sera sensiblement 
different h I'interieur des communaut~s rurales de ce qu'il est dans des 
lieux marques par le caractkre saisonnier ou temporaire de 1'6tablisse- 
ment. 

Tracer un profil general de l'arrivant constitue une &ape essen- 
tielle. A cette fin, nous avons retenu les caracteristiques suivantes: lieu 
de naissance, 2ge a I'arrivee et statut matrimonial. 

Le tableau 2 nous permet de constater que plus de la moitie des 
arrivants sont des Canadiens de naissance. 

TABLEAU 2 

Lieu de naissance de I'arrivant, par aire d'observation 

I Lieu de naissance I 
Aire 
d'observation 

Canada 

n a  % 

Beaumont 
Chambly 
Deschambault 
Les ~boulements 
Gasp6 
Lutbiniere 
RiviZre-Ouelle 
St-Jasenh Beauce 

Ensemble 

1 Ensemble 237 39 317 52 54 9 608 100 1 

Les proportions obtenues varient toutefois considerablement d'une 
communautk 2 I'autre. En effet, nous observons a Chambly et sur la 
c6te de Gasp6 un grand nombre de gens natifs de I'exterieur de la colo- 
nie. 



Cette situatiori s'explique aisiment. Le developpement initial de 
Chamhly repose sur un fort contingent d'immigrants recrutes dans les 
diffkrentes cornpagnies du regiment de Carignan. Quant h la cbte de 
Gaspe, I'engagement collectif de pkcheurs du pays basque et de la Nor- 
mandie y prend une importance insoup~onnee jusqu'alors. 

Nous constatons kgalement que les communautes qui se develop- 
pent au 17e siecle comptent un nombre sensible d'immigrants franqais. 
Lotbini&re, Beaumont et Riviere-Ouelle ont profit6 de I'immigration 
fran~aise  du demier tiers du 17e siecle. D'autre part. Deschambault. 
les Eboulements et St-Joseph doivent une grande part de leur develop- 
pement B la croissance naturelle des anciennes zones de colonisation. 
En somme, ces communautes referent B des modes de peuplement 
diversifies qui n'excluent pas certaines similarites. 

Dans chacune de ces communautes, i l  semble que le phenomene 
migratoire touche particulierement les jeunes adultes (tableau 3). Tou- 
tefois, un nombre passablement important de personnes plus Pgees 
appdraissent tgalement comme migrants. Par groupes quinquennaux 
d'igea, In distribution des arrivants est la suivante pour chacune des 
aires d'ohservation: 

TABLEAU 3 

Distribution dcs arrivants par Eraupea quinquennaux d'sges 
et par air* d'observation 

15.19 20-24 22 9 30-34 35-39 40 + Ind. Ensem- 

ans anb nnr anr ails ails hlc 

Hcrumont 

Charr~bly 
Deschnnlhsult 
Les ~haulements 
Gasp6 

Lolhinikre 
RiviSre~Ourlle 
St-Joscph de Berttcc 

Ensentbic 
nornbre ahsolu 47 118 120 81 56 105 R I  hOX 
nombre rclaiif (Ir) L 9 22 21 15 1 1  2U - 100 

Les migrants se repartissent donc dans un eventail tres large des 
tranches d'sges. On y retrouve un bon nombre de jeunes adultes (5456 



ont moins de 30 ans) mais signalons que 20% des arrivants ont plus de 
40 ans. I1 semble donc, en matiere d'8ge a l'amvee, que le portrait du 
migrant soit lout de m@me assez diversifie. I1 sera d'ailleurs revelateur 
de distinguer les migrants en fonction de leur Btat matrimonial a l'arri- 
vCe (tableau 4). 

TABI.EAU 4 

~ 1 s t  matrimonial de I'nrrivant. par eire d'obserratian 

Beaunlont 
Chambly 
Deschambault 
Les Eboulernenrs 
Gaspe 
Lorbiniirs 
Riviire-Oucile 
St-Joseph Beaucs 

Ensemble 392 66 186 32 I4 2 592" 100 i 
* 16 ind6terrninis ".a,: numbre abruiu 

Le peuplement de la majorit6 de ces communautes se rCalise par 
la venue de gens maries En effet, 66% des amvants sont deja mariks 
lors de leur installation. Toutefois, Chambly et Gasp6 se distinguent 
nettement des six autres aires d'observation. A Chambly, on retrouve 
un modele paniculier de peuplement bas6 sur I'arrivee massive de cCli- 
bataires qui devront chercher leur conjointe B l'exterieur. A Gaspt, des 
prCoccupations d'ordre Cconomique predominent car le peuplement est 
sunout forme d'hommes celibataires qui pour la ma-joritk ne s'ktablis- 
sent que le temps d'une saison de peche. 

Dans les six autres communautes, il se revele une constante pour 
le moins interessante. Le couple joue un r6le de premier plan dans le 
mouvement colonisateur. En effet, 74% de ceux-ci sont deji marits h 
leur arrivCe. Le migrant celibataire. principalement de sexe niasculin 
et relativelnent ieune (69% ont moins de 30 ans), constitue donc un 
gn)upe yui he ic~ndrd b unc cc)nimulia~~tC cornl~o\Ce princlpalerncnl de 
couplr.,. I I  dcvicnt ca,r.n~icl de procCder (I unc dc\cr~ptic~n d?taill;-c de 
ce couple migrant. A cette fin, nous avons retenu deux caracttristiques 
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principales: la durke du mariage ainsi que le nombre d'enfants du couple 
lors de son arrivke. 

Dans le premier cas (tableau S), 36% des couples sont mariks 
depuis moins de S ans alors que les couples avec 10 ans et plus de 
mariage apparaissent dans une proportion similaire (40%). I1 semble 
donc que les couples mariis depuis de nombreuses annies affichent une 
mobilitk pour le moins surprenante. En conskquence, ces couples se 
diplacent vraisemblablement avec des enfants. Le tableau 6 nous per- 
met de priciser davantage cet aspect. 

TABLEAU 5 

Durk du rnariage du couple i l'arrivee, par aire d'observation 

0-3 5-9 10-I4 15 et - Ind Enaem- 
d'obserral~on anE ans ans d m  ble 

Beaumont 
Chambly 

Dcschambault 
Les ~bonlements 
Gasp6 
Lotbinihre 
Rivi&re~Ouelle 
St-Joseph Beauce 

Ensemble 
nornbre ahsolu 55 35 ?8 34 I I53 ~ 
nombre lelarif (%) 36 23 18 22 - I00 

Comme le laissait prkvoir le tableau 5,  les couples migrants pos- 
skdent un nombre relativement klevk d'enfants lors de leur installation. 
En effet, ils comptent en moyenne prks de 4 enfants i leur arrivie. Le 
tableau 6 nous permet de constater que la taille de la famille ne semble 
pas itre vkritablement un obstacle i leur diplacement. 

Les situations qui poussent les familles 2 migrer sont des plus 
diverses. Le jeune couple sans enfant qui cherche 2 s'installer i demeure 
est bien prisent dans Ie processus migratoire. De plus, I'opportuniti 
d'assurer iventuellement des terres i leurs enfants peut inciter des 
couples ages 2 s'installer egalement dans ces nouvelles communautis. 



Pour conclure le portlait du migrant, il semble evident que la venue 
de couples exerce un poids considirable dans I'avtmement de ces nou- 

TABLEAU 6 

Narnbre d'enfantr du couple A 19arriv0e, par aim d'observation 

Norrlbre d'enlanli 

Aire 0 1 2 3 4 5 b e t +  Ind. Ensem- 
d'observation ble 

Beaumont 
Chambly 
Deschamba~~lt 
Ler ~boulements 
Gasp6 
LatbinMre 
Rivikre-Ouelle 
Sr-Joseph de Beauce 

Ensemble 
nombre absolu 28 21 15 20 18 18 32 I 
numbre lelatif (%I I8 14 10 13 12 12 21 - 100 

velles communautis. Bien plus, I'arrivee de couples Ages avec des 
enfants en 2ge de s'itablir pourrait permettre Is developpement de 

tegrer 2 une communaut6 en formation 

4 - RESEAU DE PARENTE ET PERICL~WE~WE 
La problematique de notre etude consists ii evaluer le rBle de la 

parent6 au moment de I'arrivie du migrant et dans le processus d'en- 
racinement. Certes, d'autres elements interviennent egalement dans le 
choix d'un lieu d'etablissement. Nous avons psrqu lots de cette etude 
l'existence de solidarites de provenance. A titre d'exemples, signalons 
que la c6te de Beaupre fournit 40% des pionnisrs de St-Joseph. C'est 
le cas egalement i Deschambault ou 20% dd'enue sux arrivent de Sainte- 
Famille de I'ile d'Orlians. Duns cette presente etude, nous porterons 
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toute notre attention a la solidarit6 familialc comme stratigie de colo- 
nisation 

Notre premitre dkniarche visa a evaluer I'imporance des solida- 
rites familiales pour chacune des cornrnunautks choisies. Ainsi, fallait- 
il pour chacun des migrants identifier s'il avait des parents 6 l'arrivte. 
Nous avons traduit ce phenornkne par I'expression ateux de parent6 a 
l'arrivien (nombre de migrants ayant un parent a I'arrivt'einombre total 
de migrants). Le processus d'enracinement du migrant s'est exprime 
par le ~ t a u x  de permanence. (nombre total de permanentsinombre total 
de migrants). Le tableau 7 nous pr6cise pour chasune des conirnunautks 
les risultats obtenus. 

TABLEAU 7 

Taux de parent@ i l9arriv& e l  de permanence drs migraltts, par airo d'sbservatio~t 

Airr d'oh5erviltion 

Beaucnunt 

Cl tan~l l ly  

Drhchan>bault 

Les Eh!ulenlenla 

Gasp6 
Lotbiniere 

Ri? itre-Ouellc 
SI-lorcoh 

Les liens de parent6 jouent differemrnent, selon les zones concer- 
d e s ,  dans l'ktablissement el I'installation des migrants. Ainsi, i Cham- 
bly cornme a la cBte de Gaspt'. le faible taux de parentt a l'arriv6e a pu 
concourir I'instabiliti des premiers migrants. Dans les deux cas, ce 
peuplement s'est inscrit egalement dans une politique dirigte de prise 
de possession du territoire (militairs et p&che). 

La situation esr tout B fait diff6rente dans les six autres commu- 
nautis agricoles. En effet, 41% des migrants avaienl alors des liens de 

-- 
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plus l o \ r~ .  "lair dans l a  seigneunc uoirlne. 



parente avec des residants. II apparait donc que les liens de parente 
constituent vtritablement un facteur d'attraction. L'etablissement des 
nouveaux arrivants s'en trouve sans doute facilitt car I'existence de 
liens familiaux leur permet de s'inttgrer a une communaute en forma- 
tion. D'ailleurs, Le succes relatif de ces aires de colonisation (taux de 
permanence global de 64%) semble indiquer que les liens familiaux 
favorisent l'etablissement des nouveaux mivants. 

Existe-t-il d'autres facteurs lies a la parentt qui puissent influence1 
un migrant a devenir permanent que le seul fait d'avoir un parent sur 
place? Certes, il est impossible de suivre tous les destins individuels 
avec precision et surtout de connaitre chaque fois les raisons qui incitent 
a partir ou a s'installer. Cependant, nous tenterons de cernerpar le biais 
des solidaritts familiales des tlCments de reponse au comportement 
d'enracinement du migrant. 

Quel groupe de migrants est le plus susceptible de devenir per- 
manent? Existe-t-il un taux d'enracinement different selon que le migrant 
est celibataire ou marie, qu'il ait un parent ou non h I'arrivte. ou qu'il 
se crte ou non des liens de parente dans sa communautC? 

Globalement. 64% des migrants deviennent permanents dans ces 
communautes. L'etat mauimonial du migrant a I'arrivCe fait ressortir 
des compoltements differents. En effel, les migrants ctlibataires consti- 
tuent le groupe ou le taux d'enracinement est le plus faible (56%). Les 
conjointes de rtsidants denleurent un groupe ayant un fort taux de per- 
manence (786) .  Ce dernier resultat n'a rien pour surprendre car les 
conjointes de residants, par definition, rejoignent un epoux dejh sur 
place, et qui, dans maints cas y possedent deji des parents. Quant aux 
gens maries, ils sont permanents dans pres de deux cas sur trois (64%). 
Une analyse plus tlaboree du tableau 8 nous permet d'apporter certaines 
pkcisions. 

En effet, les resultats deviennent particulierement revelateurs lors- 
que nous etablissons des comparaisons dans le taux de permanence en 
distinguant les migrants avec parentt I'arrivte et ceux n'en ayant pas. 
70% des migrants ayant de la parente a I'arrivte deviennent permanents 
tandis que cette proportion tombe a 60% pour les migrants n'ayant 
aucun parent i I'arrivee. C'est donc dire que le fait d'avoir un parent 
sur place incite plus a la permanence mais ne constitue pas necessaire- 
ment un gage de stabilitt car malgrt tout 3 0 8  d'entre eux vont quitter. 

II semble plutBt que ce soit les liens de parentt trees dans le milieu 
qui predominent avant tout. Les migrants qui se crtent des liens fami- 
liaux. qu'ils aient de la parente ou pas i l 'mivee,  semblent les groupes 
leu plus permanents, avec respectivement des taux de 82% et 75%. 
Quant aux groupes de migrants qui ne se crtent aucun lien de parentt, 
ils affichent des taux de permanence particulierement bas: 36% pour 



TABLEAU 8 

Permanence de I'arrivant *Ion I'6tat matrimonial A I'arriv6e e t  le type de parent6 

1 TAUX DE PERMANENCE (%I 1 
1 Etat marrimonial A I'arivCe 

hlarih cr vcufr Cilibataires Conjolntcq dc r&ldent< Enaelnble 
TYPE DE PARENTI? n a .  n t .  O/c nr.  n l .  % ".a. n.1. % n . a  nt. "<, 

I Suns parrnlP i l'srrivee 

a )  e l  qui ne a'en eke pas sui 29 75 39 8 31 26 2 3 67 39 109 36 
place 

b) el qul 5 'en  eke uu en attire 82 113 73 34 44 77 Ih 20 XU 132 177 75 
sui place 

1 11- Avec parent6 a I'anivCe 

s\ et qui ne r'en cr&e par sur 18 40 45 6 14 43 17 25 6R 41 79 52 
placc 

hi et qui \ 'en er6c ou en atti1.e 66 78 85 13 20 65 19 2 1 90 98 119 82 
snr plaec 

Eosemble 84 118 71 1'4 14 56 36 46 7R 139 1'48 711 

ENSEMBLE 195 306 64 61 10'4 h 54 69 78 310 484 64 

na.: nornbrc abbolu n,.: numhre total 
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ceux n'ayant aucun parent a I'arrivee et 52% pour ceux ayant deji un 
parent sur place. En somme, il semble exister une relation tris nette 
entre la creation de liens familiaux sur place et la permanence des arri- 
vants. 

Un autre exemple s'avere paniculierement revelateur, celui des 
celibataires sans parent a I'arrivee. Ceux qui ne r6ussissent pas a s'in- 
tegrer a une famille par le biais d'un mariage ne deviennent permanents 
que dans un cas sur quatre (26%'). A l'oppose, ceux qui, bien que sans 
lien i I'amvCe, s'en creent apres ou attirent des parents, s'installent a 
demeure trois fois sur quatre (77%). C'est donc dire I'importance pour 
les celibataires de creer des liens avec des familles dejh bien etablies 
s'ils veulent s'inlCgrer i la communautC. Puisque 90% des celibataires 
sont des hommes, le r6le des femmes devient essentiel. Ce sont elles 
qui, dans bien des cas, permettent au mari de s'integrer dans un reseau 
familial et qui par le fait mBme facilitent leur installation permanente 

Cette possibiliti pour les celibataires de s'integrer a un reseau met 
en lumiere l'existence de noyaux stables formes par des familles 
anciennes comptant generalement plusieurs enfants, souvent assez LgCs 
pour s'ktablir. Dans chacune des seigneuries agricoleh, on retrouve de 
ces familles pionnieres qui vont accaparer le terroir tout en permeltant 
a des celibataires de s'integrer. 

Les solidarites de parenti ont donc un r6le de premier plan dans le 
processus d'intigration. Toutefois, il semble que les liens familiaux 
cr&s sur place ont nettement plus de poids que les liens anterieurs a la 
migration. Si elle vise la stabilite et l'enracinement. la strategic de tout 
pionnier doit inclure la recherche de liens. principalement de liens fami- 
liaux, et sans cette dimension toute tentative d'occupation du sol risque 
de s'averer fort vaine. 

CONCLUSION 

Dans une problkmatique visant a mieux connaitre les pratiques 
sociales regissant la colonisation. nous avons cherche a demontrer le 
role dynamique de la parente dans la formation d'une nouvelle com- 
munaute. Ce r61e apparait en deux temps specifiques: lors de I'arrivee 
et dans le processua d'enracinement. 

En premier lieu, la motivation de rnigrer et de s'installer dans une 
nouvelle seigneurie risulte souvent de la presence d'un parent deja rendu 
sur place. Cette situation merite d'ctre exploree davanrage car nous 
poumons ainsi en connaitre beaucoup plus sur la force relative des 
niveaux de parente dans le phenomkne d'attraction de I'arrivant. De 
meme, i l  faudrait suivre de facon plus attentive les groupes d'amvants 
lies entre eux afin de bien cerner leurs strategies d'occupation du sol 
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dans les premieres anntea d'installation. Noua pourriona ainsi verifier 
la durabilite du dynamismr des liens familiaux. 

Quant au processus d'enracinement, on a v u  l'impacr decisif de la 
creation de liens i I'inttrieur de la communaute. Mais une analyse en 
profondeur resle i faire concernant I'importance des solidarites fami- 
liales. Quel est leur poids dans le choix des conjoints des migrants 
ctlibataires ou des enfants d'arrivants? Jusqu'a quel point influencent- 
elles la selection der parrains, marraines et tuteurs ou les conditions 
d'un CventueI remariage? Peuvent-elles jouer sur les rr~odali t t~ de trans- 
mission du patrimoine familial? Voilh autant de questions dont les 
rtponses nous permettraient de mieux cerner les strategies de reproduc- 
tion de la farrlille comme celles de la socitte rurale dans son ensemble 





NOTE CRITIQUE 

GREER, Allan, Peasant, Lord, and Merchant: Rural Society 
in Three Quebec Parishes 1740-1840. Toronto, Buffalo, 

London, University of Toronto Press, 1985.304 p. 

Voici un livre que marquera une itape importante dans I'historio- 
graphie du Quebec. Plus qu'une simple etude de cas. c'est une veritable 
synthese d'histoire regionale, qui allie tout B la fois des prt5occupa[ions 
d'ordre conceptuel et factuel, dans un territoire suffisamment large et 
une duree suffisamment longue pour que se degagent les traits differen- 
ties d'une socio-economie que d'aucuns auraient pu croire uniforme. 

Agence en deux parties conceptuellement distincles mais compli- 
mentaires, I'ouvrage comprend huit chapitres, qui ont pour but d'etu- 
dier la rencontre du capital marchand et de la paysannerie quihecoisc 
dans trois paroisses de la basse vallCe du Richelieu, Sorel, Saint-Ours 
et Saint-Denis, dont les territoires s'inscrivent plus ou moins dans ceux 
des seigneuries du m&me nom. Les cinq premier5 chapitres sont 
consacres i I'analyse des structures socio-kconomiques regionales, tan- 
dis que les trois autres sont consacris a !'etude de I'intrusion du capital 
marchand dans le territoire et B son impact sur I'Cvolution de la sociitC 
locale. 

Dks son avant-propos Greer rompt avec les images accoutumCes 
de l'hahitant canadien pour pr6ner une reconnnissancc. dcpuis I'intC- 
rieur, de ce qu'il persoit comme la version nord-americaine du type de 
paysan que l'on retrouve en Europe. Fort de dossiers patiemment montes. 
a partir de sources variees nu figurent en honne place les archives nota- 
riales et les papiers d'un marchand d'envergure, Samuel Jacobs, i l  prend 
le contre-pied des thkses qui affirment que parce qu'elle est afeodalen, 
la sociCtC rurale quCbecoise avait resist6 aux changements introduits par 
la montCe du capitalisme, pour proposer une explication plus nuancte, 
fondte sur une analyse au sol de cette sociCt6, vue dans le contexte 
particulier d'une region. Thkse amhitieuse, certes, mais dont Greer lui- 
meme fixe les limites, en notant qu'une monographic, si complete soit- 
elle. ne peut Ctudier tous les aspects d'une sociCtC, ni l'ensemhle des 
kvknements auxquels celle-ci se retrouve invariablement confrontke. 
d'autant moins que I'ouvrage ici ne s'en tient qu'a trois acteurs de cette 
sociitt regionale: l'hahitant, le marchand et le seigneur. 

Dans le dCveloppement de sa thkse. Greer s'inscrira d'emhlie dans 
le prolongement de l'oeuvre de Louise Dechene sur Montreal. Mais i l  
entretiendra aussi un dialogue constructif avec d'autres historiens, tels 
Fernand Ouellet et Jean-Pierre Wallot. Cela etant. il ne re limite tou- 

KHAF.  ~ I I I  34, r l c#  -1, hlvcr 1486 



tefois pas aux enseignements de I'historiographie nationale: il va tga- 
lement puiser des Blements de reflexion et de comparaison dans I'his- 
toire europeenne et americaine, ce qui donne une touche originale B ses 
travaux. Aussi Ie resultat est-il impressionnant. Qu'il s'agisse des 
modalitts premieres de la mise en valeur de la rkgion ou de l'bvolution 
de son agriculture en regard de la ptnetration croissante de I'kconomie 
de march6 a la campapne. Greer enrichit notre connaissance de la 
periode, mettant en lumibre aussi bien les contraintes auxquelles se 
heunent les marchands et les titulaires de fiefs dans leurs entreprises, 
que les mecanismes de reproduction de la paysannerie et la logique 
interne de ses activitks, eu egard aux charges qui I'affectent el 21 !'in&- 
gale qualit6 des sols qu'elle exploite. Ce faisant, il est anienk i s'inskrer 
dans le dtbat qui anime depuis plus de quinze ans I'historiographie 
nationale sur la crise agricole des ann6es 1800-1 830. Sans nier les dif- 
ficult&~ qui confrontent alors lapaysannerie, il recuse I'hypothese d'une 
crise generaliste dans I'agriculture au cours de la pkriode, pour prendre 
aussi le contre-pied d'une  commercialis is at ion^^ croissante de cette acti- 
vile d&a les premieres dkcennies du siecle et conclure au faible niveau 
d'articulation de cette paysannerie au marche, en depit de tous les chan- 
gements imponants qui ont affect6 I'Cconomie de la region depuis les 
annees 1740. Adoptant un point de vue proche de celui de Chayanov, 
il ne voit dans l'augmentation de la production qu'une rkponse aux 
besoins accms de la famille (paiement des redevances seigneuriales, 
achats de biens de consommation, financement du processus de repro- 
duction sociale, etc.), sans ambition du cBte de I'accumulation de capi- 
tal et sans que cette reponse entraine de rkorganisation fondamentale de 
I'Cconomie familiale. L'habitant produit simplement un peu plus de ce 
qu'il a toujours produit, ce qui le laisse sensible aux catastrophes natu- 
relles et ce qui entraine, parfois, des chutes temporaires de la produc- 
tion. Mais de 1800 B 1830, les difficultes pour Greer sont surtout d'ordre 
demographique et social. relikes a la faible disponibilite de terres, au 
rBle qu'elle joue dans le processus de reproduction sociale, et aux sur- 
faces qu'il faut mobiliser pour les emblavures. Une trop grande popu- 
lation compromettant le mode traditionnel d'expansion dans le tenitoire 
(colonisation de proche en proche du sol), il en resultera des tensions 
qui entraineront un double phenomtne de prolktarisation et d'kmigra- 
tion massives des effectifs hors de la paroisse d'origine. Loin, toutefois, 
d'ttre partout semblable, le phenomene se nuance localement, en fonc- 
tion de la qualit6 du milieu. A Sorel, ou les sols son1 plus pauvres, la 
paysannerie en est rapidement r+duite a un semi-proletariat, vivant d'une 
petite agriculture de suhsistance sur terroir morcelt et de toutes les 
occasions qu'offre le travail extkrieur a la ferme. C'est la. surtout, que 
I'on retrouve les ((habitants-voyageurs>)> engages depuis longtemps dans 
le circuit du commerce des fourmres. A Saint-Denis, au contraire: ou 
les terres sont plus riches, I'on tentera plut6t de prtserver le patrimoine 
foncier familial: par une exclusion volontaire des effectifs en sur- 



nonlbre. D'ou la nCcessit6, pour Greer, de dkpasser les etudes de rrop 
grande ampleur territoriale en histoire, puisque c'est a I'Cchelle locale 
ou micro-regionale que I'on peut le mieux saisir toute la diversite de 
developpement que connait alors le Bas-Canada. Aux decoupages eth- 
niques ou bio-physiques de I'espace (l'opposition, par exemple. sei- 
gneurieslcantons ou plainelbouclier). il faudrait donc preferer des ter- 
riroires plus restreints, seuls capables de tenioigner du jeu de forces qui 
fa~onne lea campagnes. 

Raremerit aura-t-on vu these plus proche d'un genre qui avait fair 
autrefois le succes de la geographie quebecoise. En naturelle sympathie 
avec son objet d'etude, Greer a une connaissance remarquable de la 
region qu'il observe et, d'une rnaniere plus generale. de la societe qui 
I'habite. Nuance par rapport aux travaux qui le prickdent, et soucieux 
de dipassement face i une demarche purement empirique. il construit 
sa thkse honngtement, sur la base de ses convictions intellectuelles, en 
tenant compte des limites que lui imposent ses sources. Dans I'Ctat 
actuel des chantiers de I'histoire et de la geographie historique au Que- 
bec, on ne peut donc faire autrement que d'en reconnaitre les merites 
car le materiau qu'elle apporte permet non seulement de faire progresser 
les connaissances. mais aussi les methodes qui doivent prisider h leur 
avancement. N'est-ce pas 18 en definitive le propre d'une oeuvre forte? 

Cela dit, le livre de Greer laisse tout de m&me certaines questions 
ouvertes, qui ant trait aussi bien a la representativite de son Ctude, 
qu'aux bases conceptuelles et rnCthodologiques de certaines de ses ana- 
lyses. Celui-ci, d'ailleurs, en est le premier conscient, en s'efforpnt 
toujours de definir ses termes et en se montrant tres prudent dans I'elar- 
gissement de ses conclusions a I'ensemble de la societe quCbCcoise. 
Parmi ces questions, i l  en est une qui a davantage retenu notre attention 
et a laquelle beaucoup d'autres nous semblent rattachees, en tout cas 
en grande partie. C'est I'importance insuffisante que Greer accorde a 
la contextualire des phknomenes qu'il observe er qui le prive de ce fait, 
de moyens d'analyser plus a fond I'articulation de I'agriculture au 
marche. Passons ici sur les difficultis que pose la noticin de fkodalitk 
appliquie au Canada. Passons aussi sur le glissement de perspective 
qu'introduit la notion europeenne de petit producteur appliquie la 
paysannerie quCbCcoise. Intrrrogeons-nous pIutBt sur un autre type de 
contextualit&, plus en rapport celui-la avec le contexte territorial dans 
lequel vivait I'habitant du Bas-Richelieu. Contextualite, d'abord, du 
milieu giographique observe, par rapport aux autres regions du Que- 
bec. Contextualite, ensuite, de I'agriculture locale, par rapport aux 
organisations Cconomiques concretes de la region et du territoire dans 
lequel elle s'inscrit. Contextualite. enfin. de la production paysanne par 
rapport a la conjoncture e t a  tous les types de demande qu'introduir la 
montCe de I'tconomie de marche. 
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Dans son avant-propos, Greer pose la question de la reprksentati- 
vite de son etude. Notant qu'en genkral ceux qui posent ce genre de 
question n'ont aucune idie eux-mimes de ce qu'est une paroisse vrai- 
ment <<reprisentativen et representative de quoi, il contourne la diffi- 
cult6 en se demandant dans quelle mesure les analyses faites plus 
grande ichelle (nationale ou provinciale) sont elles-m&mes reprksenta- 
tives des experiences vkoues par les communautks locales. Tout en 
reconnaissant la pertinence d'une telle remarque, il nous semble que 
des nuances s'imposent. En effet, si: par reprksentativite il faut entendre 
une similarit6 de vecu, quelle que soit I'kchelle du territoire observk, 
Greer a raison. Mais il existe aussi d'autres f a ~ o n s  de poser le pro- 
bleme, en questionnant, par exemple, plus avant les caractkristiques 
physiques du milieu observk. 

Au plan climatique, la basse vallee du Richelieu connait des con- 
ditions que I'on ne retrouve nulle pan ailleurs au Quibec et qui surpas- 
sent m&me celles qui prkvalent dans le Haut-Richelieu. Avec 140 jours 
sans gel en moyenne (contre 135 dans le Haut-Richelieu; il s'agit de la 
plus forte moyenne du Qukbec), une saison de croissance de 194 jours 
(191 dans le Haut-Richelieu), 3 400 degrks-jours d'intensiti de chaleur 
(100 de moins dans le Haut-Richelieu: par comparaison on en compte 
2 400 au lac Saint-Jean), 45 jours o i  la temperature depasse 26,6'C et 
des prkcipitations saisonnikres de 40:6 cm qui, combinkes avec une 
humidite relative moyenne de 60% entre mai et septembre, rabaissent 
le deficit hydrique d'ktk a moins de 2 5 4  cm, la basse vallke du Riche- 
lieu offre a l'agriculture des possibilites uniques dont seront privkes les 
autres rkgions. 11 en va de m&me aux plans du relief, de l'hydrographie 
et des sols, qui composent avec les conditions climatiques pour dkfinir 
un contexte trks paniculier de developpement dont il n'existe pas non 
plus d'kquivalent ailleurs au Qukbec. Nous avons affaire, ici. est-il 
besoin de le rappeler, i une vallke, occupee par une voie d'eau impor- 
tante, dont le profil a kt6 fa~onnk par I'action des eaux de la mer de 
Champlain ii I'kpoque post-glaciaire. On y retrouvera donc un relief 
doux, ondule, sans pentes severes, caracterisk tout A la fois par des 
terrasses de sable, de gravier et d'argile, entrecoupees de trainkes limo- 
neuses et de till glaciaire remanie, ou se sont developpes des sols au 
potentiel certes variable, mais dont I'inegale qualitk se retrouve en 
quelque sone compensee par les avantages du climat. Comprenons- 
nous bien! II ne s'agit pas de nier le poids de la variable pkdologique 
dans le bilan des conditions faites a I'agriculture locale. 11 est indubi- 
table qu ' i  Sorel cette activite sera defavorisee par la prisence de ter- 
rasses de sable alors qu'a Saint-Denis elle sera avantagee par I'argile, 
ses seules vraies limites, dans cette dernibe paroisse, tenant aux diffi- 
cultks de drainage des terres, encore que les pentes ici soient favorables. 
I1 s'agit plut8t de voir en quoi une gamme de sols somme toute assez 
semblable a celle que I'on retrouve ailleurs au Quibec se retrouve ici 
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vages a finalite possiblernent cornmerciale? Se peut-il que des produc- 
tions, peryes  jusqu'ici uniquement dans leur finaliti domestique aient 
aussi aliment&, dans les faits. de petits circuits locaux d'echanges 
kchappant aux grands circuits reconnus du ble? Quels rapports, aussi, 
s'etablissent entre les activitis nouvelles que genirent certains centres 
(villes ou villages) et qui, par la main-d'oeuvre qu'elles occupent aussi 
bien que par la clientele qu'elles desservent, favorisent I'irnergence 
d'une demande dont I'arnpleur reelle nous derneure inconnue, faute de 
donnees plus pricises'? C'est I'intkrieur de ce systeme d'kchelles, 
croyons-nous, que devraient aussi se discuter les liens qui unissent le 
petit producteur au marche puisque, en changeant d'ichelle. c'est a une 
tout autre vie de relations que I'on accede, faite souvent de petites 
ententes gri  a gri ,  dont I'icrit ne porte pas toujours la trace. mais que 
I'on peut deceler a travers les organisations spatiales de l'agriculture, 
sutout quand celle-ci est analysee en regard des structures d'habitat et 
des autres secteurs de I'activite economique regionale. Greer, dans sa 
thkse, ne s'intiresse pas vraiment a cette question, ses preoccupations 
ktant globalernent d'un autre ordre. Insistant sur les echecs, ou en tout 
cas le peu de succks qu'ont connu certaines initiatives nindustriellesn 
des marchands, il ne procede qu'a une prisentation sommaire des acti- 
vites 6conomiques nouvelles qu'accueille la rigion, pour I'etudier plu- 
tAt a wavers I'ivolution de son agriculture. En outre, comme il privi- 
Iegie une analyse ou dornine le poids du bli dans I'explication, il lie la 
rialite du petit producteur a la lurniere d'un principe d'optimisation 
beaucoup plus que de satisfaction, ne s'interessant qu'accessoirement 
aux motivations individuelles et aux changernents de mentaliti qu'en- 
trainent la pinetration de I'kconornie marchande dans la region et la 
place beaucoup plus grande qu'occupera disormais le credit dans I'uni- 
vers mental de la paysannerie. 

En d'autres termes, aux parametres reconnus d'kvaluation de 
I'agriculture, il faudrait peut-itre en substituer ici d'autres, plus sen- 
s ib l e~  aux choix du producteur et A ce qui les explique, qu'au volume 
de la production ou a sa structuration ginerale autour d'un produit dont 
on connait mieux la demande. Ce faisant, il faudrait peut-&Ire aussi 
s'affranchir des limites qu'impose une notion cornrne celle d'agricul- 
ture de subsistance, dont on a peine a croire qu'elle puisse intigrer aussi 
une fonction ~commerciale>>, sutout aux epoques ktudiees. Greer, apres 
d'autres, nous a mis sur la piste d'une notion beaucoup plus riche, qui 
suggere une tout autre f a ~ o n  d'aborder I'itude de I'agriculture au Q u b  
bec et ce, quelle que soit la piriode itudiee. C'est la notion d'agricul- 
ture paysanne, qui definirait un stade intermediaire de developpement 
entre agriculture de subsistance (caractkristique au depart d'une agri- 
culture de colonisation rnais qui pourra igalernent se rnaintenir dans 
l'espace et dans le temps, sous la forme d'une activite d'appoint visant 
a satisfaire les besoins irnrnkdiats de la famille) et agriculture <<corn- 
merciale~~,  chaque ipoque pouvant voir les trois formes coexister a des 



degres divers, selon les donntes du cunrexte. Sans Ctre commerciale au 
sens moderne du terme, cette asriculture paysanne pourra paraEtre tou- 
tefois beaucoup mieux articulee au marche que I'agriculture dike de 
subsistance, parce que plus stabilisie et surtout beaucoup mieux inte- 
gree dans I'espace. I1 faudrait peut-&Ire pousser plus avant dans cerre 
direction, ne serait-ce que pour Cviter de confondre, dans le vocabulaire 
tout au rnoins, l'agriculture pratiquee par I'habitant canadien avec les 
types d'agriculture autarcique pratiques dans les societes dites primi- 
tives et dont on ne retrouve pas veritablement d'exemples au Quebec, 
mime sous le Regime fransais. 

A I'idee qu'il y a agriculture de subsistance tant que le march6 et 
son organisation n'enrrainent pas de hausse ma.ieure de la recolte, pour- 
rait alors s'en substituer une autre a I'effet que ]'on cesse d'avoir affaire 

une agriculture de subsistance dks l'instant ou se produit un change- 
metit significatif d'attitudes er de comportements face au marche. 
Autrelnent dit. il s'agirait ici de mettre I'accent sur les preoccupations 
nouvelles qui animent desormais le pruducteur. si petit soit-il. Ies ques- 
tions a son niveau devenant alors beaucoup plus qui va achcrer quoi e t  
a quel prix, plutdt que comment augmenter une production dont on sait 
par ailleurs les contraintes et les risques. Peut-Ctre meme trouverait-on 
la une explication a I'accumulation de terres que I'on observe i I'ipoque 
et que I'on a toujours eu tendance h attribuer par le passe au seul souci 
d'etablir les enfants. Certes. c'est faire la beaucoup de place a une 
connaissance du marchi que n'onr peut-&re pas les petits producteurs. 
Mais il faudrait alors expliquer pourquoi les habitants du Bas-Richelieu 
persistent tout de mCme i produire du ble jusque dans les annees I830 
et sans doute bien all-delh des besoins inimediats de la famille! Siire- 
ment pas pour alimenter un ilevage par ailleurs assez faible dans cette 
rigion cirtaliere. L'avoine et le foin conviendraient mieux! Quoi qu'il 
en soit, et en dipit des embiiches qui attendent le chercheur intiresse 
par l'agriculture du Bas-Canada. i l  faudra bien t6t ou lard poserce genre 
de questions si I'on veut viritablement saisir I'evolution du monde rural 
quebicois pendant la premiere moitii du 19e siecle. Sinon, comment 
pretendre aux Venus d'une etude qui. parce qu'elle change d'ichelle. 
serait plus capable que d'autres d'expliquer les rapports de la paysan- 
nerie au marche? 

Voila, bien succinctement, quelques-unes des reflexions que nous 
a suggiries le livre de Greer el qui temoignent, a leur maniere, de 
I'hommage qu'il faut rendre a I'auteur. En plus de nous fournir un be1 
exemple d'histoire regionale. sa these montre tout I'inttrCt des rappro- 
chements avec les autres sciences sociales et en patticulier avec la geo- 
graphic. Des pas significatifs ont i t &  franchis en ce sens, qui en laissetit 
entrevoir les avenues. N'est-ce pas 18 une perspective stiniulante pour 
l'avenir de nos disciplines'? 
Ddporrrrtrmr JI gJopruphiv SERGE COURVtLLE 
Univrrrrri Loral 
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DUBE, Jean-Claude, L a  I I I ~ P I L I ~ I I I I S  0'3 10 ~Vouvelle-France. Montreal, Fides. 
Coll. <<Fleur de Lys>>, 1984. 327 p. 24,951S 

Roland Mousnier deolorait ricemnient dans la stculaire Revue hisroriuue 
que I'histoire des institutions de la France n'etait plus ou peu pratiquke dins 
son ~ a v a  et ou'elle itair devenue le lot des historiens americains ou canadiens. 
1 . - 6  ~ u b k . '  dans sa rigoureuse enquste sur les intendants de la Nouvelle- 
France, en offre la probante demonstration, En effet, a bien lire le titre ou 
parcourir la bibliographic des rources et etudes consultees, on est rapidement 
convaincu qu'il s'agit la d'un ouvrage qui s'interesse rnoins a rnesurer lss 
succ&s ou insuccis de telle intendance en Nouvelle-France (exercice futile la 
plupart du temps) qu ' i  cerner les contours sociaux, familiaux, ~conomiques. 
demographiques, cullurels et religieux des quinze individus qui ont e d  nomniks 
(tous ne sont pas venus ou arrives) a l'intendance de  Quebec. En ce sens. la 
tres minutieuse recherche de J:C. Dub6 colle davantage i la metropole qu'a 
la colonie. rejoint surtout les historiens de 1'Hexagone et risque de dicevoir 
les spicialistes de la Nouvelle-France qui espiraient y lrouver matiere a meu- 
hler leurs cours. En effet, l'essentiel de ce be1 ouvrage renvoie a I'histoire de 
France: les individus analyses, les dkpBts d'archives frequentis (leur seule 
nomenclature nous convie a un viritable tour de France qui temoigne des 
rechercheq hiro~ques de  I'auteur), les mod&les historiographiques retenus. 

Solidemsnt appuyie sur les archives notariales et paroissiales (les plus 
riches el les plus monotones a d&pouiller), la synthese de J:C. Dub6 s'articule 
autour d'un olan thimatiaue a multioles volets aui s'inscrit dans le temos lone 
de l'intendahce canadienne: 1663-(760. ~h2m;s retenus qui tracent dien 1; 
nouvelles avenues de I'histoire institutionnelle aui a reoudik la s h h e  descrio- 
tion des seances du cabinet royal, I'irrespirable procession des miniatres, de 
leurs fonctions et eestes. er s'est convenie a la stiniulante histoire sociale des 

totalement) les individus qui l'ont anime. Si I'histnire des institutions veut 
sumivre, elle doit obligatoirement passer par cette voie qui a rkussi a reanimer 
depuis peu cette discipline moribonde. 

Au fil des huit chapitres qui. des histoires de famille, aux alliances. a la 
fortune, au cadre de vie, a la ~xl ture  et a la religion, captent notre attention 
sans lassitude, proposons une pesCe globale de cette fonction d'intendant per- 
$ue a travers les quinze individus qui l'ont occupke. 

Pour replacer le groupe dans la longue durie sociale et demographique. 
en reconstituer les composantes, identifier les pBles d'alliancer, de fidilitQ et 
de clienteles, i l  fallait d'ahord que I'auteur se livre i de longues explorations 
genkalogiques qui sont ordonnkes dans un ensemble de tableaux dont le plus 
clair est renvoyi en appendices (on aurait souhaite qu'ils soient integris aux 
chapitres pour mieux suivre le texte). Les acquis d'une enqu&te aussi fouillee 
s'exprirnent ainsi. Dkmngraphiquement. le groupe est original. Les intendants 
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se marient a un ige avarice (35 ans) dans une socitte ou le mariage est deji  
tardif (4 restent celibataires dont le veltueux Talon aui dans sa vie Dresoue 

A .  

monacale affiche simplicite et sobriite); ils ont peu d'enfants et pratiquent sans 
doute a l'instar des klites les <<funestes secrets,,: enfin ils meurent vieux 170 
ans). Ce rapide aperqu qui repose sur un faibl'e 6chantillon a cependant le 

naire. f.es ancetres des intendants sont tous i d e s  degrb  divers I&KS B I'argent 
et a la finance qui dans tous les cas constituent les tremplins majeurs B la 
promotion economique et sociale de leurs descendants. 11s ont suivi plus tard 
les &tapes classiques de la mobilite en passant par les facultis de droit, les 
offices de justice et de finance, la magistrature enfin. Ils ant quittt leurs pro- 
vinces (confondues avec le domaine primitif des Capetiens qui ne va pas au- 
dela de la Loire), rejoint la capitale et t k s  vite se sont intkgres aux dobbiesr 
les plus impoltants, en I'occunence ceux des ministres de la marine (celui de  
Coibelt esi le plus remarquable), par le jeu savant des alliances, des clienteles 
et des fid6lit6s. Rapprochement B mettre en parall&le avec la tendance plus 
marauee au 18e sikilk de recmter I'intendanie des candidats snecialisb dans , ~~ ~ 

]'administration de la marine. La gkneratiqn des intendants concretise ensuite 
l'homoeeneite des ilites auand la robe. 1'Eelise et I ' ioie sont rkunies oar les 
mariag& Les quinze intendants sont 'tous-nobles a;ant leur nominaiion et 
rbument dans leur nromotion la rtussite de ces familles ~rovinciales aui len- 
tement, de la amarihandiseu, la finance et la robe, ontAconquis la nbblesse 
toujours permtable jusqu'i l'aube du 18e siecle. J:C. Dub6 appolte la preuve, 
aprks tant d'autres, que la France des deux premiers sikcles de la Modernitt 
e3t demeuree une soiiet.4 ouverte ob la mobiiite sociale est pemise au prix de 
temps et de beaucoup d'argent. 

~conomiquement, le groupe est fort bien assis. Les k r e s  des intendants - .  
qui palticipeni aux finances publiques et contractent d'heureuses alliances 
assurent au lignare richesse et promotion. Aucun pauvre en effet dans ce milieu 
ouisaue les ivol'rs frBlent en movenne les 200 000 livres et se oaflagent. i .~ ~ 

~ ~ 

i'instar des plus belles fortunes franqaises, entre les rentes, les'offic'es, ies 
tenes et les maisons. Cela annonce de  plus belles reussites, celles des inten- 
dants, dont les fortunes rejoignent en moyenne les 300 000 livres et excMent 
a deux occasions (L. Roben et F. Bieot) le million. Dans la maiorite des cas. 
Bigot bien sOr n'y est pas inclus, 1:s jntendants ne se sont pas enrichis au 
Canada; bien au contraire plusieurs y trouvkrent la mine. Cette richesse ne 
s'accorde pas generalement avec le decor de la vie qui, sauf exceptions, (les 
deux millionnaires menent grand train) n'est jamais a l'image de celui qu'af- 
fiche la noblesse de cour, La tendance gknerale est B la simplicite ... toute 
relative puisqu'elle commande des sommes accessibles B fort peu de Franqais. 

Le bcau livre de J.-C. Dube se ferme sur deux chapitres bien ramasds 
qui nous convainquent aiskment par les recherches erudites qu'il a menkes, 
que les intendants ne sont pas des ignares mais affichent au contraire une 
culture quelquefois savante. Ils sont issus de milieux cultivb, B I'occasion 
brillants, ou ne font defaut ni les savants, ni les hommes de lenres, ni les 
juristes de renom. De surcroit (la documentation de l'auteur est ici plus fra- 
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gilel? ils sont dans l'ensemhle pieux ou devota, Talon est toujours le modile, 
et I'tglise suffisamment prtsente ddns le gruupe pour attester que les chemins 
du pouvo~r doivent passer par l'autel 

En conclusion, nous seriuns tent6 d'aller plus loin que I'auteur st de sou- 
ligner que sa demonstrarion offre sans equivoque la preuve que la Nouvelle- 
France est sur le plan administratif une province de France semblahle aux 
autres. Le de \on intendance esidans son origine. son recrutenient, 
sa formation, sn foltune et aa culture. au diapason de celul qu'on retrouve 
outre-atlantique. Les intendants de la ~ouvellk-France n'avaiint donc rien B 
envier a leurs colligues de lametropole.. . sinon, peut-stre, de ne I'avoirjamnis 
quittee. 

STANLEY, George F. G. ,  The War of 1812. LandOperatio~~s. Ottawa. Natio- 
nal Museums of Canada et Mncmillan of Canada. 1983.189 p.  29,05$ 

Dans Tltp War OfIX12. Land 0pr.r-urions, G. F. G .  Stanley, un maitre de 
I'histoire bataille donne sapletne mesure. C'est a la demande du Musee cana- 
dien de in euerre uue I'auteur s'est mis i la tiche de rcconstituer rninutieuse- - 
rnent le conflit tel qu'il s'est dCroulC sur la rerre ferme. Un second volume 
devnnt traiter des operarions navales a etC confie i la plume de W .  A. B. 
Douglas, le directeur de la section historiquei la Defense nationale du Canada. 
Une traduction franqaise du prCsrnt ouvrage. quoique enrichie d'une contri- 
bution de Jean Pariseau egaleolent du service historique a la Difense nationale, 
semhle souffrlr d'une pauvle diffusion. Cette politique des editeurs est peut- 
&tre due a la mince place que Stanley r6sewe aux Canadiens fran~ais dans son 
livre. 

Une excellente premiere section de trois chapitre5 set? de mise en situation 
et d'introduction. ~ i l e  concerne principalen~ent'les causes de la guerre et le 
potentiel rnilitaire des deux belliairants. Les autres sections cojncident cha- 
u n e  avec une annee du conflit et les chapitres correspondant aux <<theatres 
d'op4rations,r. Cettc division ne va pas sans quelques errements puisque I'en- 
gagement de Lacolle se retrouve dans le chapitre 4, *The Detroit Frontieru et 
I'affaire du fort Astoria sur la cBle du Pacifique dans le chapitre 6, <The Erie 
Frontier., par exemple. L'auteur s'efforce de jeter un regard critique sur tous 
les thi;itres de la guerre, si petits soicnt-ils, de Halifax a Astoria (p. xviii). Du 
ricir comme tel. il faut retenir lea bonr~es descriotions aniiricaines des Cvene- 
rnents. Elles vicnnent cnrichir l'ouvrage et ell& permettent de mieux com- 
prendre I'echec des tentatives a~niricaines de s'eolparer du Haut-Canada. Tout 
au long du livrc; il s'avi-re evident que les troupcs regulieres forment une force 
autrernent plus redoutable que les milices tarit d'un c8ti sue de l'autre. Les 
deboires des AmCricains orovenaient souvent de ce au'ils-s'en remettaient i 

~ ~~ 

leur milice. 11s corrigeront cette lacune plus tard pour ohtenir des victoires 
coomme j. Chippawa en juillet 181-1. 
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chaque bataille l'auteur nous fait part des effectifs du camp britannique, I'im- 
portance des forces amirindiennes, toutes indisciplinees qu'elles soient, oblige 
B se pencher sur leur sort. D'ailleurs, Stanley I'a fait depuis longtemps puis- 
qu'il signait un article dans la Canadian Historical Review en juin 1950 intitule 
<<The Indians in the War of 181 2a. L'intiEt semble toutefois moindre pour les 
Canadiens franqais. Stanley leurconsacre peu d'espace et tares sont ses propos 
qui font reference aux quelques ouvrages d'historiens en ayant trait&. Ainsi, le 
chapitre que Fernand Ouellet consacre B la guerre de 1812 dans son Bas- 
Canada. 1791-1840 (un livre lqement  d i f h d  au Canada dans ler deux langues 
officielles) ne rkcolte qu'une maigre citation. 

Le style alerte de I'auteur soutient notre intLrtt jusqu'a la tin. NCanmoins, 
Stanley se pennet d'utiliser un proctdt de narration qui cadre ma1 avec ce qu'il 
qualifie lui-mCme de s... work of academic research* (p, xix) en rapportant 
certains details morbides comme celui-ci: a.. .one British shell, penetrating an 
embrasure, burst in the officers' mess, killing no fewer than four occupants 
and spattering their brains over the wallss (p. 108); nu encore a I'occasion du 
recit de I'arrtt d'un commandant americain par le sergent Fraser dont Stanley 
ne met pas en doute la determination *...for Fraser had bayonnetted seven 
Americans that night, and his young brother four,, (p. 188). Heureusement, il 
s'agit de cas isoles. D'autre part, il est quelque peu agaqant de voir I'auteur 
montrer un respect exagere envers certains personnages figurant au pantheon 
des hiros britanniques au point de conduire Stanley Q s'effacer pour laisser le 
soin de la conclusion de son volume au duc de Wellington. Et que dire de 
I'evocation du nom de I'an~iral Nelson a la page 305 pour une comparaison 
avec Sir James Yen, le commandant de la flotille britannique sur les Grands 
Lacs. 

The War of1812. Land Operations n'apporte rien de neuf comme s'en 
conie\\r' d 'ai l lc~rr Stsnley ddnb'ls pr2inr.e A i; ~Crit i .  11 scmployi unc rcccttc 
Cproui CI. pdr \:\ prCJI.ce~\c~r. r.1 coll?g~c.; J 51n~in)  I llt.;mdn. C.  P. Stace). 
W ~ l l w n ~  Wood r't Frncst A .  Cru~d\hrni.  Jc\crlnuon Je\ ha:s~llc. . rc:hcrihc\ 
d'explications sur l'issue de ces derniires, jugement des hommes, quelques 
anecdotes et culte des chefs de euerre. Ainsi. la ~ h o t o  d'lsaac Brock accom- - . . 
pagne la page-titre comme pour les ouvrages de William Wood remontant au 
dtbut du sikcle. Un genre et un theme qui auraient pu sentir le dchauffe si 
Stanley ne maitrisait pas aussi bien son arr descriptif. De plus, l'ouvrage est 
abondamment illustri et riche en cartes. Dans I'ensemble. un volume bien fair 
dans le genre qui mirite d'ttre connu. 11 reste B souhaiter que l'etude de la 
guerre de 1812 n'en demeure pas la et que I'avenir saura renouveler sa proble- 
matique puisque la guerre. phtnomene complexe. ne saurait se resumer a la 
seule description des operations militaires. 

DEparrernenr d'hisloiru ROCH LEGAULT 
Unii,crsirP de Mont6al 

AKENSON, Donald H.  dir., Canadian Papers in Rural History, vol. Ill, 
Gananoque, Ont.. Langdale Press. 1982. 

Au cours des vingt dernii.res annees, l'historiographie a eu tendance a se 
fragmenter. L'histoire urhaine a it6 parmi les secteurs qui se sont dtveloppts 
le plus rapidement. L'histoire rurale, par contre, a kt6 laissee pour compte. 



Alors que I'histoire urbaine a ses revues savantes au Canada et a l'ttranger, 
I'histoire rurale n'a pas voix au chapitre; peu d'historiens se prisentcnt d'ail- 
leurs conime snecialistes d'histoire rurale. Deouis 1980. D. H. Akcnson s'est ~ - -  ~ ~ ~~~~~~~ - r ~ ~ ~ ~  

attache a promouvoir I'Ctude du dCvsloppenient social en dehors du contexte 
urbain, au moyen de  recueils d'articles publies sous le titre Canadian Papers 
in RuralHi,story. Dans cette entreprise, Akenson a kvite les questions de defi- 
nition qui assaillent I'histoire urbaine, particulikrement aux Etats-Unis. Impli- 
citement, Akenson con~oi t  l'histoire rurale airnplement comnie I'histoire de 
tout ce aui ss passe dans le milieu rural: on ne tente oas de definir ce au'il v a 
de speci'fiqus~ent rural, soit dans le domaine des id'ees, soit daris le domahe 
des comportements. Comme les volumes antirieurs, le volume 111, paru en 
1982, contisnt par consequent une collection hiterogene d'articlss traitant de 
diverses rigions canadiennes au 1Ye si6cle. 

I ' ; I~IIII  Ic.; ncuidrt~ilc\  t lu  prc\cnt rc;ucll. on retrt)uvc <l r .uk  ctu<le, pdrtsnl 
sur Jr.i pr.r\,>nn.,l~t~.> du Il~ul-('dndJ.i J,~hn C'drkc J:;rlt I:, \pciulstlon> Ion- 
acre,  & .John , \ ~ n  let ,lc \\)n i l l \ !  d m \  11, ;o~nt;. J'I..>ck el CicrdlJ t3lo:h 
cyu.>\r .  Ic ..pr!~jct Jc r~.ldnllc sgrs.rr.,, q u ~  ctdit ;I I'<~ripir~r. dr. I'in[?rSI .lur 
p\)rtxlt R,)hcrt Cl,~url~v cn\cr> IL, t l~ur .C~nddd I)cwk dutrc, dni:lc\ p,)ncnt ,Lr 
I ' C v ~ l u t t ~ ) t t  J c  I';tr;httccture et t1c Id tc;hnlquc Jdn\ Jc.; ~n~llcwk rurduk. 1)xrrr.l. 
\ hlorr~, 1.1 \'l;t,)r Konrd :th,~rJcnl I'~r:hltcaur~, pa~puld~r: Ju idlntc J ' t u -  
phrd\i;t. du  bud dl. I'Ontsrto. ; I U  n1~)vr.n ,lc\ Illanu\;rlt\ dr.\ rr.;ctt~cnlcnl\. Jc\ 
r i ~ l ~ ~ \ ~ I ' ~ ~ v ~ l u ; t t . , ~ n .  dc, rclc\c. J ' ~ ~ r ~ ) r . ~ I c u r e l  d '_~utr~,\  .;,)uric\ ,\l;tn I:. SLr.c);h 
brosse une esquisse de l ' evolul io~de la charme depuis I'antiquiti jusqu'aux 
transforniations du 19e siecle oui conduis~rent a une augmentation substan- 
tielle de  la productivite agricole: 

Ces quatre articles mettent l'accent sur le Haut-Canada/Ontario; 1'Caui- 
l~hrc rcgt,,n.tl c\t rctxbl! pdrdr.uk dutrr.5 ;tnlilc\ sur 1c\ I'rdlrtcr ct ~ c r r c - ~ c & c  
3ru.,~, t. ll.~t:hclor rdidntr .  rapidel~~cnt i , ~ t l t ~ n c ~ ~ l  la . S t r d ~ ~ l c . l ~ r ~ n t ~ ~ ~  i . t~nd 1111d 
Huft~c.>rcu,l C'(IINP~IIII, d c i h a l u ~ ,  dxn, \A  ten~ati\r. tl'ctxhllr Jc* i,ltllntunxut:\ 
mClhoJibrc\ JJn, Ir. l\',~rJ-0uc.st. I)xn, unc xi:cpll,m I J I ~ ~ .  Jc  I 'h~\ t<) . r r .  rural:. 
John hlannion retrace les tchanges entre ~ e r r e - ~ e u v c  erle port de Waterford, 
en irlande, de 1770 a 1820. 

Ces six articles constituent de ~nodestes contributions B notre connais- 
sance de certains aspects particuliers de I'histoire du 19e s i6 le  canadien. Les 
trois autres ont une portte plus large et sont de ce fait plus inttressants: ils 
s'attaquent a des grandes questions historiographiques. R. Marvin Mclnnis et 
D. H. Akenson font une critiaue serree de I'historioeraohie: Peter Russell - .  , 
utilise des donnkes nouvelles pour revoir un sujet connu. Son etude systima- 
tiaue des rBles d'ivaluation des anness 18 12 a 1842 fait ressortir la variation 
dins I'Ctendue des terns mises en culture dans le Haut-Canada; le dCfriche- 
ment. particulierement dans ler petites familles ou dans les ex~loitations sans 
main-d'oeuvre auxiliaire, s'est fait a un rythme lent. Russell knf inne  cepen- 
dant l'impression des temoins de I'epoque qui vovaient dans le Haut-Canada 
une terre b'tlection pour les petites gens. 

Dans sa critique des principales Ctudes portant rur l'agr~culture du Bas- 
Canada. Mclnnis met lui aussi l'accent sur l'icart entre perreptions et rialit&. 
11 demontre que les dtbats souvent virulents concernant l'orieine. I'ampleur et 
les causes d i l a  <<crise agricoles sont souvent Cchafaudes su;des supp6sitions 



420 REVUE D'HISTOIRE DE VAMEKIQLIE FRAVCAISE 

ma1 etablies ou sur des perceptions erronees. Mclnnis critique les travaux de 
SCguin, Ouellet et d'autres et propose quelques observations tirees des donnies 
des comtes recenses en 1851. 11 conclut que I'historiographie souffre de fai- 
blesses imponantes et que I'absence de marchis pour les produits agricoles du 
Bas-Canada constitue la question fondamentale qui doit retenir les chercheurs. 

Le dernier article, celui d'Akenson, fait I'analyse de ce qui a kt6 ecrit sur 
les Irlandais en Ontario. Akenson s'eleve contre l'intemritation aui voudrait 

historique. I1 passe rapidekent sur le h i t  (ue les Irlandais ont souvent kt& 
majoritaires dans les campagnes comme dans les villes du Haut-CanadalOnta- 
rio et que, l'instar des autres immigrants, ils ont do se deplacer, dans les 
milieux urbains ou dans les campagnes, selon ce que commandait leur destin 
individuel ou familial. L'auteur reprend les donnees disponibles sur I'immi- 
gration irlandaise et sur la distribution de la population a divers moments et 
propose des estimes pour remedier h la faiblesse de certaines sources. L'anicle 
insiste sur le caractire fondamentalement rural du Canada au 19e siecle et 
montre comment l'attention portee aux villes a biaise la perception que nous 
avons de cette periode. Akenson termine son anicle en invitant les historiens 
au travail. Cela est sans doute approprie; il reste cependant un cenain nombre 
de problemes d'ordre theorique i resoudre qui sont aussi importants que les 
problt-mes souleves par I'ambigulte de certaines sources. Peut-on savoir, par 
exemple, si les Canadiens du 19e siecle se concevaient comme arurauxs ou 
comme mrbainsn? Qu'entendaient-ils par ces termes? Les mots changeaient- 
ils de sens d'une classe a l'autre, d'un groupe ethnique I'autre, etc.? Ces 
questions ne font que souligner l'importance du travail accompli par ces Cflna- 
diari Papers in Rural History. 

D6porrrtnn,r J'hrsrorre CHAD GAFFlELD 
l:nil.rrri!l: d'Olrowo Traducdon: Josh E. Igartua 

KRECH 111; Shepard. ed., The Subnrt.ri Fur Trodr. Nuiivr Social and Eco- 
nomic Aduplnrioils (Vancouver. University of British Columbia Press, 
1984), xx-194p. 28.95$ 

Ce livre est un recueil de communications presentees lots du colloque de 
1981 de I'American Society for Ethnohistory. Les six articles de ce volume 
analysenl le comportement des lrihus des territoires dominb par la Compagnie 
de la baie d9Hudson afin de determiner I'impact de la traite sur la vie socio- 
Lconomique des autochtones. 

Dans un premier article, Arthur I. Ray analyse le sort des Algonquiens 
habitant dans les basses terres de la baie d'Hudson pour conclure que la awel- 
fare state society* qui y existe aujourd'hui n'est pas le dsultat de I'intervention 
massive du gouvernenlent federal depuis 1945, mais est issue de conditions 
crCCes par la traite nu lye siecle. En effet, la rarefaction des ressources ani- 
males dans cette r6cion a detruit la viabilitk de la chasse comme moven de ~ 

subsistance. Pour &server les chasseurs et les attacher Bla Compagnie: celle- 
ci octrova du crCdit et des gratifications entrainant ainsi une denendance. Dans - 
I'esprit du &ant James Ray <<it is true that the natlves are our assets, that we 





11 est souvent difficile de riunir des communications prksentees lots d'un 
colloque en un ensemble cohkrent; c'est pounant ce qu'a riussit l'tditeur de 
ce volume. Tous les articles apportent des considerations mithodoloeiaues et . . - .  
sonscptuelles in[:rc\.;antes. 115 ~r.r \cnl Cpdlcment i .lCm.~nlrcr 1.1 risnes,e Jcs 
archlvc\ de 1.1 Compdgnlc de 13 bale d'lludi.~n. 12s epoques vnrlcnt, msls lcr 
themes sont les m@mLs et confrontent tous ceux aui Geuient ttudier I'histoire ~~ ~ 

amtrindienne. 

Illen quc .cult Id coinmunlcdtlon de l d b )  hloranll punr. .l~rectement 3ur 
Jc, .tulthntonc. Ju Quebec. :e D C I I ~  \ ,~Iumc Jemeure penlntnl pour I'dndl\ ,e 
de I'expkrience de contact entre Europiens et ~mi r inb iens  dans la ~ r o v i i c e .  
Les tribus rejointes aux 19e siecle par les agents de la Compagnie de la baie 
d'hudson devaient avoir des rkactions similaires a celles des habitants de la 
rkgion laurentienne trois sikcles plus tBt. La documentation disponible concer- 
nant les oremiers est trks riche tandis uue celle concernant les derniers est 
pauvre.f'ttude des expkriences des trib;s du nord-ouest peut ainsi nous aider 
a mieux comvrendre les Bvinements des 16e et 17e s i d e s  et la erande variCrC 
des rka~tion;~ossibles 2 I'invasion du continent par les ~ l a n c s . ~  

ses de 1'~nive;siif du Quebec, 1583, 

Dcpui.; .e debut dc I J  JI.ccnnic, I1 pr,~dustlon hlstor!quc cnnJicnne est 
entree ddn, une ere d'assalmlc. I.<, chsuJ, Jebsts thCorlquc> cr m2thoJt1I.1- 
giques des annkes 70 se sont refroidis; la discipline a retrouvt une seriniti un 
peu complaisante et les champs de recherche qu'on laboure auiourd'hui sont, 
bout l'essentiel. ceux au'on-a difriches deouis dix ans. 1.e hoeramme de 

dance. Ses travaux se sont dt;eloppis dans de nou~ellcs dirediions pleines de 
promesses. Les publications qui en emanent sont roujours dignes d'intCSt, 
novatrices et stimulanres. 11 n'est donc pas surprenant d'observer toutes ces 
aualitis dans la uremikre monoeraohie d'envereure produite par le gmuoe. Les - .  - .  .. . 
.Sdr(u<.rr,~i<.rlr son,tltue une .leu\re n~s@l\trdlc qul ,'c\t tout Jc .;ulte 1rnpo5Ce i 
I'h~\torlogrsohle ssn;idir.nnc. On nc D,IUW.I trvlter is1 que de qu~~lquc> d\pcst.: 
de cet ouvrage; le lecteur en decouvrka de lui-m&me toute la iichesse 

Le livre est lc fruit de la collaboration de six auteurs diriees oar un his- 
torien (Christian Pouyez) et une dfmographe (Yolande ~avoi 'e) .  il ne s'agit 
ceoendant oas d'une collection d'essais mais d'un texte collectif, ob les r6les 
on't BtC cla;rement dkfinis, chaque auteur Btant responsable d'un aspect parti- 
culier du suiet. Le livre oorte sur I'ensemble de la p i r i d e  dkfinie au sens 
large: il s'oivre sur la pdpulation amirindienne vers'1550 et se tennine par 
des projections d6mographiques pour I'an 2001. L'ouvrage comprend trois 

-- ' Devenu le Programme de Recherche~ sur les SocietCs Regionales (N.  du T.) 



appendices produits sur microfiche et quantite de cartes, de tableaux et de 
graphiques. 

Le caractire collectif de I'ouvrage. l'etendue de la p5riode qu'il ahorde 
et la qualite de l'appareil d 'e rud~t~on donnent d i j i  a c e  livre un caractere par- 
ticulier duns la production historiogrdphique recente; mais c'est la richesse 
m&me de l'oeuvie uui retiendra le {lui l'aitention. Le livre analvse non oas. , ~ 

.wniltlc ;crl*in\ ~Jr.itcnr pu Ic <raurc. I'cn,>rlnc ii:nicr Jc populxtton en  on\- 

truitlon Jcnu.\ unc J t / anc  J'.inn;c> J I ' l . 'n t \cr~t t~  Ju OuShc'~ J C ' h ~ i < ~ u t ~ r ~ ~ t .  . 
mais les donnies agregees provsnant ds trois sources principales: les recen- 
sernents ft5diraux. les raooorts annusls des cures et les raooorts annuels du 
Conseil d'hygitne de la Kovincs d s  Quebec. Lavoie et ~6;yez procedenr a 
une critique ds chncune de ces sources pour l'histoire du Saguenay et montrent 
comment e lks  ont t'\'olue avec le temps. Les auteurs admettent que ces sources 
ne oeuvent 2ue ex~loi t tes  au'avec orudencs; ceci s 'ao~liaue oarticulierement .. . . 
aux' rapports dss chres, do; la quahe  et le conrenu varient considbablement 
d'une paroisse a l'autre et d'une epoque a l'autre. Malgre cette variahiliti, ces 
rapports annuels rneritent, selon les auteurs, une analyse systematiquequi peut 
enrichir considerahlement nos connaissances de l'histoire demoeraphique du - .  . 
Saguenay. 

Afin de situer le cas saeuenaven dans un contexte ~ l u s  vaste. auatre r2~ions 
mralss (le  as-saint-~aurent, 1; region de loliette-~ontcalm. 'la rigion ds 
Lotbinikre et celle de Charlevoix) et deux agglomerations urbnines (Montrinl 
et Quibsc) servent d'elements de comparaison. Ces cornpnmisons ne font pas 
appel nux raooolts des cures. mais on ex~loite un tventnil considerdhle d'aurres 
sources. c o k e  les recensements, l e i  rapports du Conseil d'hygiene. 1es 
compilations de Tanguay, etc. On a produit ainsi une gamme impressionnante 
de mssurss dimographiques qui permettent de suivre I'6volution de la natalili, 
de In nuptialiti et de la mortalite. On examine aussi lss rnouvements rnigra- 
toirss et des variations fort interessantes sur ce plan ressortent rant a I'intkrieur 
de la rsgion du Saguenay qu'entre les rigions qui servent de points de com- 
paraison. L'ktude des mohements rnig6toires'occupe cependant une place 
secondaire dims le livre par rapport I'analyse des mouvements dtmogra- 
phiques generaux e t a  cellk des ~dmparaisons entre les sous-regions du Sague- 
nay et entre le Saguenay et les autres regions. 

~~ ~~ ~ . , . , 
par les dates d'itablisssment dss miisions st des paroisses, b e  m h e ,  les 
auteurs essaient de situer les comoonements demomohiaues dans leur contexte 

L . .  

socio-kconomique. L'analyse de' la sociCtC amerindisnne est a cet egard bien 
riussie. Celle du 19e sikcle l'est moins. car les donnees aerteees ne Dermettent 
pas une analyse multivariee de? donnees demographique&t Zes donkes  socio- 
iconomiques. L'histoire regionale contenue dans Les Saguenayens est donc 
tirte, en bonne mesure, d'autres travaux, en pmiculier ceux des membres de 
I'kquipe de redaction. . . 

L'itude des Snguenayens, a I'aide de donntes nominatives d'ordrs demo- 
graphique, iconomique et social, viendra plus tard. A la lumiere des tendances 
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gintrales degagees dans Les Saguenayens, ces travaux maintiendront sans 
doute le PRSS Q la fine pointe de la production historique. 

CHAD GAFFlELD 
Traduction: Jose E.  lganua 

LAFORCE, Hklene, Histoire de la sagelfemme dans la rdgion de Quebec. 
Quebec, Institut quCbCcois de recherche sur la culture, coll, uEdmond- 
de-Neversn, no 4, 1985. 237 p. 

II est heureux que I'lnstitut quibkcois de recherche sur la culture ait jug6 
6 propos de crter le Prix Edmond-de-Nevers pour couronner les efforts d'un(e) 
ktudiant(e) de deuxiime cycle ayant presente, dans une universitk du Quibec, 
une thise portant sur la culture. La gagnante de cette annee est Heline Laforce. 
ktudiante au dkpartement d'histoire de I'Universit.6 Laval. Inspirte par l'idio- 
logie ftministe contemporaine, elle a rtdige une elude originale sur le rble des 
sages-femmes, de la Nouvelle-France au 20e siecle, dans les paroisses s'eche- 
lonnant de Rivitre-Ouelle aux Grondines. Ouvrage original. en effet, parce 
que si cette profession skculaire a ttk quelque peu ktudike aux Etats-Unis, en 
France et au Canada, elle n'avait pas encore trouve son historien(ne1 au Que- 
bec. Alors aue le courant fkministe se coniueue aux critiuues de la mtdecine 
~~profession~ellev,  surtout bans le domain; d i  1'obstetriq;e, i l  n.est pas iron- 
nant que ces deux mouvements aient guide I'approche adoptee par I'autrur. 

Avant de reconstituer I'univers de la sage-femme et I'Cvolution de cette 
profession. I'A. evoque l'univers de I'accouchement. Le milieu immediat ou 
se diroulait la naissance, l'entourage present, est recrM grLe  B l'analyse des 
ondoiements retraces dans les registres paroissiaux. On y voit les diffirentes 
etapes dans I'histoire de I'accouchement, de I'kvCnement social ou s'y retrou- 
vaient parents et voisins, alors que les femmes s'entraidaient, la sage-femme 
du rang, puis du lieu, jusqu'a celles qui furent <<reconnuesv ou autorisees. On 
arrive B I'intervention medicale qui s'accompagne d'une naissance plus privke 
et finalemenr institutionalide. 

Des auteurs franyais(es) et amhicain(e)s, R. er D. Wertz, C .  Fouquet et 
Y.  Knibiehler, J .  Gelis, B. Ehrenreich et D .  English, fournissent la grille 
d'analyse et Laforce confronte le fruit de sa recherche a Ieurs ouvrages pour 
tenter de delimiter la apicificiti quibicoise. Car l'experience obstitiicale en 
Nouvelle-France etait differente et au 18e sikcle la sage-femme y jouait un rble 
plus valorise que celui de sa consoeur franfaise. L'auteur en brosse un portrait 
dans les tableaux 19 23 qui nous fournissent le taux d'alphabetisation, la 
profession du mari et les inventaires apres dCc2s. 

M&me si elle soukve une foule de questions qui restent souvent sans 
reponse - et on eut voulu qu'elle abandonne parfois la forme interrogative -, 
I'A. fournit des elements d'explication a l'klimination progressive de cette 
profession B partir de la fin du 19e si2cle. A I'encontre d'une interpretation 
fkministe radicale qui y voit une lutte de pouvoir entre hommes et femmes, ou 
de I'interprttation medicale qui insiste sur la victoire de I'efficaciti contre 
l'obscurantisme, Laforce y constate un dCbat de civilisation alors que l'inter- 
ventionisme mkdical s'impose. Dibat dans la lignie de celui qui aboutit 



nujourd'hui h la technologic reproductive h laquelle viennent de s'opposer 
energiquement les feministes allemandes reunies a Bonn en avril. 

Comme tous les ouvrages publies par I'IQRC, celui-ci est fort bien prt- 
sentk. Le texte contient plusieurs tableaux et qi~elques annexes. 11 est suivi 
d'une bibliographie qui, sans @Ire annotee et quoiqu'il faille diplorsr I'absence 
de references i l'historiographie sanadienne-anglaise sur le sujet, sera quand 
m@me utile aux personnes qui ss penchent sur I'histoire de la matemite. 

11 est regrettable qu'ayant accorde le Prix Edmond-de-Nevers, I'IQRC 
n'ait pas laissi i I'auteur I'occasion de remettre uns derniere fois son texte sur 
le metier. Au lieu d'une these, nous aurions slors un ouvrage bien rodi. On 
; iurdi t  ; I I I I \ I  reIL.pL: -1u1 narc. lz, JI \ :u~%INI.I~ sur Icb \our,'z> 1:ne rct>rgdnl\d- 
tl,,n 81r.b rhap~trr,\ durd~t n u  evltcr :ena.n\ r c i o J p ~ ~ n i ~ v I I ~  cl re!~)ur\ en arrlcrr, 
L'A. aurait iussi pu fairk confiance a son auditoire et ne pas lui rappeler que 
les chose, se passaient vraiment diffkremment dans la chambre de la partu- 
riente du 18e siecle que dans la salle d'accouchement d'aujourd'hui (p. 38). 
Enfin, son style pourrait Ptre plus uniforme, soit academique soit familier, en 
iliminant les formules qui acharrienta des visions et inventent la asage-fem- 
meriea. Ces critiques, qui peuvent sembler dures a I'endroit d'une etudiante. 
s'imposent lorsqu'il s'agit d'un livre publii. Elles ne doivent pas nous faire 
sous-estirner la richesse de la documentation. la pertinence du sujet et la riches% 
d'un ouvrage qui pose un jalon de plus a la reconstitution de l'histoire des 
femmes au Quebec. 

D<;porrrrnmz d'hirloire A N D R ~ E  LEVESQUE 
( io i~ r r> r l i  McCill 

FUHRER, Charlotte, The Mysteries ofMonrreul.  Memoirs qf a M i h v ~ f e .  Peter 
Ward. ed. Vancouver. University of British Columbia Press, 1984. 170 p. 
19,95$ 

Charlotte Fuhrer est une d s  ces nomhreuses Europeennes qui aprks avoir 
suivi une formation de sage-femme a poursuivi ses activites dans cette nouvelle 
terre d'accueil qu'est I'Amilique du 19e siecle. Nte a Hanovre en 1x34. marih 
au-dessus de son nivenu social en 1853, elle suit quelques semaines plus tard 
son rnai aux Etats-Unis ou ce demier tentera en vain de se tailler une place 
dans le milieu des affaires. C'est apes  avoir rialist la penurie de sages-femmes 
en Amerique, mais aussi pour soutenir iconomiquement son menage. qu'elle 
entreprerid son instruction comme sage-femme dans une matemitt ds Ham- 
bourg. Cette formation lui pernlettra d'ouvrir une petite maternit6 au centre- 
ville de Montreal lorsque le couple tentera une seconde fois de s'implanter sur 
le nouveau continent. 

Les mimoires de la dame Fiihrer, prisentes par Peter Ward, tiennent 
davantage d'une relation quasi .rocambolesquen des tribulations d'une accou- 
cheuse dans les milieux marginaux de la nouvelle mitropole canadienne que 
d'une veritable chronique mtdicale. L'historien(ne) de la medecine ou de la 
naissance y trouvera peu de matiPre pour %s recherches. Le pkfacier en convient 
d'ailleurs lui-meme. Les informations concemant les techniques, les lieux 
d'exercice, les pratiques medicales ou le type de pharmacopte qu'utilisaient 
ces intervenantes. encore nombreuses h cette ipoque. y sont rares. 
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C'est sans doute  our pallier cette lacune aue Peter Ward. aui a nreoart 
la prtsente tdition, a ienu 6 joindre dans son introduction une'&ritad~e 'syn- 
these de l'histoire de la sage-Semmerie canadienne. Dans un survol qui compone 
plus d'une tremaine de pages cet historien de la Colombie Britannique cerne a 
grands traits I'tvolution de I'obstetrique canadienne. Dans un style simple 
mais precis, le prtsentateur dicrit la pratique des sages-femmes au hornenide 
la colonisation, la decouverte des forceps, la creation des matemitis, l'evo- 
lution eraduelle du savoir des rnedecins. leur lente ineerence a l'inttrieur du 
terri to~e obstttrical, I'hospitalisation de l'accouchem~nt et la victoire finale 
du corns medical non seulement dans les institutions mais aussi dans le coeur 
des ac'couchtes. Cette tentative releve d'un veritable defi si l'on considere 
l'tlat des sources et de la recherche actuelle sur le sujet. 

Pour foumir 3 son lecteur le maximum d'informations sur un theme riche 
en multiples facettes, Peter Ward met i profit differences approches metho- 
doloeiaues allant d'une suite chronoloeiaue B variantes thematiaues B auelaues 

une apbroche Lctuelle, Peter Ward pami& B'bi& cemer les grandes &rapes 
d'une h~stoire qui n'est pas pauvre en bouleversements, cene mtthode l'em- 
ueche ceoendant d'aborder 1;s faits de facon olus critiaue. Une svnthkse n'est ~ ~ > , ~ ~ 

pas le lieu iddal pour une analyse tres approfondie m d s  le prtfacier s'attarde 
narfois a I'etude de faits uui semblent mineurs alors aue sont laisstes de cBtt 
hes questions plus fondanientales. 

Ainsi l'on rtalise tres bien a la fin d'une telle lecture que I'envahissement 
du territoire de I'obstetrique par les medecins est lie A I'amClioration des 
techniques obstetricales, 2 I'appauvrissement du savoir des sages-femmes el 
la valorisation d'un accouchement olus stcuritaire dans les hbitaux aupres 
d'une clientele effrayte par les aff;es de I'accouchement tradi'tionnel. ~ a i s  
I'on ne s'interroee nulle Dart sur les motifs sui ont DU Dousser les mkdecins a . . 
Invc\!ti un  da~rniill.- s u t r ~ i , , ~ ,  ~n;prl\:. I . ' a p p ~ u v r ~ ~ \ c i ~ ~ c n t  graduel du ,.iv,ur 
de, s i j i e ~ - i c ~ i ~ t n ~ ~ \  rc\re I'unc dcs e \ p l ~ ; ~ t ~ , ~ n ,  Ie, p:u\ plau.;ihlc\ dc Icur tnl\t 
au rancart. mais quel fut exactement'le rdle des medechs dans la mise au ban 
des sages-femmes des facultts de mtdecine, ce qui allait les tloigner tout 
autant des progrks de la medecine que de la construction d'un discours sur leur 
corps? Si I'apprentissage de la majoriti des accoucheuses relevait effective- 
ment d'une pratique empirique. cela ne doit pas nous faire sous-evaluer I'exis- 
tence de sages-femrnes licenciees ayant etudit dans des cliniquesou des mater- 
nites sous la tutelle de medecins. Dans le processus de degradation de leur 
fonction via l'ensernble social, quelle fut l'imponance du facteur mode. qui 
lui aussi a ses promoteurs et son sens' 

Mais revenons aux memoires de madame Fuhrer en tan1 que tels. C'est 
un document d'un tout autre ordre aue celui de Peter Ward. Ce n'est oas cant 
le quotidien rntdical que veut nous h i r e  partager certe sage-femme montrea- 
laise mais plutbt celui plus myst6rieux des multiples intrigues bourgeoises ob 
I'on retrouve les amantes bafouees, les pauvres domestiques dishonor4es par 
leurs maitres, les bltards devenus honorables a force de travail. En fail, c'est 
cette autre partie de la fonction de sage-femme, celle de la conseillere morale 
ou de I'aide complice, sur laquelle Charlotte Fuhrer leve le voile. RBle social 
qui est peut-Stre tout aussi important que son pendant technique, puisque cette 
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femme introduite dans I'intimiti deu couples devait avoir acces a bien des 
secrets. 

A travers un style simple, souvent moralisant, a la maniere du temps, 
cette sage-femme nous relate quelques histoires vecues d'oii ressonent les 
conventions sociales, les tabous et les forces de pression rtgularisant l'unlvers 
des femmes au tournant du siscle. h.fime si elle charrie la plupart du temps les 
clichis moraux de son epoque. triadarne Fiihrer n'en dtmbntke pas moi& une 
profondeur humaine qui nous aide h mieux comprendre ce qui pouvait pousser 
alors une femme i I'avortement, a I'infanticide, I'alcoolisme ou bien B l'hys- 
terie. C'est dans ce contexte qu'il faut lire les propos de madame Fuhrer. une 
fois sensibilise par les commentaires de Peter Ward sur le texte de Charlotte 
Fuhrer. 

C ~ G E P  L!@ ir.rmviivu HELENE LAFORCE 

CHARLAND, Jean-Pierre, Hisloire de 1'en.reiynmlolt technique et profes- 
sionnel. Quebec, lnsritut qutbicois de recherche sur la culture, 1982. 
482 p. 

CHARLAND, Jean-Pierre et Nicole THIVIERGE, Bibliographic de l'ensei- 
gnement professionnel, 1850-1980. Qutbec ,  Institut qukbtcois de 
recherche sur la culture, 1982. 282 p. 

Dans son ouvrdge sur l'enseignement technique, lean-Pierre Charland 
veut <<brosser un tableau du si2cle d'existence de l'enseignemenl spPcialisin 
(p. 25). Essentiellsment dsscriptif, I'ouvrage se divise en quatre parties deii- 
nissant autant de phiodes. La premiere identifie une <prihistoire intermi- 
nable. qui s'itendrait de 1869 a 1925. La seconde ptriode de ['histoire de 
I'mseignement technique menerait ..du piitinement au ioisonnementn sntre 
1926 et 1945, alors qu'apres la Seconde Guerre. el ce jxsqu'au dtbur dss 
annees soixante. cet enseienemcnt connaitrait nluldt une driode d'exuansion - 
et de plafonnement. Enfin la quatrieme partie est consacrte i la rtforme sco- 
laire de 1960 i 1982 e t a  ses eifets sur I'cnscienement techniuue. Chacune des " 
parties dibute avec un chapitre qui presente le contexte social et tconomique 
de la piriode ttudiie. 

Bien que I'auteur nous previsnnr des Is debut que ales deux premieres 
parties,,, soit la moitik de I'ouvraee. ueuvent c<laisser le lecteur insatisfait,, et 

moins confuse. L'auteu; reste en kffet trop pris de  ses sources et prisente de 
facon trop morcslee les d~verses institutions. Le chapitre 2 par exemple, pri- 
sente successivemrnt les mechanics' institutes. le cours de sciences a&liaiies 
aux arts propos? par I'lrniversitt McGill et le donseil des arts el rnan;/aciures. 
Au chapitre suivant on parle des cours de dessin, des coll6ges industriels et de 
la crtation de  I'Ecole polytechnique sans jamais indiquer clairemcnt le niveau 
d'ensei~nement visi uar ces difftrentes institutions ni c r  aus  leur criation doit 
au contkxte socio-t&nornique des annies 1850-1880. i i n s i ,  I'auteur rnen- 
tionne (p. 52) le mtmoire present6 au ministre de I'Education en 1869 par le 
Principal de I'Universiti McGill en vue d'obtenir des fonds du gouvemement 
pour fonder une tcole de genie civil. Cependant, il aurait dO prtciser que cette 



initiative avait kt6 nrectdee oar la cr6ation. en 1857. d'un oremier oroeramme 
L ~ ~~~~ ~ . -~ 

de genie civil qui. kn raison.de difficultis financier;~, avait dB ttre abandonne 
en 1863. De plus les cours offelis par McGill el plus tard par 1'Ecole polytech- 
nique visent la formation d'ingtnieurs et non de techniciens ou d'ouvriers 
sp6cialis6s. Comme le note I'auteur, ce domaine reMve du Conseil des arts et 
manufactures crCt en 1869 par le gouvenlement du Quebec. Encore qu'il ne 
s'apissait pas 11 d'une premibre iniriative car en 1857 une loi du Canada-Uni 
avGt cree'le Lower ~ d i ~ a d a  Board of Artr and Man8rfacnrres. Cherchant les 
origines de I'enseipnement technique, Charland note aue aon a parle d'une 
e c d e  des arts et manufactures qul d&s 1859 accueillerait dej8 deux cent onze 
ilkves et donnerait de I'elnploi a six professeurs, mais on n'en sait rien de 
plusa (p. 76). 11 s'agissait-18 probablement d'une riference a la loi de 1857. 
Comme le suggkrent ces quelques exemples, pour bien faire comprendre le 
sens que re\,& 1'6mergence de diverses institutions liees a I'enseignement 
technique il aurait fallu remonter jusqu'au debut des annees cinquante et expli- 
suer au'a cette e ~ o a u e ,  et Dartout au Canada. emerge un nouvel inter& oour 
Ik genie civil et i'enieigneient pratique susciti par Lne premibrc vague d'in- 
dustrialisation marauee avant tout par le dkveloppement du chemin de fer. 
nouveau symbole de la modernite.-~lusieurs frakophones. les erougesr en 
particulier, reclament un enseignement secondaire plus pratique. L'ouverture 
a I'UniveraitC McGill d'un programme de genie civil et la creation du Conseil 
des arts et manufactures. deux evenements survenus en 1857, ne sont pas le 
fruit du hasard mais d'une conioncture favorable au develonoement d'un inti- 
rtt pour les choses t echn~~ue t t an t  chez les anglophones 4;. chez les franco- 
nhonea A la mCme tnoaue. les Un~versltes de Toronto et du Nouveau-Bruns- . . .  
wick commencenr elles aussi a offrir des cours de genie civil aux etudiants. 
En isolant le contexte iconomiyue dans un chapitre introductif, au lieu de 
I'intkgrer au corps mCme de l'ouvrage. I'auteur rend difficile la mise en rcla- 
tion des differents facteurs qui expliquent les diverses interventions dans le 
domaine de I'enseignement technique et professionnel. 

Avant la promulgation, en 1907, de la loi sur les icoles techniques, la 
formation professionnelle des ouvricrs se limite aux cours du soir dispenses . . 
Janr unc Jlr;lnc rlc, pnnciplles s~l.r . \  rnanuia~t~ncrc., Je la p r ~ \ i n ~ e .  Rlen 
quc I'autcur c .~n~~ . t c rc  quc la prel~l\l~).rc Jc  I'en,e~gncmcr.t tc~hniquc ,c pour- 
,ulve lu\uu'cn 1925. i l  me \cmble due 1907 maruue un noubca~ tounlant. 1.a 
loi adoptee cette anke-18 met en dffet en place'un premier riseau d'tcoles 
techniques avec ses programmes, ses professeurs et ses etudiants. En 191 I ,  
les ecoles de Montreal, de Quebec et de Shawinigan ouvrent leurs portes sui- 
vies en 1921 par celles de Hull et de Trois-Rivikres. Ce premier reseau se 
<'rtdc.. lcnrenient j u y ~ ' t  :e que. en lY?S. Ir. \e:nttairc .it !x pnnlnce :on\oyur. 
un prcmlcr :on@& PSJI Llre Ic p ~ n i  Fur la ,ltLstlon. 1.4 dii12rcncc Je ndturc 
qut "pare Ies a:t~v~tC~ rL:gic\ pdr lr. Conhell Jc l  an, ct mnnuld.'Iure\ Jr. ccllr.\ 
Jr..; L:coIr.\ technlque\ pr.lpremcnt Jltc, ju~lltic ~n~plenient Ju limltcr la ~%pre- 
hi,rulrr... tuu~lldue :e icrme \ ~ I I I  inaJidua11 t Is nCrioJr. ~ i e  IXSrl-I907 Ce ,. . . , 

toumant du milieu des annCes 1900 correspond aussi a I'intewention du gou- 
vemement federal dans le domaine de la formation de la main-d'oeuvre pro- 
fessionnelle. Une commission royale d'enquzte sur I'enseignement technique 
et industriel est en effet mise sur pied en 1909 et elle remet son volumineux 
rapport (devenu unc source impo&nte d'infonnations pour les historiens) en 
1913. 
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Suite au congres de 1925, une nouvelle loi est votie dans le but d'unifor- 
miscr l'enseignement dans les differentes ecoles qui d'apres la loi de 1907 
etaicnt des corporations autonomes. A cBr6 des kcoles techniques dont lefours 
s3Ctend sur trois ans, la nouvelle loi cree des icoles de merier dont le cours 
n'est que de deux anntes. On espere ainsi faire augmenter le taux de reussite 
qui, dans les icoles techniques, n'est que de 25%. La revue Technique est 
aussi creCc aafin d'initier la population ouvrit-re aux questions rechniques et 
lui inculquer le gofit des itudesx comme le note le secritaire de la province 
dans son rapport annuel (p. 151). 

Avec la multiolication des ecoles sores la Seconde Guerre mondiale et vu 
le grand nombre de  ministkres impliquis dans des programmes de formation 
orofessionnelle. il devient difficile de se retrouver dans le fouillis des icoles 
<<speciales,r, utechniquesn, ~hautement sptcialisiesn, etc. et les diffirentes 
sections consacrees a chacune des institutions el aux divers intervenants sont 
bienvenues. De meme, les sections consacr6es aux cours; aux tlkves et aux 
professeurs et les quelque 63 tableaux et graphiques seront utiles aux historiens 
qui voudront se faire une idie globale du mode de fonctionnement du reseau 
de I'enseignement technique, qui ne sera viritablement *rarionalisi* qu'avec 
la reforme scolaire des annies soixante. 

Bien que lapr6sentation ditaillie de plusieurs projets de loi ait son utiliti, 
on aurait aimi voir une analyse plus serree du rAle joue par certains interve- 
nants comme Arthur Tremblay qui, $ partir du milieu des annees cinquante, 
participe activement a la reforme de I'enseignement technique. Bien que le 
contenu du rapport Tremblay sur l'enseignement technique et professionnel, 
pripare en 1962, soir decrit pendant vingt pages, on ne nous explique jamais 
pourquoi ce rapport considere que 40% des ileves de quatorze a vingt ans 
devraient recevoir une formation technique ou professionnelle (p. 356). De 
plus, constatant que le rapport Tremblay suggere la continuation de I'accord 
survenu en 1960 entre les gouvernements federal et provincial concernant la 
formation professionnelle, Charland ne trouve rien de mieux a dire que *les 
temps ont bien changi depuis qu'Arthur Tremblay unioniste et conse-rvateur, 
recommandait au gouvernement duplessiste, en 1955, de refuser toute inter- 
venlion du eouveriement central. au nom de la sacro-sainte autonomie ... n (0. 
351). Au li;u d'ironiser, ].auteur aurait mieux fait de nous montrer comment 
la nouvelle conjoncture itait favorable $ I'adoption d'une strategie de negocia- 
tion differente. Apres tout, un rapportest aussi le risultat d'un rapport de force 
et mime Arthur Tremblav devait comuoser avec la situation du moment. Mal- 

En somme, malgri son apport limit6 a I'anolyse de I'ivolution de I'en- 
seignement technique dans ces rapports avec le dtveloppement social et eco- 
nomique, le volume de Jean-Pierre Charland est bienvenu car il procure au 
chercheur un volume de reference Malheureusemenl, I'absence d'un index 
thkmatique, pourtant nicessaire dans un ouvrage de cette narure, ne facilitera 
pas sa consultation. 

Priparee par Jean-Pierre Charland et Nicole Thivierge, assistis de Claire 
CBte et Jacques Saint-Pierre, la Bibliographic de l'enseignemenr profession- 
nel, 1850-1980, est un outil essentiel pour ceux qui desirent ttudier plus en 
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detail un aspect particulier du vaste domaine de I'enseignement professionnel. 
Curieusement, la periodisation retenue pour cette bibliographie me semble 
plus adequate que celle retenue par Charland dans son volume. IntitulB ales 
premihes tentatives,,, le premier chapitre couvre la litterature de (et sur) la 
@node 1850-1909. Le second pnrte sur <<la mise en place d'un reseau d'en- 
seignement (1910-1936). et le troisieme sur la periode d'expansion (1937- 
1960). Les deux demiers sont consacres respectivement la reforme de l'en- 
seignement et a .l'aprks-revolution* (tranquille, bien entendu). 

Chaque chapitre est divise en sections couvrant d'abord les geniralites, 
ensuite les enseignements agncole, cormnercial, minager et des arts et metiers. 
Plusieurs sous-sections recensent les articles portant sur les institutions, les 
programmes, les manuels, la formation des maitres et des 61kves. Alors que 
les sections sur les enseignements agricole et commercial contiennent peu 
d'entrtes, celles relatives B l'enseignement mtnager et a I'enseignement 
technique sont beaucou~ ~ l u s  riches d'informations ce aui reflete naturelle- 
men1 l':xpcn~ss Je, dek '~u~:ur ,  p r i n c ~ p s ~ r  Pour prepa;cr In h~hliographie. 
Is. sureun onl ~.on,ulte Lni .  adlnralnc Je hlol~,)drdnIi~e* st Jl'r~1u1ll2 \ v d  
matiquement 39 revues liees de pres ou de loin auuddomaine de ~ ' ense i~nehen t  
pmfessionnel. Bien entendu, en consultant son tichier personnel. chacun pnurra 
ajouter quelques nouveaux titres mais on ne peut demander aucune biblio- 
gmphie d'&tre exhaustive. 

Pris conjointement, le volume de Jean-Pierre Charland el la bibliographie 
qu'il a cornpilee avec Nicole Thivierge, apportent une contribution importante 
au domaine de l'histoire de I'enseignement technique et professionnel au Que- 
bec car ils ouvrenl la voie B des Btudes plus circonscrites et surtout plus ana- 
lytiques de ce domaine important de l'histoire du Quebec. 

YVES GINGRAS 

MacEWAN, Grant, Fcench in rhe W'esriLes Franco-Canadiens dans I'Ouesr. 
Saint-Boniface, Editions des Plaines, 1984. 219 p. 1 1,95$ 

J'aurais tellement prefere ecrire un compte rendu louangeur sur ce sujet 
qui me tient tant a coeur. Mais, re1 que je I'avais fait pour le travail de I'his- 
torien James MacGregor dans IaRevued'hisroire de  I'ArnPriquefran$aise Cjuin 
1977: 103-1051, je me dois B nouveau de diagnostiquer un cancer presque 
gCnCralise. 

Tout ce que dit MacEwan est loin d'&tre mauvais et je ne veux surtout 
pas lui ps ter  de rnauvaises intentions. Mais, comme le font la plupart de ses 
congenkres, il Btudie le problkme a partir du adehorsn, ne rCussit pas a penetrer 
la crobte qui distingue la nationalitt canadienne-franpise de celle qui se dit 
Canadian, et interprkte rarenient les fairs historiques B partir du <cdedans~. 

De fail, on peut se demander pourquoi I'auteur aborde le chapitre 2: <<De 
Cartier B Montcalm - la naissance d'une nouvelle communautb, si ce n'est 
dans le seul but de rappeler au lecteur que le pierre effort fransais en AmCrique 
s'est solde par la conquite bntannique. D'ailleun, 1'6vocation des seuls exploir? 
de Champlain, de Radisson et de Des Groseilliers - les plus racontts dans les 



manuels d'histoire - sont loin de rendre iustice tous les exolorateurs francais 

les silknces sont parfois plus eloquents encore que I'histoire racontie. L'auteur 
ne dit pas, par exemple. quq la poign6e de mlrrchands et aventuriers dc la 
Nouvelle-Angleterre er de I'Ecosse, venue conqutrir le commerce des four- 
rures, s'est enrichie grassement (sinon crassement) aux ddpens des voyageurs 
canddiens-franfais et des Indiens. Pourquoi ne pas dire simplement que les 
dits voyageurs ont montre, par leur dur travail ma1 rCmuntr6, comhien moins 
intelligents ils Ctaient que leurs patrons? 

pas une rivolte. I'auteur continue de I'appeler une ainsuGctionn (p. 128). 
une <<revoltex (p. 142). Mais contrequi les Mttis se sont-ilsrCvoltCs?Personne 
ne saurait pretendre que c'etait contre la Couronne britannique. tout de m@me! 
Contre qui, alors? Contre la Compagnie de la haie d'Hudson'? On sait que le 
pouverneur S e m ~ l e  etait incauahle de pouverner depuis uuelque temps; c'est 
ce qui a pousst 1;s MCtis a sehonner un gouvemem~nt pr;wisoire. Mais peut- 
on appeler ce geste une <<rCvolte*? Eat-ce contre le gouvememenr du Canada, 
uui a'envovi aes amenteurs et un lientenant-eouverneur? I1 est indiscutable > ~ ~ 

- ~~~ - 
que les MCtis se sont objectis B ce que les arpenteurs fassent leur travail sans 
tenir compte des divisions de trrres existantes, de mZme qu'ils ont empiche le 
lientenant-gouvemeur design6 de s'installer chez eux. Mais esr-ce cela une 
revolte dans le sens ~oli t iaue du mot? Peut-on vraimenr dire aue ele territoire 
etait en pleine gueGen ip: 152)? D'ailleurr, l'auteur ndmet ;ue &el a les 
~ l e i n s  pouvoirsa (D. 166). Le resultat de I'exicutiondeThomas Scott est donne 
en detail sans cepkndanr que l'auteur n'en explique jamais 12 cause premikre: 
la crainte des Orangistes de I'Ontario de se voir cemer par des Canadiens 
francais catholiques~u Quc'hec et au Manitoba. 

C'c n':>t c l u ' j u  ;n.tpllrc Illquc I';~urr,ur ; ~ h c ~ r ~ l c ~ , n i ~ n .  ~ J C I I ~ U :  rrlp~Jc~ncnt. 
.c\ . I U C \ ~ I C I ~ .  ~ ~ ~ u l c v ~ ~ c ~  pdr I:I rcJcr~t!on . ~ ~ ~ J I c I I ~ I ~  ct l~.\:tc Jc I'.\mcr~uuc 
du Nord britannique. ~a question scolaire du Manitoba est etudiee en d~ ia i l  
mais celle des Territoires du Nord-Ouest y est a peine effleurie, et toujours 
dans le sens que la lutte de la minorite francophone etdit voute B l'tchec d&s 
le debut. lamais n'y lit-on une citation quelconque a I'effet que, par grandeur 
d'dme, la majorit6 (anglophone) aurait du protdgcr la culture et les droits de 
sa minorite (francophone) comme le faisait la m,ljoritk (francophone) du Qub- 
hec pour sa propre minorite (anglophone). L'auteur a-t-il jamnis su qu'au 
moment de la victoire de la Compagniede la baie d'Hudson sur la Compagnie 
du Nocd-Ouesr (1821), la langue frangaise wait Cte parlte presque partout au 
nord de la region formie par une ligne tirie entre Winnipeg et Edmonton? I1 
est grand tcmps que lui et ses congenircs le sachent, afin qu'ds cessent d'avoir 
honte inutilement pour les Canadiens d'expression frangaise. 

('La lutte contre I'assimilation Dour la sauveearde d'une culture,,. abordie - 
au chapitre I2 - titre qui caracttriseon ne peut mieux la vie des ~ranco-cana- 
diens dans I'Ouest - n'a merit6 que huit Daees et demie. alors aue I'histoire 
des quelques familles venues direciemenl d; ~Tance en a valu autani. On effleure 
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a peine quelques elements de la vie litteraire de I'Ouest canadien, malgre la 
publication rtcente d'un excellent livre a ce sujet par la mCme maison d'edi- 
tion. 

Avant d'entreprendre la lecture du texte franqais je me demandais pour- 
quoi on avait publit I t  texte original (anglais) c6te BcBte. J'en ai bien compris 
la raison, cependant, lorsque j'ai souvent 6th oblige de me riferer a I'original 
pour comprendre la pensee de I'auteur! La traduction n'est pas des plus beu- 
reuses en de nombreux endroits et les bourdes sont nombreuses. Et si le travail 
du traducteur a it& difficile, que dire de celui du reviseur de texte? 

La majorite des histoires populairer publites dans I'Ouesr sont remplies 
de demi-vkrites et de prkjuges, en ce qui concerne les Canadiens fran~ais.  A 
moins que nous ayons recours a des historiens professionnels de la trempe de 
Donald B. Smith, je suis on ne peut plus persuade, tel que je I'avais deja tcrit 
au sujet du travail de James MacGregor, qu'il nous incomhe a nous, Franco- 
Canadiens de I'Ouest, d'ecrire notre propre histoire. Une derniire remarque 
s'impose, cette fois a I'endroit des editeurs: celle d'assurer dorenavant la rkvi- 
sion d'un texte historique semblable par un historien competent. 

Service hi~rurique JEAN PARISEAU 
DEfe,lre narionulp 

RAMIREZ, Bruno. L ~ . F  premiers I~aliens de MontrPal. L'origine de la Petite 
Iralie du QuPbec. Montreal, Bor6al Express, 1984. 136 p.  

Traduction et remaniement d'un texte originellement publie en langue 
anelaise en 1978. ce netit livre est une contribution maieure a l'historioera~hie 
d h u t b e c  et B cellebes groupes ethniques du canad;. En levant le voile'sur 
I'histoire des mierants italiens oui firent de Montkal leur lieu de residence. 

ral, B qui la perspective historique fait cruellementbtfaut dans ses relations 
avec les cornmunautt!~ culturelles. 

L'ouvrage est divise en quatre parties. Dans on premier temps, I'auteur 
traite briivement des c~r&curseurs~,, c'est-a-dire des Italiens qui habitaient a 

la societe hBte, comme en fo-nt foi leurs manages frtqients avec des Cana- 
diennes fran~aises. Malgre cela, la mobilite gtographique etait trks grande. 
Des 55 personnes relevees en 187 I .  il n'en restait que quatorze dix ans plus 
tard. I1 est evident que, pour cette ptriode, les sources sont rares et Ramirez a 
dh s'en tenir aux listes nominatives de 187 1 et 1881 ce qui, forcCment, lirnite 
sa perspective. 

Avec <<la periode de transition., qui constitue la deuxieme partie de l'ou- 
vrage, I'auteur entre dans le vif de son sujet. Cette piriode, qui s'etend grosso 
modo de 1900 B 1910, est caracteriste par I'apparition d'une migration de 
rnasse vers le Canada, migration qui, le plus souvent, est temporaire. Comme 
la plupart des migrants originaient du Molise, Rarnirez a effectut des incur- 
sions dans les archives de cette region, ce qui lui permet de presenter au lecteur 



les causes de I'Cmigration et aussi ses consCquences sur le d6veloppement 
regional. 

Les 4 000 ltaliens qui residaient 2 MontrCal en l'Kl5 Ctaient, pour la 
moitie. des atravailleurs sans famillen. L'existence de cette colonie Ctait B la ~ ~~ 

fois cause et consiquence du acommerce de migration>>. Les migrants avaient 
besoin de travail. de loeement. de banauiers. Dour exoedier a leurs familles " , A  

demeuries au *paesen I'argrnt durement gagni. Des intermediaires surgirent, 
~<wddmnen. <<banchistin. aui cxnloiterent leurs comvlmiotes sans merci. Conlme 

. . 
Jan\ un ~luaJnl;~t?rc JJ  ;cntrc-\v~l.: $16 I;, ~urps~pul:lt~.)n cl.\~t ihr.)nlquc. l.c\ 
:~ul\,r~tr'r el l ' ~ > p ~ n i ~ ~ n  p~hl14uc .'lnq~iL.r.,lc~>[ Jc  :crtc .~ln:cntra!l.m J c  tratall- 
cur, \.l:.~~nnlcr\. pdr d ; . i ~ n ~ t ~ ~ ) n  \ t~u\cnt en ill.~l~iagc. I'111\.cr C I ~  ~ I I T ~ I C U I I C ~ .  ct 
qui ,cr~ihl:~~cnt ?trc pr,>rllpt.. J I,*ucr Ju :\IJI~'.IU L)'*,u i.: n.,i>,~n;c JI. prilug;.\ . ~. 
fenaces sur le caracikre ifalien. 

L'auteur consacre aussi ~lusieurs Daees aux notables de la communaure 

dant, i expliquer I'enjeu de cette <<guelme>,. Constitue-t-elle un conflit d'inte- 
rCts pour le conrrBlr du commerce de migration ou une lutte de pouvoir pour 
<<la feorCsentativitC ( . . . I  face a une oooulation fluctuantes (D, 51 I,? L'auteur 
auraitbeut-stre eu ahntage i c G p i r e ;  les ltaliens de ~ o n t G a l  a& d'autres 
groupes ethniques dant les querelles intestines ont fait l'objet d'analyses. 

Ramirez tennine cette panic par une discussion de ]'adaptation soeio- 
economique des immigrants, qui a marque le passage de la migration tempo- 
raire a la migration permanence, vers 1910. C'est pendant ces annees que se 
drssina un mouvement rksidentiel vers le nord de la ville. 

Ln troisikme panie traite de I'implanration de la Petite Italic durant 1es 
decennies 1910 et 1920. On y apprend que la population s'accrut en mime 
temDs qu'elle se stabilisa. Ainsi. le nombre d'individus seuls diminua et le 
nombre'de falnilles augments. Le rappon de masculiniti itait aussi a la baisse. 
L'auteur s'attarde aux institutions et i leur fonction de contr6le social. U montre 
que la paroisse du Monl-Carmel etait incapable d'affimier son autorite sur une 
population mobile de iournalien, souvent sans ijmille. La situation changed 
quelque peu avrc la stabilisation de la population italienne et avec la fondahn 
de la paroisse Nntrc-Dame-de-la-Defense dans le nord. Mais encore en 1915 
le cure estimait au'un tiers des ol-oissiens ne ~ratiauair nas. L'aureur a des 
commentaires foil peninents sur la situation scolaire qui, 2 long terme, pous- 
snit les Darenls B envover leurs enfants dans des Ccoles orotestantes. donc 
anglophones. De msrne, les pages sur le rBle des epiceries' de yartieket sul- 
les pensions sont p a m ~ i  les n~eilleures du livre. 

Huit interviews constituent la derniere partie de l'ouvrage el illustrent a 
rnrweille les vrovos de I'auteur. Elles aident le lecteur B saisir la rialitC imml- 
grante ita1ienne:'la migration en chaine, la difficile recherchc d'emploi. la 
situation des femmes, resties au <paese,z i prendre soin du lopin de terre et 
des jeunes enfants pendant que le mari travaillait en AmCrique; puis, 6migrCes 
a leur tour, le confinement P la maison ou, souvent, pour joindre les deux 
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bouts, elles devaient prendre des pensionnaires. Certains passages sont tmou- 
vants. 

Si I'apport des Premiers lruliens de Montriul est certain, trois problbmes 
marquent nCanmoins le livre. k premier a trait i sa strucrure. La division en 
tranches chmnologiques correspondant aux trois grandes Byapes de I'immigra- 
tion ilalienne avant 1930 etair probablement la meilleure f apn  de rendre compte 
du mouvement. hlais, ce faisant, la continuit6 des phtnomknes est souvent 
diminuee. Ainsi, on a presque I'impression qu'il n'y a plus eu d'emigration 
temporaire aprks 1912-13. Dans le mime sens, il n'y a pas d'analyse des 
structures d'encadrement avant la partie sur l'implantation. Et il Caur attendre 
cettr m&me partie pour que I'auteur discute de la vie des ~bordantin. Pourtant, 
n'itaient-ils pas plus nombreux a la p4riode preckdente, s'il faut en croire ses 
statistiques sur les joumaliers .sans famillen? 

Le deuxikme reproche qui peut Ctre adress6 a I'auteur est de ne pas avoir 
situ6 son etude, dans la foulie des nombreux travaux publits sur I'immigration 
italienne aux Etats-Unis. Nous pensons en paniculier aux ouvrages de Hum- 
bert Nclli, ds Virginia Yans-McLaughlin et de John Briggs. N'y aurait-il pas 
trouve matiere B alimenter sa riflexion sur la communaut6 italienne de hlont- 
rial'? 

Enfin, nous nous devons de noter la lourdeur de plusieurs passages. 11 
nous a parfois fallu relire un paragraphe deux ou trois fois pour comprendre 
son sens. Ici. ce n'est pas tant l'auteur qui est i bl%mer mais plutBt I'editeur. 

Ces remarques n'enlkvent rien i la valeur des Prt~miers Italiens dr ,Wont- 
r ia l .  Comme les individus de son premier chapitre, Bruno Ramirez est un 
precurseur. Nous souhaitons que son exemple soit suivi. Nous souhaitons aussi 
qu'il poursuive ses recherches et qu'il nous donne, dans un avenir pas trop 
eloigni, un travail definitif sur la communauti italienne dr Montrial. 

Srarrle. U'orhirigron YVES FRENETTE 

GRANATSTEIN. I. L. ,  A Mun of hlflrrence: r+'orman A .  Robertson and Canu- 
dian Statecraft, 1919-68. Ottawa, Deneau Publishers, 1981, xv-488 p. 

Auteur d'une douzaine de livres importants sur Mackenzie King, la 
dcuxiime guerre mondiale, le Parti conservateur et les relations canado-ame- 
ricaines, J .  L .  Granatstein est I'un des historiens canadiens contemporains les 
plus prolifiquss et les plus admiris. Dans cet ouvrage volumineux, Granatstein 
a dkpouille les archives publiques eLprivees pour reconstituer la carriere d'un 
des plus importants serviteurs de I'Etat des administrations liherales de Mac- 
kenzie King et de Saint-Laurent. 

M&me s'il touche une piriode mouvementie de I'histoire politique de 
1929 i 1965, soit la durte de lacarri2re de Robertson aupres du gouvernement 
canadien, ce livre n'aborde pas la vie poIitique directement. Les boulcverse- 
ments apportes par la Crise, la deuxikmr guerre mondiale et la guerre froide 
ne constituent qu'un amere-plan a la fructueuse carrikre de Robertson comme 
diplomate a Ottawa et i I'itranger. Robertson faisait partie de cette Cquipe de 
hauls fonctionnaires acharnCs et Bpres au travail dont Mackenzie King s'etait 
entourk et que Granatstein a depeints dans un autre ouvrags. The Ottawu Men. 



La vie sous Kine n'etait oas facile. mais on oouvait s'v tailler un avenir uas- u 

sionnant, acor~dition d'itre d'origine anglaise. d'itre protestant ou agnostique, 
et d'avoir fray6 dans les milieux universitaires. Determine a accomplir ce que 
le gouvernernent lui demandait, particuliBemenl dans le domaine economique 
et dans celui de la stcurit6 nationale. Robertson s'amenagea une place enviable 
au sein du mandarinat canadien. A I'Age de 37 ans. i l  commence sa carritre 
en haut de I'icbelle. comme uremier fonctionnnire du ministkre des Affaires 
exttrieures sous King. En 1946, il passe Londres comme Haut-Commissaire 
canadien, dans la difficile piriode de I'aprts-guerre. I1 revient a Ottawa en 
1951 el devient Secr6taire du Cabiner et Greffier du Conseil Privi. 11 repasse 
ensuite a Londres jusqu'a ce que la crise du canal de Suer mette fin a son 
deuxieme mandat de Haur-Commissairr. En 1958, il reprit le paste de Sous- 
Secrttaire d'Etat pour les Affaires extirisures. Atteint d'un cancer du poumon, 
il acbeva sa langue carriere au service ds son pays comme represenwnt cana- 
dien aux discussions du GATT Genkvs. 

Les bureaucrates consciencieux et dLvouts comme Robertson font I'ad- 
miration de Granatstein. L'auteur partagr ['opinion de son sujet que la fonction 
publique constitue la plus noble des professions. Granatstein relate avec beau- 
couo he minutie les difficultes tant internes au'externes auxauelles Robertson ~~ ~~ 

dut'faire face dans I'extcution de ses diffireits mandats. ~ober tson se sentait 
2 l'aise d'exercer son influence considirable dans I'ombre, h I'abri des regards 
publics. L'auteur pnrtage le jugement emballi d'un rollt-gur dr Robertson, 
John Holmes. oour u u i  Robertson fut une sorte de .<Paul Bunvan of  the uublic 
servlce and th; lsgsn'd will not be much exaggerated,,. 

L'nlluslon au hiros ligendaire amtricain n'est pas depourvue de fonde- 
ment: Robertson etn~t un bourreau de travail. Le lecteur hesitera ceuendant a 
voir dnns Robertson un vkritable hiros de ligende. Granatstein nois montre 
comment Robertson renonce, au debut de sa carriere, aux penchants socialisles 
auxquelc i l  s'etait adonni a Oxford, comme d'autres membres de la classe 
bourgeoise universitaire. I1 se transforme en fonctionnaire de temverament 

~dministrateur d'un grand tact et d'une prud;ncs rxtrime. Sa vie privie demeure 
un mysttre: les voeux de Mme Robertson. Ir manque de sources el I'accent 
rnis par l'auteur sur la carrihe de Kobertqon nous cachent sa vie personnelle. 
On se demande s'il y aurait eu matiere a tirer uns vraie biographie d'un fonc- 
tionnaire aussi prudent, discret et fermi. Ce n'esr pas un hasard si Mike Pear- 
son apparait ici, par contraste, comme un personnage plus chaleureux, plus 
invmtif, quoique plus superficiel que Robertson; Mackende King, tout cornrne 
Robertson, le considerait cornme un ambirieux activiste. 

Granatstein a reussi lr tour de force de suivre les dCdales de la carritre et 
des volitiaues au'a connus Robertson ail ministhe des Affaires exterisures. 
I.';tut:ur nou, I;a.>x \ . l l r  quc R,~hcn%,~n n';t-.l nl u n  . t J ~ ~ ~ ~ n ~ , l r . d c ~ r  chr. \ron~~c 
nl u n  ;~rdcnI d~;l~,n.cur dc I:~Ji~~~t~:r.tt,c. 5,1n 1ntc1I1gc1i.r. ~ n d ~ h  l ~ h . c  ,c I.,I \ \AII  
prcndrc de court par lc, evr'nr.lllcnts ct \c wnt.tlt q ~ c l q ~ e  p:u ~ ~ ~ ' I I I J I I I ~  Jt\.tnt 
Ic. ,~u:~t.on> ~ l e  PrIncIpc Ndl~,~n.t l~.~c.  Kuh:n\on s: pr~~::up.t~t :cvcnd~llt 
davintage des qudstioni internationales que des probl&Ges internes du Canada. 
11 avait d'autre part de la difficulte a prendre des dicisions, *By choice, 
Robertson bad turned himself into a deliberate. cautious man, from whom 
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decisions ordinarily flowed very slowly.>, Personnage efface, et qui disirait le 
demeurer, Robertson n3Mait pas d'un commerce aise avec la presse ou avec 
les itrangers. Ce amodel civil servant,,. selon I'expression de I'auteur, est 
demeuri ~~completelv unknown to the eeneral public and in some wavs to his 
colleagues as &ell*..~a timiditi fit de ion manhat comme directeurd; I'Ccole 
de relations internationales de I'Universiti Carleton, vers la fin des annees 60. 
une periode pinible de  sa vie; il fut incapable de se sentir l'aise avec les 
iludiants ou les professeurs et composait difficilement avec I'esprit de synthkse 
des universitaires. 

L'aureur traite de la f a ~ o n  la plus neutre 1es questions epineuses aux- 
quelles Robertson fut confront6 tout au long de  sa carriere, et particulierement 
des problkmes economiques. Granatstein prisente la carriere de Robertson 
avec beaucoup de respect pour le mitier qu'il exer~ait; les quelques jugements 
un peu negatifs touchent les annies passees a Carleton et I'inefficaciti de 
Robertson comme Secretaire du Cabinet. Le livre est le fruit d'une recherche 
meticuleuse. meme si I'Cnom~e eventail de suiets abordis ne nermet oas tou- 
jours une anilyse approfondie. On arrive ma1 1 saisir les granhes idie's direc- 
trices de Robertson concernant les relations intemationales. Par ailleurs, les 
aspects pratiques et economiques de son mitier ressortent mieux. Ce livre sera 
utile aux soicialistes de la oeriode contemooraine disireux de connaitre la mise 
en oeuvrebes grandes d~/ is ions  politique's par I'administration publique. 

LMporlencurlr d'hirroire ROBERT H. KEYSERLINGK 
Universi! i  d'O,,otso Traduction: Josi. E,  lgartua 

HOLMES, John W. ,  The Shuping ofpeace: Cunad(a (and the Search,for World 
Order, 1943-1957: pol. 11. 

Malgri sa taille modeste, le ministere des Affaires extirieures du Canada 
a eu I'avantage de compter dans ses rangs, aux annees 40 et 50, plusieurs 
individus hautement compitents qui ont laissi leur marque sur la diplomatie 
intemationale. Parmi ceux-ci, certains, tels les Lester B .  Pearson, Escott Reid 
et John Holmes, ont rtdigt des travaux importants qui jettent un nouvel eclai- 
rage sur ce qui fut peut-&tre I'ige d'or de la politique extirieure canadienne. 

De 1943 i 1960, I 'aut~ur occupa divers poster au sein du ministere dont 
celui de sous-secretaire d'Etat aux affaires ext6rieures. Meme si ses occupa- 
tions lui assurkrent un ooste d'observation orivilieii. du moins en raooort avec 
ccrtains dossiers. ~ o l  Aes ne prisente pas i'ci ses ~ k m o i r e s .  11 nous ; h e  plutdt 
une descrintion et des internretations basees nartiellement sur des souvenirs 
mais surtout sur des recherches archivistiques el sur la lecture des nombreux 
travaux d i j i  publiis sur le sujet. 

Alors que le volume I de cet ouvrage met en vedeue les atlitudes et poli- 
tiques canadiennes B la fin de la deuxiime Grande Guerre, ce deuxieme tome 
fait ttat de la dtcennie suivant la guerre. L'ONU y occupe une place de choix 
mais I'etablissement et l'evolution de I'OTAN, le developpement du 
Commonwealth ainsi que les grands dossiers des relations canado-americaines 
constituent aussi des themes importants. 



a ce que leur pays joue un rdle plut6t sans eclat dans le domaine international. 
Au lendemain de la euerre. le wavs s'im~liuue Drofondement dans les comires 

a la fois sur le pian personnel (Pearson. Wrong, Reid, etc) et au nlveau national 
a 616 considerahle quoique dif~cile i mesurer.. Au moment dc la guerrc da 
Coree, Ottawa decide de mettre sur pied un contingent special qui - c'est 1B un 
precedent - sera disponible 101s de missions collectives. 

A I'B~oaue ou le Commonwcalth amorcc son Bvolulion verb une com- 
munaute iulii-raciale. Is Canada conrribue a rendre I'organisation plus hos- 
niraliere Dour les nouveaux membrea. Puis. B la suite de la euerrs d'lndochins, - 
ce pays accepte de participer aux commissions internationales de contr6le pour 
le Vietnam. le Laos et le Cambodpe. Lors de la crise de Suez, Pearson joue 
un r6le de premier plan dans I'itablissement de la force d'urgence des Nations- 
Unies er merite, pour ses efforts, le prix Nobel de la poix. Finalement, dans 
ses relations avcc son voisin du Sud, Ic Canada rempone plusieurs succis dont 
I'accord en vue de construire la Voie maritime du Saint-Laurent. Voila une 
litanie certes hien connue mais prCsentCe de fason beaucoup plus approfondie 
dans ces pages par Holmes. 

11 ne sutfit pas d'etaler l'<videncs du r6le significatif joue par le Canada, 
encore faut-il expliquer pourquoi il en fut ains~, comment le Canada, surtout 
a l'ombre de son puissant voisin, a pu fairs sentir son influence dans 1'Cvolu- 
tion de plusieurs grands dossiers. A ce sujet, Holmes rappelle que le Canada, 
a cette epoque, fut vrailnent la puissance lnoyenne par excellence. Au lende- 
main de la euerre. alorc aue I'Eurons commence B oeine a ss relever de ses 
caodrcs, il c~assk troisi&ne parml ies pays commer;;onts du monde. Ce n'est 
qu'aux annees 50 aue la corn~etition devient nlus selrie et les ouissances 
moyennes beaucoup plus nomdreuses. 

Malgri ses relations ttroites avec les Etats-Unis et le Kovaume-Uni, qui 

moindre imoortance. Cornmc ~ s i o t t  Reid 1'; dit, ale l'airuue nous sovinrdans 
le m&me baieau avec k s  ~ t a t s - u n i s  nous autorise a dire aux ~rne r iwins  d'ar- 
r&ter de faire baxuler Is vaisseau ou d'y pratiqusr des trous dans le fond ... Si 
nous jouons bien nos canes nous pouvons exercer une influence qui dep~sse 
notre irn~onance relative en temDs de pue1Te.n Et c'est bien ce que le Canada 
reussit a'faire.. . du rnoinc parfois. 

De nombreux commentateun dcs annees 60 et 70. mitendant que le Canada 

sacrifie l'indeoendance canadienne: Holmes aborde cette ausstion.a olusieurs . ~ 

rcpriscs mais [I soutienr que le ~ a i d a  a fait les cholx qui phraissaient Cvidents 
a I'Cpoaue. hieme si Ottawa n'btait Das touiours d'accord avec la facon des 
~ r n i r i c i i n s  d'envisager les relations k c  l'union soviitique et les com- 
munistes. il etait Cvident qur les Canadiens reconnaissaient h peu pri-s unani- 
mement le danger militaire que posait Moscou; donc, une alliance comme 
l'OT4N paraissait necessaire et il etait tout a fait normal que 1s Canada y soit. 
Pour ce qui est de la defense de I'AmL-rique du Nord a un moment oB la 
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technologie Cvoluait rapidemsnt, il paraissait normal qus les deux pays colld- 
borent et ou'a bien des Ceards les AmCricains aifirment leur suorkmatie. Fina- - 
Iement, p6ur ce qui esr du developpement des relations 6cono;niques - sujet 
peine effleurt dans cet ouvrage - les Canadiens voyaient ddns le commerce 
accru avec le partenaire du Sud comme dans I'afflux d'investissements amC- 
ricains la base de la prospirit6 de I'apr2s-guerre. Sauf en ce qui concerne les 
deta~ls, l'opposition conservatcice etait generalernent d'accord avec le gouver- 
nement libtral dans ces divers dossiers. 

Le lecteur bouvera dans I'ouvrage de Holmes un bilan pds,ionnant, rkdiee 
avec blio. d'une Cpoque qui ktait, p&rles Canadiens, modekemen1 glorieus. 
Nul doute quecet uuvrage serviraicompli.tcr les travaux publids par les grands 
spCcialistes de la politique exttrieure canadienne commelames Eayersl 

RICHARD JONES 



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
PELLENS. Karl. Siegfried QUANDT et Hans SLISSMUTH. dir., Gpa.hi(.lrr,r- 

kulrlir - Geschichrsdidektik: Irrrernarionale BiAliojirr~phie. Paderborn, 
Ferdinand Schoningh, 1984. 378 p. (Geschicbte. politik: Studien zur 
Didektik; Band 3). 
Cette bibliographie internationale dc didactique de I'histoire et de culture 

historique est siiremenl la plus vaste et la plus complete jamais publiie au 
confluent des champs du savoir qui constituent son tirre. Elle comprend des 
bibliographies nationales pour quatorze pays: neuf pays d'Europe occidentale, 
trois d'Europe de I'Est, les Etars-Unis. la Turquie. 

Chacune des bibliographies nationales colnmence par prisenter. en 
quelques pages, la place que l'histoire et I'enseignement de l'histoire tiennent 
dans le pays en question er dCcrit habituellement la situarion locale de la didac- 
rique. Suivrnt les entries bibliographiques, d'une cinquantaine pour certains 

resoecti war les collaborateurs nationaux iet mime oas du tbutdans un cas). 
On'y troivedes rubriqurssur les instruments de trava'il, les ouvrages pinirau;. 
les revues et les ~eriodiaues. d'autres sur les orinci~es et l'histoire de la didac- 
rique, sur la recherche, sur I'histoire B l'tcole et hors de I'ecole. etc. E.n tour 
une dizaine de rubriques. la plupan dicomposees en sous-rubriques. 

L'ouvrage s'ouvre sur deux essais, I'un examinant diverses conceptions 
de la didactiquede I'histoire, I'autre reflichissant aladimension internalionale 
de cette discipline. I1 se clot sur les prisentalions des principales revues qui 
s'interesscnt B I'enseignement de I'histoire en Europe ei en AmCrique du Nord 
Ces textes sont en allemand el, sanf le dernier, risqurnt d'gtre d'acces moins 
facile que les bibliographies pour ceux qui ne sont pas familiers ds la langue. 

Cette bibliographie, dont c'est la prenukre edition, n'est pas sans quelques 
faiblesses: les conceDts qui la portent, culture historiuus et didactique de I'bis- 

elle e a  Ires inigalement selective: trop de pays cn sont absents. dont cenains 
ont poultant une production importante dans lr domaine ... Mais dtj8. dans 
son Ctat actuel. et vu les besoins et le marque d'instmments de  travail, nu1 
doute qu'elle est appelie B rendre des services imponants. 
Di,>urten>cn~ dc didol.iiyec CHRISTIAN LAVILLE 
l!nii'errird Larul 

AUBIN. Paul et Louis-Marie COTE, Bibliographic de l'hirroire du Qrr4brc et 
du Canada, 1976-1980, Tornes 1 er II. Qnehec, lnstitut quebecois de 
recherche sur la culture, 1985. 
Nous signalons avec plaisir aux lccteurs de la Revue In parution de deux 

nouveaux tomes de la Bibliographi~. Ils font suite a la Bibliograplrie d r  I'his- 
foire du Quebec et drr Corioda. 1966-1975, publiee aussi en dcux \rolumes 
(voirRHAF, 38.3 (hiver 1985): 449.450). Ce ripenoire contient quelque vingt 

RHAF, vol 39. no 3.  hivcr 1986 



mille titres portant sur l'histoire au sens tr&s large et saura donc rencontrer les 
besoins non seulement des historiens mais aussi des praticiens des sciences 
connexes. 

Dans la oreoaration de cet ouvraee. les auteurs ont eu lareement recours '. 
6 la bibliograbhie publide trimestriellkent dans les pages de la RHAF et dijB 
erandement anoriciee de nos lecteurs. En tout. ils ont d ~ o w i l l e  nlus de 500 
revues, de  1 ' ikgweir Revien. au York Pioneer. ~anadioka et ~ i b l i o ~ r a ~ h i c  
rirc Oudhrr ont fourni la uluuart des titres de livres au'on cite dans l'ouvraee 
En plus, les auteurs nous'asiurent que les th&ses ont pait I'objet d'une attentTon 
toute particuli2re. C'est 16 une dimension particulierement heureuse. Les uti- 
lisateurs auront donc droit i un ouvrage qui, sauf en ce qui iconcerne les jour- 
naua, se veut complel. 

Dales. dont une. al'occunaiion euro:canadiennen. comorc~ld 2 elle acule 90 . . 
pour cent des pages dans cette mbrique. Pour se retrouver dans cette vaste 
subdivision. de nornbreuses subdivisions secondaires s'avirent n6cessaires: 
une grille. de consultation facilc, guidera la demarche du chercheur 

Le deuxieme classement est analytique et comprend, dans l'ordre alpha- 
bdtique. des mots-cles qui n'ont Das etC utilisCs dans le classernent svsdma- 
tiaue. Par exemnlr. dans le classcment svstCmatiouc. I'on ne retrouxr&ra uue . . 
les subdivisions adCmographiea et ngroupes ethniques*, ;avec des lister de 
titres nour chaaue rerion eanadienne oendant chaaue ntriode historiaue. Dans . ' 
Ie classement analytrque, on utilise des thknres tels aImmigration, Japonais, 
Juifs, Portugaiss, etc 

Finalernent, si on veut connaitre les publications d'un auteur particulier, 
on utiliscra le <<classement par auteur.. 

de petites fautes de transc;iption. 
- 

Les auteurs et I'IQRC meritent donc toutes nos felicitations et notre 
reconnaissance pour ce travail colossal. Ils travaillent prksentement a une 
retrospective pour la periode 1946-1965, qu'ils souhaitenl publier fin 1986. 
Quant a la bibliographic pour les annees 198 1-1985, il y a de la volonti niais 
i l  faudra aussi, voua l'aurez devint, de I'argent! 

D$papol!p,nent Jhisroirr RICHARD JONES 
Lhiv~rs ir f  Lava1 

BOGLIONI. Pierre et Benoit LACROIX, t d . ,  Ler pelerinages au Quebec. 
Quebec. Les Presses de 1'UniversilC Laval. 1981. 161 p. 

Le 4 octobre 1970 avait lieu B Saint-Gervais de Bellechasse le nremier 
colloque du groupe d'etude des religions populaire, lancC par le semeurbridtes 
Benoit Lacrotx. Douze colloaues annuels (qauf en 1979) ont suivi. MalerC 
I'objet quelque peu fuyant et imprkcio du groupe. les colloques ont donne lieu 
i des travaux historiques de valeur. Sans resoudre la question complexe a 



souhait de la religion populaire, a commencer par la notion m&me de religion 
pupulaire, lcs colluqucs onr fourni une belle demonstrat~on de la feconditi de 
ce champ en histoire religieuse. La plus rCussie de ces rencontres, tant par la 
qualit6 des intrrventionsque par la netteti du thime, restr celle qui poria sur 
le, pklerinages nu QuChcc lcnue a I'Universilt! du Quebec a Trois-Rivieres le 
2 octobre 1976 

11 est devenu a la mode de dicrire nos ancitres comme des migrants 
(cuureurs des bois, colons qui vont d'une terre i I'autre comme le pkre Chap- 
delaine. emieres aux auatre coins de I'AmCriaue francaise). N'oublionu nas , - > ,  

que ces hommes el ces'femmes se dkplapient Bussi dans leur espace cult;rsl 
i i'occaaion dss oklcrinaecs dont la tradition. imoortee de France, rsmonts . 
aux debuts de la rolonie.>ierre Boglioni rappelle i propos quelques norions 
d'anthro~oloeie et d'histoire sur le uelerinaee en Occident. 11 aioute une ure- 
cieuse bi'h~io&~hie oil tigun, cn boine p la~ydu  ~nudrmiste ~ l ~ h ; , n s e  ~ u ~ I $ n t .  
precurseur dans cette curiosite contemporaine. Avec son sens du be1 ouvrage. 
Guy LaPel~ii.re de l'Universit6 de Sherbrooke fournit uns vue dans Is temps 
et dans I'espace des lieux de pelerinage nu QuCbcc. Dc preciruses listes dc 
lieux de pelerinageer des annales suivent l'eupose. 11 faut regretterque I'auteur 
n'ait pas pousse son enquele mPticuleuse hors des frontieres de I'Etat quCbC- 
cois. A la veritt. l'espace des pelerins a peu a faire avec celui dcs Pkres de la 
Confederation ou des defenveurs de I'Etat quihicois a I'kre des Bourassa et 
deb Ltvesque. Claire Dolan analvse le discours sur les trois mands pelennares 

logie religieuse aidant, I'auteur voit dans cette derniire bhase comme une 
subtile tentati\,e de,iustification muderne du pt.lerinage. Vient ensuite une pre- 
cicuse bibliographie sur les trois grands sanctuaires. Ces trois grands centres 
font aussi I'ohjst d'un surval des sources archivistiques par Yves Drolet. Nive 
Voisine: connalsseur du milieu et de I'homme, rappelle le r6le de LucDCsilets, 
cur6 du Cap-de-la-Madclei~rre de 1864 A 1888, dans la fondation du pelerinage 
de la Vierge h cet endroit. Anne Doran-Jacqueh propose une analyse. du quan- 
titdtif dans l'analyse de la priire B Sainte-Anne-de-Beauprk. Certe etude ingt- 
nieuse et fragile apporte dcs r6ponscr que l'histoiw rraditionnelle ne peur four- 
nir et Dose de belles auestions. Le r e ~ l i  final de l'auteur sur le aualitatif en dir 

qu'lcrit le scciologue conscience du Canada fran~ais, lea six petites pages 
meritent lecture et relecture. 

PIERRE SAVARD 

MONTBARBUT, Johnny. Les cokjn. dr I 'Afmi  er de la Suinronx~ au CanarIa. 
RPgirne francair, 1608-1763. Preface de .I.-M. Soyez. Le Poiri-sur-Vie, 
Vendee, lmprimerie Gnphique de I'Ouest, 1985. 223 p ,  

I.'importance de 1'6migrntir~n dcs rCgiuns du ~.mt~e-ours t  de la France 
aux 17e et 18s siicles n'sst plus i dlmontrer. Comnie les fkrus d'histoire 
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sociale ou les amateurs de eentaloeie le savent dkia. il existe nlusieurs sources ~ ~ , , 
d'importance don[ les auteks ont ;is B jour ce facteur indiscuiable de l'histoire 
de I'Ameriaue du Nord durant la neriode de domination francaise. Johnnv 
hlontbarbut: vice-prksidmt de ~ '~ssoc ia t ion  ~rance-~ani~da-&ouage, s'eit 
efforce dans cet ouwage de recenser tous les colons de l'actuel departement 
de la Charenre-Maritime qui ont emigre au Canada durant les annkes 1608- 
1763. 

Le livre est divise en deux parties d'inegale longueur. Lo premiere est la 
plus breve et consists en une serie de courts raonels historiaues aui aident le 
jecteur plus attire par l'aspect gCnCalogique.  auteur parle'd'abord des pre- 
miers Saintongeais en Nouvelle-France (Champlain, P i e ~ ~ e  du Gua) el des 
epreuves auxquelles ils durent faire face dans les premiirer; annees de la colo- 
nie. Pendant le Regime iran~ais,  il a ett estime qu'environ 10 000 colons 
arrivtrenl au Canada et qu'environ 15% d'entre eux venaient d'Aunis et de 
Saintonge. 

La seconde partie est composee d'environ I 400 nolices biographiques 
consacrees aux personnes dont ies noms furenl recueillis dans de pdcedenres 
etudes genealogtlques (celles du R. P. Archange Godbout en particher), dans 
des documents legaux (actes notaries, listes d'embarquemmt, certificars d'en- 
gagemenl, listes as mariages. baptCmes, etc.), dans des etudes biographiques 
saintongeaises (celle de Damien-Radiguet en particulier) ou encore dans des 
documents familiaux oublies et dans des collections ~articulitres. Les noms 
sont classes par ordre 'alphabetique avec des sous-sections pour les enfants ou 
les C~ouses successives comme il est coutumier dans les com~ilations de ce 
style: De plus, certains renseignements particuliers sont ajoutb (cf. le cas de 
Pierre Baudoin, ancttre der Bawdoin de Boston, identifit parnmi les trois Bau- 
doin mentionnes, p. 49). 

I1 existe deiB un nombre non nkelieeable d'etudes sur I'emieration sain- 

mentionne les etudes essentielles du R .  P. Godbout ainsi que celles de Leblanc 
et Tanguay mais il semble avoir neglige celle de Bona Arsenault. Montbarbut 
indique aussi qu'il a utilice des compilations plus generales telles celles de 
Gaucher, Delafosse et Debien sur les engagks, de Dumas sur les afilles du r o b  
ou de Bidart sur les Protestants, mais il omet celle de Delafosse sur La Rochelle 
et le Canada au 17e si$cle. Une liste lies lieux d'origine des colons en Cha- 
rente-Maritime complite I'ouvrage 

Monlbarbul a indubitablernent consacre n~aints efforts a la realisation de 
cet ouvraee aui est nrincinalement destine aux Aunisiens ou aux Saintoneeais 
et Bceux{ui'savenilou Geulent savoir) qu'ils en sont descendants. Le ti&e du 
livre indique exactement ce que I'auteur a entrepris. Le gCnkalogistc saluera 
avec respect la parution de ce livre tandis que l'historien - auquel I'ouvrage 
n'est pas primordialement destine - en tuera plus difficilement profit. 



PILCHER. Edith. Castorland: French Refigees in the Western Adironduks, 
1793-1814. Harrison, N. Y . ,  Harbor Hill Books, 1985. 254 p. 22,509: 
(LIS.) 

Fuir la Rtvolution pour fonder une colonie agricole en Amtrique. Voila 
le prolet d'une quarantaine d'aristocrates franqais qui fonderent la Compagnie 
de New York en 1792. Ce livre raconte les aventures et les dthoires des agents, 
Pierre Pharoux et Simon et Geoffrey Desjardins, dans leur tentative d'arpenter 
et de prtparer le terrain a recevoir des colons tventuels. Fondt presque exclu- 
sivement sur le Journal des opkrations, le r k i t  est alene et aide a faire 
cornpren.dre les difficultis qui confrontaient les colons dans des regions iso- 
lees. Malgrt I'effon considkrahle dtployt par nos htros pour arpenter, faire 
des routes de colonisation et dtfricher quelques clairieres, I'entreprise fut un 
k h e c .  Pharoux se noya et les freres Desjardins furent destituts de leurs 
fonc,tions par des administrateurs parisiens inconscients des diffficultts ren- 
contrtes sur le terrain. Castorland attira temporairement une vingtaine de 
familles franqaises avant d3&tre transforme par un flot de colons Venus de la 
Nouvelle,-Angleterre. Le caractere fran~ais de la region ne fut maintenu que 
par le domaine de Jarnes LeRay. C'est aussi l'histoire d'une sp6ulation Fon- 
ciere qui ne profita 2 personne. 

L'auteure \'cut rthahiliter la mimoire des trois auteurs du Journal qui ont 
ete perqus comme des visionnaires idtalistes n'ayant aucune competence pour 
entreprendre leur oeuvre. Elle reusit 2 dernontrer leur devouement et leur 
strieux, mais on se demande touiours si l'entreprise wait la moindre chance 
Je  rCu\,.tc 1.d ~ o n t ~ ~ ~ t d t ~ o n  quc I:.; 210  O(1I s trc\  >!JIL.~! n~dl \ I I U > ,  Jurslcnt 
Ju  mcncr  unc r2Cv.ilu~tlon 11nni2Jldtc Ju prole! l.'~.n!?t~,~n~,n! i poursultr~, 
demontre une volontt peu commune. mais aussi un manque de riafistme. 

Outre son inttrtt pour I'histoire locale de Jefferson County, ce volume a 
le mhite de faire connaitre le Journal de Castorland. I1 est regrettable que 
l'auteure n'ait pas choisi de puhlier cet intdit qui contient de nombreuses 
indications sur les pratiques agricoles, les techniques de transport et sur l'ou- 
tillage des colons. La puhlication des observations pricises des frkres Desjar- 
dins ren,draient des services aux historiens des deux cat& de la frontiire et 
contrihuerait davantage a la gloire des heros de I'auteure. 

JOHN A .  DICKINSON 

SAINT-PIERRE, Jocelyn, texte etabli par, Ddburs de I'Asse~ttbIPe l4,qislarive 
du Quebec: 1897-1898. Qutbec, Bibliotheque de I'AssemhlCe nationale, 
1983. 407 p. BEDARD, Marc-Andrt, texte etabli par, DPbots de 1'A.y- 
semblee ldgislfrtive du QuPbec: 1899. Quthec, Bihliolheque de I'Assem- 
blee nationale, 1983. 466 p. 

L'oeuvre monumentale que reprtsente la reconstitution des DPburs de 
['AssemhlPe 1Pgislative dri QrrPbec progresse rythme regulier et encoura- 
geant. La voila tout pres d'enjamber le 2Oe siecle. 

On peut rappeler que c'est Marcel Hamelin qui a eu I'initiative d'ttahlir, 
d'aprks les publications connues. le texte des DPbirts IPgislarifs qui manquaient 
aux chercheurs pour les periodes 1867.1879 et 1893-1963. 
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Des equipes de chercheurs se sont succedees i la tiiche d'appliquer la 
methodologie eprouvee dans les volumes dkja parus: depouiller les sources, 
constituer un dossier de base, confronter les textes relenus, 6tablir une version 
definitive, la plus conforme possible au texte original. On devine qu'il s'agit 
la d'une tiche ardue. minutieuse, delicate, qui s'apparente B celle du benidic- 
tin. Et on sail combien il est imponant pour les ehercheurs qu'ellc soit faite, 
et bien faite. 

D@,mrrrmmr d'hinoirr ANDREE DESILETS 
tioiverstri ~ l r  .Shel.bruuke 

BEAULIEU, Andre, Jean HAMELIN ef 01.. La presse qrribt!coise, tome VI: 
1920-1934. 

Voici un volume attendu pour lui-m&me et pour le compl6ment qu'il 
appone i une collection bien connur et fort utile. L'oeuvre devenait necessaire 
puisqu'elle couvre une periodc de plus en plus etudite de notre histoire et que 
les chercheurs se sont habitues a pareil instrument de rechr:rches. Mime dans 
le travail intellectuel, on drvient vite gite, Mais non pas ici, sans @ire recon- 
naissanr envers Beaulieu et Hamelin, qui restent fidi.les au rBle d'initiateurs 
qu'ils se sont donne il y a plus de 20 ans. 

11 serait inutile de repeter les rcgles de compilation et d'analyse qui ont 
preside B I'elaboration de cet inventaire comme aux cinq premiers de la col- 
lection. Beaulieu, Hamelin et leur equipe de collaborateurs recensenr les publi- 
cations qui sont ners entre 1920 et 1934: joumaux et periodiques sp6cialises 
touchant notamment les loisirs, la l i t tera t~re~ les ans, les associations profes- 
sionnelles, la vie feminine, la finance, le commerce, les sciences et les techni- 
ques. Pour chacune des publications, ils presentent une courte notice histo- 
rique 

En chercheurs gites, il ne nous reste qu'B attendre impatiemment les 
volumes qui doivent completer la collection et Bclairer les p'eriodes historiques 
subsequentea. 

D@pnrremenr d'hisroire ANDRE DESILETS 
Univerrili de Shrrbrooke 

LEBEL, Maurice. A ~ ~ o c i a l i o n  canadinlrlr d'idrrcation de langrrefran~aise, 
35e anniversaii-r. 1937-1982: Souvenir. historiques. Quebec, Editions le 
Livre du Pays. 1984. 273 p. 

Tout comme les biographies qui, pour &Ire de qualite, se doivent de situer 
un pesonnaye dans le temps et I'espace, les histoires d'institutions doivent 
ausii lier l'&olution de I'oreanism; au contexte aui I'entoure. Par ailleurs. 
elles doivent Stre rkdigees a& un cenain souci d'dbjectivite. Lorsqu'on h a :  
lue cene histoire de I' ACELFen appliquant ces deux critkres, l'ouvrage d t ~ o i t .  

Maurice Lebel a certes connu une carriere distinguee ~nais  il a tte sunout 
un litteraire, non un historien. M&me s'il dit se rendre compte de la nkcessite 
de placer les 6venements dans leur contexte, I'auteur pretevte le manque d'es- 
pace pour justifier sa decision de ne faire que les plus brPves allusions a la 



sociiti canadienne des ann6es 1947 B 1982. Pourtant, n'aurait-il pas kt6 pos- 
sible, pour trouver I'espace voulu, de supprimer cenains des appendices, comme 
les hommages, qui s'italent sur pas moins de 120 pages'? 

Le prtfacier fait I'tloge du desint6ressement et du dttachement de I'au- 
teur. Pourtant. I'auteur a &t i  proche de I'ACELF 2 scs dtbuts et, dans cet 
ouvrage, il semble vouloir surtout souligner la contribution exemplaire de tous 
ceux liis B l'institution. II n'est guere surprenant que ses recherches I'amenent 
h conclure que I'ACELF rmirite de la Patrie,, 

L'ACELF a sans doute jout un r6le importanr au Canada fran~ais,  parri- 
culierement chez les rninorites. A ce chapirre, elle m6ite plus que I'histoire- 
maison qui nous est servie ici. 

DCparlemcnl d'hisloil-c RICHARD JONES 
UniverrilZ Lovol 

LAMBERT, Ronald D., The Sor io lo~y  of Conrernpornry Quebec Nationa- 
li.sm. An Annotated Bibliography arrd Revien~. New York and London. 
Garland Publishing Inc., 1981. 152 p. 

Le Quebec a toujours eu son importance dans l'historiographie cana- 
dienne. De rous les thkmes dc son histoire, c'esr sOrrmenr le nationalisme qui 
a le plus fascine les chercheurs en sciences humaines du Canada. On a vu 
paraitre des etudes completes sur le nationalismc qutbtcois lui-mime. sur ses 
principaux chefs ou sur les moments forts de son histoire. Au-dela de ces 
ktudes, c'est toutc I'histoirc canadienne et quebkcoise qu'on a interpritee avec 
en arriere-plan le nationalisme qui.bicois. 

I1 n'est donc pas surprenant que Ronald D.  Lambert, professcur dc socio- 
logie i I'Universit6 de Waterloo. ait senti le besoin de dresser une bibliogra- 
phie sur le theme du nationalisme quibico~s .  Il l'a fail. dit-il. en pensant aux 
.iurrL'\ pr(~I'c.(cur\ cl ;hcr.hc~r, canaJi-.n> ~ I I I  ~ r u ~ c n l  .IIIII\\I que leur, ctu,l..,nr\ 
s'h.tvc .t r~ghr ;ant1 2 .lurk 1,) X ~ U ~ , ~ I I I  I I I c ~ I I I , ~ ~ I \ ~ \  u 1111 th: !llalilr t i ~ ~ c h  .I[ \ \ t~rk  
in Canadian society,,. 

L'ouvrage n'est pas une bibliographic critique. L'auteur le precise au 
depart. La nore qui accompagne chacun des tilrea recenses ne porte que sur le 
contenu de I'oeuvre, sans que Lambert n'imette dejugement sur I'interprera- 
tion. Par contre; dans un chapitre priliminaire, celui-ci presente une breve 
ktude hisroriographique sur le nationalisme quibecois contemporain, ce qua- 
lificatif ayanr une dimension rrhs restreinte. I I  est clair que Lambert esr marque 
par les evenements des deuennir? 60 et 70. D'ailleurs, ses recherches s'arrirent 
a la veille du Referendum dr  mai 1480. Notons que pour les oeuvres ulte- 
rieures, I'aureur nous invite a consulter 13 chronique AnnurarrdBihliogr-aphy 
of Wor-ks irr Nurion~~lisrn qui parait annuellenlent dans la revue Catwdian Review 
of S~rrd i~s  in Ntzriorrolirtn. 

D6porrcmr.nr d'Ir,noil-r ANDREE DESILETS 
Linivrrtrrr' dr, Slrr~rt~raakr. 
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Cette bibliographie est realisee a partir du dipouillenlenl ~ybte- 
nlatiqur de plus de 400 periodiques. 

Tous ces titres, de mime que ceux-la que, fault d'espace, nous ne 
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CHRONIQUE D'ARCHIVES 

ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC, Centre regional de Montreal, 
100 rue Notre-Dame est, Montreal, Que. H2Y 1C1. 

Le Centre s'est enrichi de la collection et du fonds suivants: 

- La collection C. R.  Allebone, qui comprend 0,I  I mktre lintairededocu- 
ments pour la ptriode 1840-195 I. I1 s'agit de copies d'actes notariis relatifs A 
la maison du 226-228-230 de la rue Notw-Dame ouest (Cote P242). 

- Le fonds du MirlisrSre des Transports drr Quebec., renfe~mant 5 mktres 
lineaires de documents pour la ptriode 1976-1979. On y trouve des dossiers 
de travaux, des dossiers de subventions pour les comtks de Beauharnois, Ber- 
trand, Brbme-Missisquoi, Chambly, Chateauguay, Huntingdon, lberville, 
Laporte, Laprairie, Marie-Victorin, Richelieu. Taillon, Saint-Jean, Vachon et 
Vercheres (Cote E 23-15). 

Plusieurs nouveaux instruments de recherche ont igalement i t& mis a la 
disposition des chercheurs. En voici quelques titres: 

- Rkpprtoirp dufonds dp la F6d6ratron dps coll>gps classiques (no 601630) 

- R$ertoire du fonds dps seigneuries de la rigion de Monlrid (no 601773) 

- Riperroire dufonds de I'Associarion catholique du secours mutuel (no 
601802). 

- Ripertoire dufonds Fro yois-Marie-Mmirnilien-Bibaud (no 602047) 

- Rlpertoire dufonds Ville de Montreal (no 602049) 

- Ripertoire nurnirique simple d~r,fonds de I'Associationfiminine d'idu- 
cation er d'action sociale (AFEASJ (no 602051) 

Riperroire dufonds Romuald-Trudeau (no 602055) 

AH(:III\'ES SATlOS:\l.F.S I)L Q c ~ H F . ( : ,  Centre rrpiunal du Sapueno! 
1 . a ~  Saint-Jean. 555 Hbpin. (:hicuutimi, Quc. (;7S 4x7.  

Le Centre annonce I'acquisition de la collection et des fonds suivants: 

- La collection Jpan-Paul Simard qui contient 6 m&tres lintaires de docu- 
ments couvrant la ptriode 1842.1981. Elle se compose de dossiers concernant 
les Ambindiens, l'histoire iconomique et sociale de la rLgion du Saguenayl 
Lac Saint-Jean, des plans, des photographies, etc. Un inventaire sommaire et 
une biographie de I'abbi Jean-Paul Simard existent. 

RRAF, r o l  39, no 3.  hlrer 1986 
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- Le fonds de la Conzpagnie de Pulpe de Chicourirni qui cnmprend 924 
canes et plans crtCs entre 1845 et 1960. Un index thCmatique et un repertoire 
numCrique dCtaille existent. 

- Le fonds Dcsgagni er Laberge, archirrcfes qui comprcnd 6 028 plans 
et planches cr6Cs entre 1929 et 1975 concernant plusieurs projets d'tdifices 
publics. d'iglises el de residences familiales. 

ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC, Centre regional du Bas Saint- 
LaurentIGasptisie e t  Iles-de-la-llladeleine, 337 rue  Moreaul l ,  
Rimouski. Que. GSL IP4. 

Le Centrc conserve sur microfilm - avec possihilite dc pret entre biblio- 
theques - tous les registres d'etat civil des paroisses des Iles-de-la-Madeleine 
(1851-1884). de la Gaspesie (1801-1884). Rimouski ( 1  842-1884), Bonaven- 
ture (I81 1-1 884). Sont Cgalement disponibles sur microfilms les actes notaries 
des protonoraircs de Rimouski, New Carlisle, Gasp6 et Iles-de-la-hladeleine. 
Enfin, lrs archives judiciaires du Palais de Justice de Rirnouski ont i te versees 
aux ANQ. I1 s'agit des documents de la Cour Superieure et de la Cour des 
Sessions de la paix. Ces archives representent 99 metres liniaires de docu- 
ments couvrant la pkriodc 1879-1952. 

Le Centl-c a egalement acquis les fonds suivants: 

- Le fonds P(rrr1-Huberr, ancien inspecteur d'icoles. Ce fonds comprend 
1.88 mitre liniaire de documents pour la piriode 1908-1958. 

- Le fonds Nicoius-Riour qui renferme les archives de la seigneurie de 
Trois-Pistolss. I1 contienl0,44 metre lineaire de documents couvrant la piriode 
1807-1901. 

- Le fonds des Pires Cuprrcins qui se compose de 20,2 metres linhaires 
de documents criCs enrre 1813 et 1967. On y trouve des dossiers relatifs B 
I'oeuvre des Peres Capucins et du Pt-re Pacifique de Valiguy i Sainte-Anne de 
Restigouche 

ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, 395 rue Wellington, Ottawa, 
Ont. KIA ON3. 

Division ~ P S  nt~~nrrscrils 

La division a recenmlent hit l'acquisition de documents relatifs h la ramille 
du premicr ministre Louis Stephen St-Laurent. Ces documents ant ete obtenus 
de Parcs Canada qui a aminagC le Parc Louis St-Laurent a Compton, Quebec. 
Une partie des documents a etC intigree au fonds deja existant de L.  S. SI -  
Luurenl (MG 26, L). I1 s'agit de livres. photographies et negatifs, d'enrcgis- 
trements, dipl6mes. certiticats et prix. de spicileges er cahiers scolaireb relarifs 
h la Fomille St-Laurcnr, ?8,8 m. vers 1880.1973. L'autre partie constitue le 
fonds Jeun-Baprisre-Moije Sr-Larirenr (pire). Le fonds se conrpose dc 10.4 m 
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de livres de comptes et autres documents financiers du magasin general de 1.- 
B:M. St-Laurent & Compton, 1872-1968 (MG 28 I11 103). 

La rollecrion de la Famille de Saloberry (MG 24, G 45) est maintenant 
disponible bur microfilm ainsi que l ' i n s t~ment  de recherche no 58 (bobines 
H-1658 - H-1661). La collection se compose de correspondance, 1762-1871, 
originaux, 15 cm; 1775-1819. transcriptions, 4,s  cm. Commissions et brevets, 
1748-1867, originaux, 3 cm; photocopies, 13 pages; transcriptions, 4 pages. 
Actes de baptimes, mariages et sepultures, 1788-1839, originaux, 0.5 cm; 
actss notariis, 1737-1880, originaux, I cm; duc de Kent, 1794-1812. origi- 
naux. 7.5 cm. L'instrument de recherche no 58 comprend des listes descrip- 
tives de la correspondance en ordre alphabitique et des autres documents en 
ordrs chronologique. 

La division a ricemment fait l'acquisition de 80 caricarurss politiques, 
dessinees a la plume et h I'encre par Normand Hudon au cours de sa carrikre, 
1948-1979. 

La division a igalemcnt acquis les portrails suivants: de Thiophile Hamtxl, 
M. et Mme Charles Gameau. 1847, huile sur toile; Jean-traplisle Roy-Audy 
(attribui i), I'honorable Joseph-Edouard Faribault, vers 1830, huile sur toile; 
de William Berrz?:, pkre, Louise-Amtlic Panet (Mme William Berczy, fils), 
vers 1808, huile sur cuivre; de (LiopoldlJ Bendix, le patriote Guillaume 
Levesque, 1842. huile sur toils. 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU QUEBEC, 1700 rue Saint-Denis, 
MontreaI, Qu6. H2X 3K6. 

Voici la description des fonds acquis recemment par la BNQ: 

- Le fonds Robert-Choquette, pokte et romancier qui rcnfcrme 1,20 mktre 
linkaire de documents couvrant la periode 1912-1977. On trouvera dans ce 
fonds la plupart des scripts intdits et originaux des emissions Metropole, Le 
Cure dc village, La pension Velder, etc. Le fonds comprend Pgalement des 
articles, des conferences, des coupures de presse, de la correspondance, des 
manuscrits d'oguvres publites dont: La pension Leblnnc, Suite marine, ~ l i s e  
Velder. Des photographies, des disques, des bandes sonores. des diapositives, 
dss dessins complktent cette documentarion. 

- Le fonds Alain-Ara-Kermoyan, editeur, comprsnd 0,45 mktre du mate- 
riel ayant servi en 1982, & la prtpararion du livre d ' a ~ s t e  Cybsle de Yves 
Beauchemin. En plus, des tableaux de Stanley Cosgovs. Hsnri Masson, Miyuki 
Tanobe, Claude Le Sauleur. Andk I'Archevique, on trouvsra les differentes 
itapes menant h l'impression des serigraphies, aussi plusieurs ipreuves, des 
essais, dessins et maquettes diverses. 



CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATIOX CANADIENNE- 
FRANCAISE, Universite d'ottawa. 550 Cumberland, Ottawa, Ont. 
KIN 6N5. 
Parmi les plus ricentes acquisitions du Cenrre, voici les descriptions des 

fonds suivants: 

- Le fonds de la Fidiration desfiancophones hors Quibec compose de 
12,4 metres lineaires de documents pour la periode 1968- 1984. La FFHQ veut 
assurer l'elaboration et la mise en oeuvre d'une politique glohale de develop- 
pement des communautds de langue er de culture franqaises. La Federation 
compte dix associations-memhres et quatre organismes associes. On peut 
consulter dans ce fonds, la constitution, les statuts et regldsments, des histo- 
riques, des dossiers de congri-s er de colloques nationaux, des proci-s-\,erhaux, 
de la conespondance, des circulaires dst des rapports des associations memhres, 
des publications. etc. 

- Le fonds du Regroupemcnr ~vlrrirrlfiunco-onfarien qui occup 1,8 metre 
linkaire de rayonnage et couvre la periode 1975-1983. Le Regroupement ras- 
srmble des associations culturelles franco-ontariennes auxquelles il oft're ddss 
services d'infonnation, deformation et de promotion. I1 regroupe IaFddCration 
des clubs sociaux franco-ontariens, la Fgderation des organismes culturels 
franco-ontviens du Nord et le Regroupement culture1 franco-ontarien de 1'Est. 
Le fonds se compose de proces-vcrbaux, statuts et r&gle~nents, constitution, 
correspondance, etc. 

- Le fonds Siraphin-Marion, qui fut critique littiraire, historien, fonc- 
tionnaire aux Archives puhliques du Canada, professeur de littdrature cana- 
dienne a I'UniversitC d'Ottawa et fervent dkfenseur de la cause franqaise en 
Ontario. Ce fonds se compose de 7.2 metres IinCaires de documents produits 
entre 1911 et 1983. On peut y lire des biographies. de la correspondance, des 
oeuvres manuscrites et imprimees, des textes de conferences et discours, dcs 
coupures de presse, etc. Cette documentation te~noigne de la participation 
active de Seraphin Marion a divers organismel: dont la Societedes conferences 
de I'Universit6 d'ottawa, la Societe canadienne d'histoirs de I'Eglisr, la Socitti 
des 6crivains canadiens. la SocietC historique du Canada et la Sociit6 royale 
du Canada. 

- Le fonds Guslave-Ln~rcrdr, historien er archiviste aux Archives publi- 
ques du Canada. Ce fonds se compose de 0 ,4  metre lintaire de documents 
couvrant la periode 1880-1966. On y trouve de la correspondance, des manus- 
crirs, des pdmes.  des comptes rendus de conf6rences, des anicles sur I'his- 
toire, la politique. la littdralurs el la musique. etc. 

CENTRE UNlVERSlTAlRE DE MONCTON, llniversite de Moncton, 
Monctw, Nouveau-Brunswick, EIA 3E9. 
Le Centre a r e p  ricemment les fonds suivants: 

- Lr fonds Blanche-Bourgeois qui renferme 1 metre lineaire de documents 
crC6s entre 1913 et 1983. Cette femme a fait preuve d'une activite Ctonnante 
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dans les oeuvres d'dducation, de vie nationale acadienne, de promotion de la 
femme ainsi que des personnes Bgees. Elle a kmdd I'Universite du Troisieme 
Age a Moncton, et s'est impliqute dans les comites de I '  Age d'or et de gQon- 
tologie. Elle a fait parrie du Conseil consultatif de la cituation de la femme. Sa 
correspondance est presque entierement en rapporr avec ces actrvites. 

- Le fonds de la Socidri des Aradienr dlr Nouveuu-Brrrnsn,ick se compose 
de 2 mttres liniaires de documents qui nous renscignent sur la Societt depuis 
sa fondation jusqu'en 1973. Nous y trouvons de la correspondance. des doa- 
siers administratif's, des memoires. etc. 

CONGRES JUIF CANADIEN, ~ d i f i c e  Samuel-Bronfman, 1590 avenue 
Docteur Penfield, Montreal, Que. H3G ICS 

Le Congres a resu ricemment les fonds suivants: 

- Le fonds de I'lnstitut Boron de Hirsrtr [le Montr4ol qui comprend 6,4 
mttres liniaires de documents crtes entre 189 1 el 1974. L'lnstitut est ne de la 
Younp Men's Hebrew Benevolent Society qui fut fondh en 1963 par un pmupe 
de jeunes celibataires qui accomplirent un travail d'ordre philanthropique parmi 
les luifs pauvres de Montr2al. Lorsqu'une imponante vague d'immigrants juif, 
vint 2 Montrtal en 1881, la petite associarion se trouva surchargie par les cas 
d'aide et fit une demande au Baron Maulice de Hirsch B Par~s pour obtenir son 
concours. Apres avoir r e p  un octroi ossez important du Baron, I'Association 
changea son nom en celui de I'lnstitut Baron de Hirsch en 1891. Elle mit sur 
pied rapidement une icole eratulte pour les enfants d'immigrants, une biblio- 
theqqe, un orphelinat, un foyer pour personnes igees, et fournit des services 
financiers, juridiques, de snnte et funeraires pour les pauvres. L'lnstitut Baron 
de Hirsch fut le ferment 2 partir duquel tous les services sociaux juifs et ser- 
vices de aante juifs se divelopptrent en un reaeau trts complexe de services 
qui existent 2 l'heure actuelle. Le fonds comprend dea dossiers administratifs. 
des procts-verbaux des reunions. den rappons annuels. de In correspondance, 
des enquttes et des publications de I'lnstitut. 

- Le fonds de la Synagogue de Sherbrooke qui contient 0,13 metre lineaire 
de documents couvrant la periode 1906-1985. La communautt juive de Sher- 
brooke, qui fut a une certaine epoque vibrante et auto-suffisante, a dtsormais 
perdu la majorite de ses membres qui sont alles vers Montreal et d'autres 
centres plus vastes. Apris la fermeture de la Synagogue Agudath Achim, les 
dossiers de la synagogue furent transfkrks aux Archives du Congrcs juif cana- 
dien. Celles-ci component le registre des naissances, de5 mariages et des deces 
(1906-198S), et le livre des proces-verbaux ((928-1929). 

- La collection de documents sur I'Arsociarion Scouts du Canndu compo- 
see de 0,19 mttre linkaire de documents crees entre 1917 et 1945. Ces docu- 
ments concement les troupes juives des scouts du Quebec. Ils proviennent de 
Norman Friedman, A. M. Machlovitch et Irving Berlin qui furent taus Ws 
actifs dans le mouve~nent scout. On y trouve le registre des procts-verbaux du 
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Conseil consuitatif juif des scouts, les registres des troupes, les ordres imis 
par les oHiciers, des coupures de journaux et des photographirs. 

DIVISION DES ARCHIVES DE L'UNIVERSITE LAVAL, Pavillon 
Bonenfant, Sainte-Foy. Que. GIK 7P4 

La division des archives de I'Universite Laval a recemment acquis le 
fonds d'archives suivant: 

- Le fonds de la Coop t'rudiante Lava1 (1 10) comprend 0!60 mhre de 
documents originaux de 1944 a 1983. On y retrouve les procks-verhdur du 
Cunseil d'administration (1934-1980), du Conseil executif (1977-1980) el des 
assemblers gknerales et sgciales i 1946-l966), les Ltats financiers (1950-1981) 
et aurres documents i connotarion commerciale et financi6r.z. La Coop itu- 
diante Laval a 616 creee en 1944 et elle continue a oeuvrer dans le milieu 
universitaire. Une liste des dossiers sert d'instrument de recherche el il faut 
I'autorisatiun du Conseil d'administration pour les consulter. 

Les instrumenrs de recherche suivants sont maintenant disponibles sur 
microfiches. Les personnes interessfes a obtenir ces publications sont prites 
dr  s'adresser B Gilbert Caron, archiviste responsable des archives inslitution- 
nelles et privkes, tiliphone (418) 656-3722, 

- ktat gCniral riesfonds rr collections d'archives prii,ies (2e edition) par 
Gilbert Caron et Rodrigue Leclerc. novembrc 1984. Publication no I. 

- Hiperrob-e ~nrmbrique du fonds d u  Sjndirar national catholique d6.s 
employis de rnaisons d'idrrcarion de Quebec irrc. (SNCEMEQ) par HilBne 
Bernicr, janvier 1985. Publication no 3. 

- R6pertoire numirique du fonds Jt~izn-Marie-Martin par Jea~inette 
Larouche, janvier 1985. Publication no 4.  

- Riperroire numeriqrrc drr fbnd.7 de f'Alliunce des professc~rrs de Monr- 
rsul par H6lbne Bernier et Jeannette Larouche, janvier 1985. Publication no 
5 .  

- Rberroire nurnirique du fonds Gerurd-Dion par HBl2ne Bernier, mars 
1985. Publication no 6. 

- Rspertoirt? rrumirique drrfonds de la Soci6tt' des professeurs de giogra- 
phie (SPGQ) par Jeannette Larouche, avril 1985. Publication no 7.  

- Reperroire numirique d~r fondr rie le Uniotr proferrrice deles cordonnit~rs- 
monteurs tie la viile de Qrrt'bec (UPCMQJ par Jeannette Larouche, avril 1985. 
Publication no 8. 

- Rkperroire nnmirique du fonds Grenico par Jeannette Larouche, avril 
1985. Publication no 9. 

- R6pertoir.e nnmkriqoe dn fonds Jean-Charles-Borzrntant par Louise 
Gagnon-Arguin, mai 1985. Publication no 10. 
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DIVISION DES ARCHIVES DE LA VILLE DE QUEBEC, 350 rue  Saint- 
Joseph est, QuCbec, Que. G1K 382. 

Les archives de la Ville de Qukbec se sont enrichies des documents sui- 
vants: 

- Le fonds Thadd6e-Lebel, photographe, (P37) qui compte 1 495 pieces 
pour les annkes 1920-1940. 11 .\'agit de nkgatifs el de plaques de verre reprk- 
senrant des vues de Quebec, des monuments, des imtneubles, des rues. des 
travaux publics, des personnages, la construction du Chateau Frontenac, etc. 

- Une collection de 1 080 enveloppes de nkgatifs produits par les photo- 
graphes des differents services municipaux en 1977 et 1979. 

- Une collection de 68 photographies prises vets 1900 representant des 
families, des enfants, divers personnages. Ces photographies, rdalistes par 
diffkrents studios de photographies, illustrent birn la mode d'une epoque. 

- Deux plans des *Cove Fieldsr rkalises en 1844 et 1876: plan d'ktaux de 
regrattiers au march6 de la Haute-Ville: projet de subdivision en lots B bltir du 
champ de I'Anse. au sud de la Grande-Allke et B l'ouest des Fortifications; 
plan d'ktaux autour de la halle du marche. 

SERVICE DES ARCHIVES DE L~UNIVERSITE DU QUEBEC A 
MONTREAL, C. P. 8888, Succ. *A*, Montreal, Que. H3C 3P8 

Le Service annonce I'acquisition des fonds suivants: 

- Le fonds du journal QuPbec-Pressr qui comprend 9 mktres linkaires de 
documents et couvre la p4riode 1969.1974 Duranl son existence ce journal 
scra I'expression d'une contestation <<de la gauche independantistea lide ?I un 
mouvement syndical conjoncturellement force de jouer un r61e politique. Le 
fonds regroup? les procks-verbaux des assemblkes gtnerales. du conseil d'ad- 
ministration, du comilk extcutif, des comitks rkgionaux, de la correspondance 
gdnkrale, des documents comptables et financiers, des rapports de campagnes 
d'abonnements, des statuts et &glements, etc. 

- Le fonds du Regrorrpement Action-Montrbal iRAM) qui contient 0.13 
metre linkaire de documents produits de 1973 a 1974. Le RAM dont plusieurs 
militants se retrouvaient au ComitC rtgional intersyndical de Montrial (CRIM) 
et avaient travail16 pour le Front d'Action Politique (FRAP), s'opposait a la 
creation d'un parti municipal regroupant les forces .progressistes, d'opposi- 
tion au maire Drapeau. 11 pranait plut6t la constitution d'un parti politique des 
travailleurs, indewpendant de tout groupe existant et s'appuyant sur le mouve- 
ment syndical. 11 trouvait amalheureux. la crkation du Rassemblement des 
citoyens de Montrkal (RCM) en 1974, qu'il jugeait comme une tentative de 
recuperation du Pani queMcois. Ce fonds se compose de prods-verbaux, de 
publications, de programmes, de textes d'orientation, de coupures de jour- 
naux. de dossiers du Comitk intersyndical de Montrkal, etc. 


























