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AVERTISSEMENT

La Paroisse! Ce mot est ici Jegerement detourne de son
sens. II ne designe pas un territoire, mais une eglise. Avant
1865 et depuis la fin du XVIIe siede, il n'y avait a Montreal
qu'une paroisse. Les chapelles et Ies eglises n'etaient que des
succursales de Notre-Dame. Comme on Ie verra au Cours de
ce livre, Jb pretres de Montreal demeuraient tous au Seminaire
et se rendaient, chaque matin, dans leurs dessertes. A Notre
Dame seulement se faisaient certaines ceremonies: la se donnait
ie bapteme, la se celebraient les mariages, la aussi se faisait 1a
communion pascale. C'etait done J'eglise par exceHence dans
la paroisse unique. Apres]a construction de la premiere
cathedrale, en 1823, apres surtout Ie decret de Mgr Bourget qui
morceJait Ie territoire de Notre-Dame en diverses paroisses, les
citoyens de fa ville, qui avaient pris l'habitude d'appeler I'eglise
mere La Paro;sseJ continuerent a lui donner ce nom, la
distinguant ainsi nettement des eglises nouvelles. Malgre toutes
les transformations, I'ancien territoire de Ville-Marie est reste
Ie cceur de la cite, et Notre-Dame a garde son titre. Certains
jours de I'annee, sa vaste nef et ses galeries semblent recevoir
toute la population de Montreal. Sa silhouette a pu perdre un peu
de sa majeste au milieu des hauts batiments qui I'environnent,
mais eUe est toujours aussi famiJiere a nos yeux, et demeure un
signe de ralliement pour toute la population catholique de
notre metropole.

a.M.





LES PREMIERES EGLISES

T A premiere eglise de Montreal fut cette modeste chapeUe

L elevee par les Fondateurs, en mai 1642, au lieu nomme
par Champlain ({ Place-Royale », et plus tard «Pointe-a~

Callieres ». Des Ie H aout de la meme annee arrivaient de

France, avec la recrue de M. de Repentigny, de beaux ornements

et un riche tabernacle, presages heureux de la splendeur future

de nos eglises.
II y avait des charpentiers parmi Ies colons, entre autres Ie

celebre Gilbert Barbier dit Minime. Aussi, Ie printemps

suivant, trQuve-t-on debout la charpente du principal batiment

du Fort et d'une nouvelle chapeUe. Puis, comme les bataiUes

avec les Iroquois devenaient frequentes, il fallut songer acons

truire un hopital. A cause des inondations auxquelles la
Pointe etait exposee, on etablit ce premier hopital, en 1644, a
.'angle actuel nord-est des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice, et

on Ie munit d'un oratoire vou te, de 9 a 10 pieds carres.

Les colons vecurent ainsi jusqu'en 1654, sous la conduite

des Peres Jesuites. Mais les recrues s'etant multipliees, la
chapelle du Fort etait devenue fort etroite. M. de Chomedey

.decide alors de construire plus grandement et nomme Jean de

St-Pere receveur des aumones. Deux ans plus tard, l'eglise
paroissiale est etablie dans I'hopitaI agrandi. Au bout du bad

ment central, les constructeurs erigent de 1657 a 1659, une
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LA PAROl SSE

eglise en bois de 50 pieds de long, destinee aux malades en meme

temps qu'a toute la population de la ville. EUe etait surmontee

d'un elegant clocher, porteur de deux cloches. De plus, des Ja

premiere annee, M. d'AilIeboust, gouverneur de la Nouvelle

France, la dotait de precieuses reliques, une quarantaine, parmi

lesquelles celles de saint Denis, de sainte Clotilde, de saine Remi,

de saint Benoit. Ajoutons que cette eglise, commencee avec

des aumones, fut construite en grande partie par les MM. de

Saint··Sulpice, Seigneurs de l'ile.

On y fut bientot al'etroit. Aussi en 1662, M. de Chomedey

concede-t-il un terrain en prevision d'une nouvelle construc

tion. Et nous savons que, en 1664 et en 1665, on charrie de la

pierre, on transporte et on equarrit du bois, oil achete des clous

pour ce grand reuvre. Mais, en meme temps) il faut reparer les

enduits de la chapelle de l'hopital et batir un perron ...

Bref, dix ans se passerent ainsi.· En mars 1669, Monseigneur

de Laval faisait sa visite pastorale a Ville-Marie. II se rendit

compte de la situation genee OU I'on etait. Rassemblant des

lors les citoyens, il les exhorta ase donner une eglise paroissiale

independante. Le 12 mai, ceux-ci choisirent la terre de Jean

de St-Pere et £xerent Ie 8 juin pour commencer les travaux.

Mais les choses en resterent la.

C'est que Ie terrain designe n'etait pas avantagcux. Outre

qu'une seule avenue y conduisait, il avaie l'inconvenient de

retenir l'eau de pluie a cause de petits vallons dont iJ etait
entoure: ce qui aurait rendu precaires les voutes qu'on desira.it

y construire. De plus, M. Dollier de Casson, Ie Superieur de

[Ii ]
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Saint~Sulpice, pre£erait p'lacer la nouvelle eglise au sommet de
la cote, ou il allait bientot commencer un nouveau seminaire et
tracer Ja rue Notre-Dame, tant pour I' «. embellissement de Ja
ville, disait-iJ, que pour la commodite des habitants»: il pro
posait la terre entre Urbain Tessier et Jean Desrochers. Ce parti
finit par I'emporter, Ie 6 juin 1672.

M. Dollier eut d'autant moins de peine ase faire pardonner
,son insistance, qu'il s'engageait a donner ce terrain, et averser
en outre 3000 Iivres tournois. On appelle Fran~ois BaiJli,
maitre~ma.con, et I'on convient avec lui de la construction.
Deux jours apres, Ie creusage est commence. 1 Le 29 juin, M.
Dollier plante une croix et Ie lendemain, apres la messe, a lieu
la pose des cinq premieres pierres. En l'absence du cure, M.
Gilles Perot, c'est Ie Superieur qui conduit la ceremonie. Certes
elle ne fut pas banale. Chaque pierre portait une plaque d'etain,
sur laquelle etait gravee cette dedicace commune: D. O. M.
Au Dieu tres Bon et tres Grand et a la Bienheureuse Vierge
Marie sous Ie titre de sa Purification. 2

De plus chaque pierre portait une inscription particuliere,
accompagnee d'armes ou de symboles. La premiere se lisait
amSl:

«L'an 1672-le 30e jour de juin-cette premierre pierre a
etc posee par Messire Daniel de Remy-Chevalier seigneur de
CourceUe-Lieutenant G~neral des armees du Roy et Gouver
neur de Canada Acadie et Isle de Terreneuve et autres pays de la

1 utt~ annu-Ia (1672) let do".t~url de «journee.s d. ba:uf. ~ furent Jeonne Mance,
Catherine ,Primot, Jean LMUC, Lehou.:, Gadoit et OeBelestre.

, Cest Ie jour d~ cette fete que MM. Olier .t de ]a Oauversihe avaient conveno
de se conncr.r a ]''''uvre de Ville-Marie.

[ 16 ]



Dessin de ChJussegros de Lery
pour 1a fac;ade de Notre-Dame, 1721
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France Septentrionale.-Estant cure Mre. Gilles Perot l'un des

prestres du Seminaire de St. Sulpice Seigneurs de cette Isle
lesquels desservent cette Eglise--Noble homme Pierre Picotte

escuier Sieur de BeUestre MarguiUer d'honneur-M. Pierre

Gadois MarguiJJer en charge--M. Jean Aubuchon Marguiller
comptable. )

Les contours de la nouvelle construction affectaient la forme

d'une croix larine dont Ie bout et les branches se terminaient en
demi-cercle; cette premiere pierre fut placee au fond du chceur.

La deuxieme occupa l'angle du chceur et du transept (ou
chapelle), du cote de l'Evangile. Elle portait, outre les annes

de Talon, l'inscription suivante:

«L'an 1672-le 30 jour de juin--eette premiere pierre A

ete pose par Messire Jean Talon conseiller du Roy en son conseil

destat et prive.-Intendant de la Justice police et finance de

canada Acadie Isles de Terreneuve et autres pays de la france
septentrionalle--estant cure ... etc. »

Mais Messire Jean Talon ne put se rendre, ce jour-la, a
Ville-Marie et it fut remplace par M. Philippe de Carion,

lieutenant de M. de la Motte-Saint-Paul.

Le gouverneur de Montreal, en revanche, ne pouvait man

quer d'assister ala ceremonie. n pla~a lui-meme, aI'angle de

l'Epitre, la plaque OU se trouvaient ses armes et l'inscription :

« L'an 1672-Le 30 jour de juin--eette Premiere Pierre a
este pose par Messire franc;ois Marie Perrot, chevalier Seigneur

de St. Geneviesve et autres lieux~ouverneur pour Ie Roy de

l'Isle de Montreal-Estant pour Lors Cure •.. etc. »

f 19 ]
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M. Dollier de Casson et Mademoiselle Mance poserent les
deux autres pierres, l'une a l'angle gauche de la nef et du

transept, l'autre a l'angle droit. Sur la premiere des plaques

d'etain qui reoouvrent ces pierres, on lit Ie nom de «Messire

fran~is Dollier de Casson l'un des prestres du Seminaire de

St. Sulpice-Seigneur de cette Isle-Et. superieur des Ecclesias

tiques du Seminaire deservant cette Paroisse--estant cure pour
icelle ... e'te» Cette inscription etait surmontee du M sulpicien,

et decoree dans Ie bas d'un dessin, sans doute symbolique, re

presentant agauche une colombe, adroite une £leur de «soleil »,

et entre les deux, ce qui est peut-etre un ruisseau borde de
fleurs; Ie tout signe: Jean Bousquet.

La plaque de « DemoiselJe Jeanne Mance administratrice de

l'hospital de St. Joseph de Montreal» est plus modeste. Un
sceau oval portant Ie nom du saint patron lui tient lieu

d'armes. Mais queUe idee gracieuse et bien francaise d'avoir
convie a la fete cet,te pure heroine! On lui payait d'aiUeurs

une dette de justice; n'avait-elle pas mis, depuis plus de quinze

ans, sa chapelle a la :disposition des colons?

QueUe que filt la hate des paroissiens d'entrer dans leur

egUse, il leur fallut ~attendre plus de dix ans. La construction

coutait fort cher. :rar economie, Ie Seminaire decida, en 1675,

de demolir Ie Fort en ruines et d'en utiliser la pierre et Ie bois:
ce qui ne fut fait qu'en partie. Puis, l'annee suivante, on eut

l'idee d'entreprendre une quete. Bref, ce n'est qu'en 1683

(cette date se trouve dans les archives de Notre-Dame; Huguet
Latour donne celle de 1678) que les Montrealistes 8 purent en.trer

I Les hablt.nts de Montrc.l ec:uent aimi nommcs !l cetce epoque..
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dans l'eglise Notre-Dame et quitter la chapeUe de I'Hotel-Dieu. '

* * *
Qu'etait-ce alors que Notre-Dame? Dne simple nef d'un

peu plus de cent pieds de profondeur, coupee aux deux-tiers de

sa longueur par deux chapelles formant transept; point de

colonnes, point de bas-cotes ou nefs laterales, point de fal;ade,

point de clochers. Mais elle etait en pierre et susceptible d'em

bellissements indefinis; et nous sommes surs que nos ancetres

durent etre fort heureux d'y entrer.

On y transporta probablement, par un sentiment de piete

reconnaissante, Ie «riche tabernacle» des premiers jours, et

bientot les dons commencerent a afiluer. En decembre 1678,

Charles Le Moyne de Longueuil et Jacques LeBer offrent une

belle lampe d'argent; en 1683, l'abbe Pierre Chevrier, baron de

Fancamp, achete une cloche benite Ie 16 juin et baptisee

Antbolne-Elisabet; Ie 1er janvier 1684, M. Dollier donne deux

cmsses en bois dores. T ant et si bien que Lahontan, de passage

a Montreal, Ie 14 juin de cette annee-Ia, ecrit des Sulpiciens:

«Leur eglise n'est pas moms superbe. Elle est barie sur Ie

modele de Saint-Sulpice de Paris et l'autel est pareillement
isole.» 6

C'est beaucoup dire, car nous ne croyons pas que les deux

eglises aient eu d'autres traits de ressemblance que cet isolement

de l'autel, qui ne fut d'ailleurs pas maintenu chez nous.

Dix annees encore... Et sans doute Ie mobilier de l'eglise

s'etait ameliore: une horloge, des bancs dans la nef, un autel a
• Cdfe-ci fut d~tnJite par Ie feu, av~ toos lei bitimenu de I'H6tel-Dieu. en 169J.
• I.e chlZur de S~jnt-Sulpice a ett construit de 1667 1 1678 par Gittard.
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saint Joseph dans la chapelle de gauche, un autre autel a la

sainte Vierge dans la chapelle adroite, etaient venus couvrir la
nudite de la construction. Mais a l'exterieur manquaient

toujours Ie portail et la tour. Le croira-t-on? malgre les exhor

tations de Mgr de Saint-Vallier, en 1695 et en 1698, et les con
tributions volontaires recueillies en 1706,6 ce n'est qu'en 1708

que I'on conunencera un clocher du cote sud de l'eg1ise. Encore
ce clocher ne depassera-t-il jamais Ie premier etage. En re

vanche, iI fournit l'occasion d'allonger l'eglise, en avant, de ses
propres dimensions, 24 pieds; c'est-a-dire que ce clocher carre,

qui ne touchait d'abord a la fa~ade que par un de ses angles,

finit par s'etendre jusqu'a "'autre cote de la nef. Une chapelle

dediee asaint Roch, don du Superieur et du Cure, 7 occupa la
base de ce commencement de clocher. On devine que c:et

appendice n'avait guere ameliore I'aspect exterieur de l'egli

se. 11 faudra pourtant attendre l'annee 1720 pour qu'une
AssembIee prenne une decision definitive. Cette fois, on veut,

a tout prix, un portail et une tour. Cette tour sera au centre,

et M. de Belmont, 8 qui etait fort riche, promet de payer l'archi

tecte et « la fa~on de l'architecture en pierre », acondition que
les citoyens foumissent les materiaux.

lei parait Ie nom d'un architecte, ou plus exactement d'un
ingenieur du roi, Gaspard-Charles Chaussegros de Lery. 9 C'est

• 1414 liv=. done 1000 dOt1D~eI par M. de Belmont.
1 M. Dbe. cure de Ino 11 1760.

• M. Fra.n<;oi. VachoD de Belmone (1678.tnO). IUcdda 11 M. Dollier de Cas,on.
comme Sup~rjeur de S.-S.

• G.,pard-Charles Ch.I1ssegroe de L~ry vine au Caoada en 1716 et '1 mourut cn 17f6.
C'~tait un iog~n.ieur de gr311de valeur qui a laj...~ son nom 1 pretque eoutes Ie! grandes
con.tructions de I'~poque. n ~tait en outre I'auteur d'uD ¢ Trait~ dell FortificaeiolllJ~. en
8 Iivres ee 1H planches.
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lui qui reconstruisit, entre 1745 et 1748, la basilique de Que
bec. L'evolution de cette eglise et celIe de Notre-Dame de
Montreal se ressemblent sur plus d'un point. La cathedrale de
Quebec, commencee en 1647, n'eut d'abord, elle aussi, qu'une
nef de cent pieds par trente-huit, et un transept. Elle fut
premierement allongee par la fac;ade. Puis, on lui adjoignit
deux bas-cOtes, qui communiquerent avec la nef, par de larges
baies en plein cintre ouvertes dans les vieux murs : de telle sorte
que ce qui restait de la mac;onnerie primitive devint comme une
rangee de piliers massifs. Ce procede fut maintes fois repete
chez nous, en particulier a Berthier, et pour la premiere fois
applique, croyons-nous, aMontreal meme, en 1734.

Mais avant l'adjonction des bas-cotes, Chaussegros de Lery
nous avait constroit une belle fac;ade, de 1723 a 1725. EIle
etait de style ]esuite et en pierre de taille. Elle se composait de
deux etages separes par une corniche et omes de pilastres tos
cans. Les quatre du bas encadraient la porte centrale et deux
fenetres; les deux du haut, surmonte~ d'un fronton triangulaire,
et accompagnes d'ailerons ou consoles renversees, entouraient
l'unique fenetre, qui, devenue plus tard une niche, recevra une
statue de la Vierge. 10 Cette fac;ade se suffisait aelle-mSme et
aurait fort bien pu se passer de clocher. Neanmoins Ie clocher
parut necessaire...

On se rappelle que, en 1720, on voulait Ie placer au centre.
Mais en 1722, Ie 14 j,uin, on revient sur cette decision, parce
que les piliers qu'il aurait fallu construire al'interieur auraient
diminue d'autant la surface de l'eglise. On va donc l'eriger en

• 0 En 1777.
[23 ]
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dehors, au sud-est du fronton : cela ne coutera pas plus cher et
la base servira de chapeile. Et puis, plus tard, au nord de la
fa~ade on eli~vera un second clocher. Mais, nouveau change
ment! Le 27 du meme mois, l'AssembIee ordonne de batir Ie
clocher tout de suite du cote du nord, sur la Place d'Armes,
parce que, au sud, on a enterre tant de morts et si recemment,
qu'il n'est pas possible d'y ereuser des fondations. Enfin, en
fevrier 1723, Ie maltre-ma~on Jourdain est charge de com
mencer la tour carree, en pierre de taille, a couronnement
octogone, qui sera surmontee d'une fleche de meme forme en
ardoise, et sera percee dans Ie bas, sur la Place d'Annes, d'une
fenetre de 12 pieds, Ie tout suivant les plans de M. de Lery.

La tour fut elevee, mais resta incomplete, massive, «cou
verte a la maniere d'un moulin a vent», de 1725 a 1777.

Cette annee-Ia, on achete du bois de chene pour terminer
Ie clocher. Une premiere lanterne extrememellt legere, formce
de huit poteaux de neuf pouces d'epaisseur, supporte une se
conde lanterne mieux proportionnee, surmontee d'une longue
fleche. L'annee suivante on fait faire une croix de fer de 24

pieds d'eIevation; et quatre ans plus tard, en 1782, un coq en
cuivre dore, venu de Londres, domine Ie tout. L'eglise avait
plus de cent annees d'existence.

On ne s'etonnera point de cette longue attente, si ron tient
compte des agrandissements successifs de 1a nef, qu'il avait fallu
entreprendre avant la fleche. La population de Montreal n'etait
que de 830 ames en 1672; mais eile s'etait elevee a 2,100 en
1700, a 6,351 en 1730 et a7,710 en 1740. II fallait loger ce

[24 ]
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monde. Aussi, selon Ie precede indique plus haut, deux bas
cotes furent ajoutes a la nef, celui de droite, dit de St-Amable
en 1739,11 celui de gauche, dit de Ste-Anne, en 1734. Celui

ci partait du centre de la courbe exterieure du transept pour

atteindre la tour de la fa~ade. Le sieur Auge en avait dessine
la charpente et la voute, et Rene de Couagne avait demoli, a
l'interieur, l'ancien mur de l'eglise, pour y faire trois arcades

de 16 pieds de hauteur par 12 d'ouverture, et deux piliers de

pierre grise. Trois croisees, semblables a celle de la tour et

placees a la meme hauteur, jetaient du jour dans ces chapelles.
En 1739, la chapelle saint Amable devait se constituer de la

meme fa~on, par les soins du maltre-ma~on Jourdain et des
menuisiers Baron et Labrosse.

Trois ans plus tard, Dominique Janson LaPalme ouvre cinq

croisees de 12 pieds par 5 yz, dans l'abside, au lieu des trois qui
s'y trouvaient deja, et une de memes dimensions dans chacun

des transepts.

Place d'Armes, une route petite porte donnait acces a
l'eglise. Vne autre ouverture permettait de penetrer dans une

vaste cave, voutee en pierre, de 8 pieds de hauteur, destinee aux

inhumations. On enterrait non seulement sous cette chapelle

de Ste-Anne, mais sous celles de St-Amable et de St.-Roch;
enfin sous Ie chceur, reserve aux ecclesiastiques. 1 2

Pour avoir une idee complete de cet exterieur d'eglise,

ajoutons au chceur une premiere sacristie; puis dans l'angle du

11 Quoique b con!truction en .it ete decid~ en 173 1.

" Not.mmenr Mgr de Pontbriand, cvcque de Quebec. mare , Montreal, Ie 8 juin
1760, ee done [OJ resees reposene mainteDane dan. 1. crypte du Gr.nd Scmin.ire.
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chreur et du transept donnant sur la place, une sorte d'appentis

devenue une sacristie pour les servants de messe. Et sur toutes
ces nefs et chape1les retombait une haute toiture pointue, re

couverte de fer-blanc (apres l'incendie du Petit Seminaire, en
1803), et percee dans Ie bas de trois vastes lucarnes.

Cette venerable construction etait peut-etre pittoresque a
l'exterieur, elle n;etait point belle. Les voyageurs du temps en

temoignent. 11 est vrai que, en 1749, Ie suedois Kalm la pro

elame la plus b~lle des eglises du Canada, tant par ses ornements

du dehors que par ceux du dedans. Mais cela ne signifie pas
grand'chose. Tous les autres voyageurs sont unanimes. Lam
bert l.8 dit: «The French cathedral in the Place d'Armes is a

large substantial stone building, built with little taste». Un

peu plus tard Joseph Samson 14 avoue ason tour que la cathe
drale «makes a very plain appearance, outside... » Talbot 15

qualifie «tout I'exterieur de cet immense batiment... d'uni et
sans goUt». Enfin Silliman 16 declare que l'eglise est «on the

outside rude and unsightly». C'est bien la d'ailleurs ce que

nollS pensions, aen juger par les textes et par les rares images
qui nous sont parvenus.

* * ,..
n en va bien autrement de l'interieur. II semble que la brave

population de Montreal, chaque fois qu'il fut question de cons

truire une eglise plus vaste--et deja en 1750, et encore en

" lAmbert's America, p. flO.

" Sketches of [()UJer Canada.

" Voyage ov C!I1Jada, vol. I, p. 48.1. SiWman's T(}Ur, p. )42.

[ 26 ]



Montreal, vers 1800

Montreal, avant 1803
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Le Couronnemenc de 1a Viecge
(Copie de Lebrun par Berckzy)

Plateau
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1757 17
, et chaque fois qu'on dut remettre l'reuvre a plus tard

a cause des evenements politiques ou du manque d'argent

cette population, disons-nous, se dedommageait de ces retards

indefinis, par des embellissements: c'etait un tableau, une

dorure, un aute1, c'etait parfois un jube.

Ah ! Jes jubes, i1 fallait bien en construire, et partout...

Malgre cela, une bonne partie des fideles, meme dans la seconde

moitie du XVlIIe siec1e, devait assister aux offices, sur Ie perron

et dans la rue. Deja, pendant la construction de la fa~ade, on
avait pratique au fond. de l'eglise une grande arcade supportant
un jube. En 1789, ce grand jube contenait 40 bancs 18; trois

ans plus tard on y pla~a l'orgue. Au-dessus de l'orgue, it y

avait un petit jube de 3 bancs; au-dessus de la chapelle saint
Roch, un troisieme jube; au-dessus des bas-cotes, d'autres jubes

contenant une vingtaine de banes chacun, eclaires par les

lucarnes du toit. Ce n'etait pas encore assez : vers 1813, les
deux transepts sont aussi mums de leurs jubes, OU se logent les

ecoliers. Que! malheur vraiment qu'aucun dessin ne nous soit

reste pour nous donner une idee precise de cet interieur! Du
moins possedons-nous de precieux temoignages ecrits qui nous

permettent de distinguer trois periodes dans la decoration de

Notre-Dame. La premiere va de l'inauguration ala construc

tion des bas-cotes, la seconde jusqu'au grand remaniement de

i 809, Ja troisieme nous conduit ala demolition, en 183 O.

" Ceue aDDee·I~. on veut con.truire sur Ia Ploce d' Arme.. et acheter \a propri~te
de MIle Demuy. eo face des Jesu;tc, (Palai, de Justice actuel) pour faire uDe autre Place
d'Armu.

I I n y avait dans toute l'eglise 220 banCll et 74 chaises.

[ 29 ]
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D'abord, nous l'avons vu, une seule nef de 46 pieds de

largeur par 124 de longueur, simplement blanchie; une abside

nue a trois fenetres, s'arrondissant derriere I'auteI; I'aute! lui

meme, place ou seraient suspendues maintenant nOs lampes du

1!t..'\.J'It

I••
'lJ1:1J1J1AJU:.

"1/ ,. ,t' (J , r r'

~ .••
. f,

~ ..

Position respective de l'ancienne eglise et de la nouveUe

sanctuaire, «au-des~ous d'un baldaquin 19 soutenu par 4 co

Ionnes simples et blanchies de peinture; quelque ouvrage

d'architecture autour du plancher au-dessus des colonnes, et 4

10 La deacriptiol1 est de M. Poncin, p.,..., qui vecut :I MOQtreal de 17S0 II 1811.
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ou 5 consoles qui se rapprochaient pour soutenir une croix de

bois de 15 ou 18 pouces ». De plus un grand Christ en bois

touchait par Ie bas au centre de ce baldaquin et par Ie haut a
la voute meme de l'eglise. Vne statue de la Vierge surmontait

Ie tabernacle. L'orgue occupait Ie fond de l'abside. Faut-il

ajouter six lustres en bois suspendus ala voihe ?

Deuxieme periode. En 1734 et 1739, l'ouverttire des six

arcades des bas-cotes; en 1742, Ie percement de cinq fenetres

dans Ie chceur, et de deux autres dans les transepts, avaient

beaucoup modifie I'aspect interieur de Notre-Dame. En 1765,

i1 fut decide de refaire Ies voutes au-dessous du sanctuaire, afin

d'ameliorer les sepultures des ecclesiastiques. Roy, maitre

mal$on, fit l'ouvrage et Ie fit bien. A la meme occasion, Ie

maitre-menuisier Poitras haussa Ie plancher du chceur de

quelques pouces, avec de magnifiques madriers de 3 pouces

d'epaisseur par 40 pieds de longueur. La balustrade etait ainsi

pJacee sur trois marches. On recula I'autel vers Ie fond de

l'abside, et Philippe Liebert scu]pta des pilastres et des stalles

qui ornerent les mues. Quelques annees plus tard, on remplal$a
les tapisseries tendues dans Ie sanctuaire, par deux tableaux en
relief, l'un du Rosaire, l'autre du Scapulaire 2 o. La voiite, qui

n'etait pas encore entiecement peinte en blanc, fut tenninee.

L'ancien orgue, de 7 jeux, qui etait place dans une petite

tribune au-dessus de I'autel, 2 1 fut vendu; et un nouvel orgue,

achete aLondres et paye 234 livres, vint decorer Ie grand jube

•• .A.ctuellcment daDS 1a grande ncristie.

• 1 L'invenraire de 1792 en temnigne•
• , Cf. Invenra;re. Bolte 1790.
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en 1792. Ce grand jube surmontait la porte d'entree. 22 Puis

I'on chargea encore Philippe Liebert de sculpter une chaire nou

velle, et un banc-d'reuvre, en face, comme en Europe. Nous

possedons encore Ie crucifix d'argent et les deux chandeliers qui

surmontaient ce banc: its ornent Ie vestiaire de la sacristie.

Les tableaux s'etaient multiplies. Outre les quatre du sanc

tuaire, places entre les fenetres-Ia Pentec6te, la Presentation, 2
3

la Visitation et la Purification 24 - it y avait une N ativiti 2 5

dans Ie transept de la sainte Vierge (ou de l'Enfant-Jesus), une

Apparition de I'Ange dans la chapelle saint Joseph, une Sainte
Famille 26 dans la chapelle sainte Anne, un Jesus ressusciie a
l'autel des morts, un saint Amable et un saint Roch dans la

chapelle <k ces saints. De plus, au-dessus de la chaire, du cote

de l'EvangiJe, se trouvait un saint Ignace, 2
7 donne par Ie Pere

Floquet, en 17fO, lors de I'incendie du couvent des Jesuites. Sur
Ie mur d'en face, on voyait une Nativite 28 ou Adoration des
Bergen Aucun de ces originaux ou de ces copies n'est signe.

Pour completer l'ameublement, disons que chaque chapelle

avait son autel en bois sculpte, entoure de balustrade, orne d'un

tabernacle dore, quelquefois d'un retable ou d'une statue. Enfin,

dix confessionnaux au moins s'offraient aux fideles... Un

voyageur protestant 2 9 qui visita l'eglise a cette epoque, ecrit

d'une fa~on assez plaisante : « the interior is plentifully decora-

• I Actudlemcnt au mur exterieur de> rt.allu de Noue-D:une.
• 0 Ibid•

•• Actuellerneat dan.! la sacristie.
I. Dam b Jacriotie actuelle.
• , Copie de Mignard. Au mur encrieur du stalles actuelles.
•• Ibid.
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ted in the catholic style, with all the paraphernalia of that

religion I »
La troisieme periode nous paraic vraiment eblouissante. 11

etait question, depuis assez longtemps, 8 0 d'une nouvelle de

coration, Iorsque, au mois d'aollt 1808, M. Molin, pretre de

Saint-Sulpice, econome du Serninaire et architecte du College

de Ia rue William, presenta un projet pour remettre Ia VOllte a
neuf et construire une corniche. Au mois de decembre, les
marguilliers sont d'avis que, en eifet, ces travaux sont neces

saires, et nomment un cornite charge de s'en occuper. Ce

cornite pre£era Ie plan du peintre Dulongpre a celui de M.

Molin, mais ce dernier accepta de veiller ason execution. On
l'estimait au debut a48,000 Iivres; il couta 92,654; et si I'on y

ajoute les reparations du portail et du clocher: 110,994. Sur
cette somme, 5040 Iivres et plus furent versees au sculpteur
Quevillon. B 1

Quevillon, aide de ses eleves Joseph Pepin et Paul Rollin, fit
Ie baldaquin, les voutes, Ies cintres, les corniches. n dora la

chaire, dora Ie banc-d'ceuvre, dora les corniches et Ies pilastres.
Pendant qu'il travaillait aux boiseries, Ie peintre William

Berczy entreprenait a 2 un tableau pour la pseudo coupole de la

voute. «Apres mure reflexion, dit-il, je me suis decide a faire

Ie tableau representant I'Assomption de la sainte Vierge pour

•• L~lI!bert.

.. En 1807, Un lunre de cri,tal, achet'; pour Jf pi.,tres d'Espag~. en est Un india.

• l Louis Quevillon, ne Ie 14 octohre 17"9 au Sault, mourut a S. Vincent de Paul
Ie 9 mars 18Z3, apr~$ avoir fonde une ecole de sculpcure. (Re03eignement dl1 a l'ohligea.nce
lie M. EoUle Vaillancourt, 1'lWcorien de cette ecole.)

II En 1810.
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la paroisse de cette ville au prix de cent-vingt louis; ou comme

j'ai eu I'honneur de vous dire hier cent cinque louis, une piece

de toile de Russia des meiJleurs de la qualite la plus forte, une

bonne place pour y travailler avec un poele (c'etait en hiver)

et Ie bois necessaire pour Ie tenir suffisamment chaud. De mon
cote je m'engage de mettre dans cette peinture autant de figures

que l'espace du tableau et l'eloignement de l'oeil du spectateur

Ie permettront, etant dispose pour rna propre satisfaction de

£aire tout ce qui sera possible pour rendre ce tableau enfin aussi
valuable que mon talent peut Ie produire.» Ce tableau, donne

a I'eguse de Longueuil en 1830, est revenu a Notre-Dame, en

1928. Retouche et elegamment encadre, il occupe Ie plafond
de la sacristie des mariages.

Puis en 1815, les marguilliers font :fi.nir Ie chreur en «maho

gany», et recouvrent la statue de la sainte Vierge d'une riche
draperie, sur un modele fourni par M. Bedard. Partout, Ie

chiffre de Notre-Dame apparaissait, comme motif de piete et

de decoration: ce qui est bien naturel dans une eglise
sulpicienne.

Tant de magnificences impressionnaient diversement les

voyageurs. Les Puritains de la Nouvelle-Angleterre, ne pou
vant se defendre d'une certaine admiration, faisaient cependant
leurs reserves.

<<Aucune depense n'a ete epargnee a I'interieur, dit I'un

d'eux,88 et l'on n'a pas souffert que la simpIicite chretienne put

refrener l'exuberance de la fantaisie dans la decoration du

•• Joseph Samson: SJutcbe. of Lawn CrmsQs.

[ 34 ]



LES PREMIERES EGLISES

chreur». II se plaint qu'on ait place une statue de la Vierge

au-dessus de l'autel- et ici il faut encore citer Ie texte-: «the

Virgin-not as usual with the child in her arms, which could

alone countenance the impropriety, but in the elegant contours

of a Grecian female (It might pass as well for a Juno or a

Ceres) .. ~»

Cette statue excite ]'humeur d'un autre voyageur, 34 venu Un

peu plus tard. II aurait voulu que l'on representat la sainte

Vierge comme une matrone syrienne d'il y a 1820 ans, et non

Ie texte anglais est savoureux-comme «a giddy girl of fifteen,

decorated with artificial flowers, white satin shoes, and all the

appendages of English fashion...»
Nous possedons cependant des descriptions beaucoup plus

sympathiques, qui nous paraissent plus justes aussi. Edward

Allen Talbot 3 ", nous a laisse quelques pages dont j'extrais les

passages suivants:

«... L'interieur, suivant I'usage observe dans les autres

eglises catholiques romaines, est somptueusement decore de tous

les ornements qui conviennent a un lieu consacre a pareille

destination, et qui penetrent jusqu'au cceur, en affectant vive

ment les sens exterieurs ...

«La voute est divisee en deux sections coniques, 9 6 par des

moulures richement dorees; et dans l'espace qui les separe on

voit d'innombrables figures, tou tes d'imagination et tres bien

.. C. H. Wilson-TI}. Wand"" In Amerlc., p. f4.
,. E. A. Talboc-Frvr yean rrrid.llce In the Canadar.
•• Un autre die de ]a voGee qu'elle en «thick ,p3ngled over with stan of gold ».

(Literary and Philosophical Repertory, p. 318). 11 parle de la voilee du cheeur qui <tait
faite de carres de 2 pied. de cote et done chaque angle etait marque d'une etoile.
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dorees. Au centre... se trouve un tableau circulaire de
l'Assomption a 1.

«Au haut de la partie de la voute qui est immediatement
au-dessus du chreurt on voit une superbe couronne d'or a 8 qui

repose sur quatre piliers (corinthiens, canneles), peints en
vert (pale) et dont les chapiteaux sont dores. 8 g Cette couronne

sert de dais a l'autel qui est place immediatement d~us.

Derriere la couronne, est hxee, de maniere a etre parfaitement
vue de tous les cotes, une statue de la Vierge de grandeur

naturelle. Elle a ete sculptee dans un bloc de marbre blanc. '0

«De chaque cote de l'autel, sont cinq tableaux tires des

Saintes Ecritures, et immediatement au-dessus du portique

d'entree 41 est place un grand jeu d'orguet sur lequel se trouve
un Christ de haute dimension 4. 2 et tres bien travaille.

« ... L'au tel est de ceux sur iesquelst - pour me servir d'une

phrase pa"ienne,-les Dieux eux-memes pourraient sacrifiee.
Les ornements... sont d'une richesse qui depasse toute idee. Un

grand nombre de candelabres, dont quelques-uns 4 a ont plus

de quatre pieds de haut, brulent constamment pendant la cele
bration du service divin.»

• T II ecrit «Ascension ::ii, mais il a mal vu.
n, CEuvre de ID5eph Pepin, eJ~ve de Louis Quevillon.
•• Cc baldaquin a ete transport-'! II Boa-Secouu en 183 0, ou iI C>t teste jWlqu'1I la

derai~re rHection.
• a Le Montrctd Directory de 1819, par Thomas Doige, dit: «apparently cut in .....hite

marble. ::il

., II y a iei uo.e cOJ;luadiction entre Jes ecrivailU. II semble que I'orgue <lUcplombait
en effer Ia porte d'entree, maio que Ie crucihlt ornait une chapelle de droire.

•• Ce Christ, ttuVre de Pepin et Labrosse, a plane loagtemp. de 1892 i 1904
au-dessus du chevet de I'actuelle Notre-Dame. II e.t main tenant dalU Ia cave, en deux
troa~ons.

.. Silt, donnes par M. Den, p.•.s., cure, en 175$, en meme temp. que Ie magnl6.que
cierge pascd.
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Eglise du Pays Basque avec galeries

L'ancienne eglise de Ste-Therese,
impiree de Notre-Dame
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EgJise inspiree de Notre-Dame
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On Ie voit, Notre-Dame, partie d'une indigente simpliciu~,

avait atteint a une magnificence extraordinaire. La vie spiritu
elle s'y etait aussi beaucoup developpee. Les quatre cloches de
la tour ne ch8maient guere. A toute heure du jour, dIes son
naient; si bien que certains etrangers s'en plaignent. L'un
d'eux, loge au Montreal Hotel-angle sud-ouest de la Place
d'Armes et de la rue Saint-Jacques - ecrit de ces cloches
qu'elles «ont un son beau et puissant, mais qu'on les sonne d'une
maniere si discordante, et si frequemment, qu'elles deviennent
une vraie incommodite (nuisance) pour ceux qui sont obliges
de vivre aupres ». Mais on peut croire que les citoyens de la
ville n'en souffraient point et qu'ils avaient meme £.oi par
s'attacher a ces intenninables sonneries.

Et voila que, dupuis 1823, a cote de ce venerable batiment,
s'erige peu a peu un nouveau temple gigantesque, qui sur
plombe les vieilles toitures de fer-blanc, dorees par les intem
penes. M. Roux, superieur du Seminaire, benira la nouveUe
Notre-Dame, Ie jour de la Pentecote, 7 juin 1829,44 et pour
la derniere fois, Ie 1er novembre de la meme annee, un
pretre celebrera la messe dans l'ancienne, si pleine de souvenirs.
En mai 1830 commen~a la demolition; eUe chait terminee en
septembre. On transporta la ta~ade, pierre par pierre, devant
l'eglise des Recollets, rue Notre-Dame, entre Saint-Pierre et
McGiU: on put l'y voir jusqu'en 1865. Nous avons dit ce
qu'il advint du baldaquin maintenant disparu et du grand
Christ sculpte. La tour seule resta debout jusqu'en aout 1843 .

•• Mgr Lart;gue, inque de Telmffl5e, y chantera la I~re grand'messe. Ie dimanche
luiva.at.

[l9 ]
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L'illustre ecrivain Charles Dickens, de passage a Montreal
en 1842, ecrit a son sujet une phrase un peu mordante: «In
the open space ... stands a solitary, grim-looking, square brick
(?) tower, which has a quaint and remarkable appearance, and
which the wiseacres of the place have consequently determined
to pull down immediately». Avec Ie bois de la charpente, on
fit des meubles. On peut voir une table de cette provenance
dans l'ante room du chateau de Ramezay (no 20») et d'autres
meubles dans les familles. Que dirait Dickens de nos jours, s'il
voyait ce qui nous reste de nos vieilles eglises. de nos vieux
couvents, de nos vieilles maisons? .• nest dur d'avoir a se
consoler devant des plaques de marbre: ce ne sont, helas! que
des epitaphes sur des tombeaux.
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La toiture de Notre-Dame

Le soubassement de l'eglise
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Les poutres de la toiture
au-dessus du portique
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LA CONSTRUCTION DE VEGLISE ACTUELLE

«I (1.$S'IIre you tbat tbe histaTy of
your edifice sball he transmUted to
future generations».

JAMES O'DONNELL

arcbUecte (1824)

TE ler septembre 1824 la premi~re pierre de Notre-Dame
L fut posee. On n'en etait pas venu la sans de nombreuses

difficultes et il importe de raconter ce qu'elles furent.
On se rappelle que deja, en 1789, Monseigneur Hubert avait

reoommande l'econom.ie aux marguilliers, en vue de consttuire
une nouvelle eglise. Ceux-ci voulurent faire eriger Bonsecours
en paroisse, en 1804, une nouvelle construction etant encore au
dessus de leurs moyens: Mgr Plessis refusa, et ils durent se con
tenter des nouveaux jubes de la Paraisse. TIs revinrent a la
charge en 1816: nouveau refus de l'Eveque. La situation
cependantj etait devenue intolerable.

Dans cette extremite, Ie 19 mai 1822, les marguilliers de
Notre~Dame se reururent et nommerent un comite 1 charge
d'etudier Ie probleme, et de decider s'il faliait agrandir l'eglise
on batir aneuf.

Le comite fit rapport Ie 2 septembre suivant. Ces mes-

1 Ce comite lie cornpouit de MM. J.-P. teprohoe, Antoi!lle laRoque, Alexis ta1r~rn
boise. S. Bouthillier, P. de Rocheblave. J. 0.:1..1•.
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sieurs s'etaient arretes atrois hypotheses: etablir une succursale,
demembrer la paroisse, ou construire une nouvelle eglise.-Une
succursale? Mais l'eveque de Quebec y a nUs huit conditions,
en 1816, que la Fabrique n'a pu accepter. D'ailleurs Bon
Secours alaquelle on songeait ne saurait etre agrandie suffisam
ment. Et puis l'acte de donation de Sreur Bourgeoys 2 stipule
«que pour aucune raison e1le (la chapelle) ne pourra etre
separee de Notre-Dame». Or il y aurait danger que cela
, .

n arnve...
Un demembrement? Non. Une consultation juridique a

prouve qu'il y a de grandes difficultes al'erection legale de nou
velles paroisses. Cela entraine de longues formalites, met en
danger la validite des registres de baptemes, mariages, sepul
tures : bref, que ceux qui desirent un demembrement s'en
occupent eux-memes [ Quant aces messieurs, ils s'arretent a
la troisieme hypoth~e, et recommandent une construction
nouvelle.

L'entreprise leur apparait tres clairement: Montreal
possede en 1822 une population de 15,000 catholiques, qui a
augmente de moitie 8 depuis 25 am; done, dans 50 ans, en
1872, cette population pourrait atteindre 33,000, mais ce1a est
improbable; 4. or, en general, il n'y a guere que Ie quart d'une
paroisse qui assiste Ie dirnanehe a Ia grand'messe; par conse
quent, une eglise pouvant contenir de 8000 a 9000 personnes
suffirait d'ici 50 ou 60 ans. Les membres du comite ne pre-

• 1678.
• C'at-a-dire I-J de 11,000.
• Dc lair, en 18;7 I, b populotion de MOII~W eat de 107,000, rot lesq~ p1n.s de

80,000 catbolique•.
[«]
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voient pas au dela. Sans doute ils comptaient sur leurs petits~

fils pour surmonter les difficultes d'un demembrement devenu

necessaire. Qu'auraient-ils pense si on leur avait dit qu'avant

cent ans, 5 les 558,000 catholiques de Montreal possederaient 80

paroisses, 6 dessertes et 876 pretres reguliers ou seculiers a leur
. ,serVIce ...•
Mais le~ marguilliers n'etaient point des prophetes. I1s con

tinuent leurs calculs: une eglise de 120 pieds de largeur par
200 de longueur sans le sanctuaire, entouree de deux rangees de
galeries, leur parait suffisamment vaste; pas tellement cepen
dant que la voix du predicateur ne puisse se faire entendre
partout.

Les dimensions :6.xees, il faut trouver un emplacement. La
Place d'Armes s'impose, acause de la proximite du Seminaire;
bien que la population augmente surtout dans les faubourgs et
que les terrains y soient moins chers. On construira la nouvelle
eglise face au cote sud de l'ancienne. Elle s'allongera, agauche,
rue Saint-Joseph, OU it faudra acheter quatre proprietes j 6 a
droite, dans Ie jardin du Seminaire : morceau que Saint-Sulpice
donnerait sans doute•.•

Les choses etant ainsi, it faudrait 30,000 livres tant pour la
construction que pour les terrains: 10,000 viendraient par

• En 1920. En 1929, Ja population catholiqu.: de 1. ville est de 620,000. avec lOS
patoillell, J desser~ et pte. de 1000 pr~trea reguliers et .~culiers.

• Ccs ptopri~t~. Ippanen~nt ~ I

Lolill
M. Gerrard _ JJOO
M. StUI1elI 1SOD
H~riciel't Perrlult 1000
H~ritien FiJher _ 1800
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r J7 de la Tille; Ie! autre! de! faubourgs.

[ 46 ]

souscnptJons populaires et 20,000 par un emprunt facile a
eteindre, au moyen des revenus de l'eglise.

Ce rapport fut agree, et, ala meme assembIee, on decid2 de
pressentir Ie Gouverneur au sujet des lettres d'amortissement
necessaires, et de demander la permission de construire aMon
seigneur de Quebec.

Le comte Dalhousie, pour lors Gouverneur du Canada, se
trouvant de passage aMontreal, on obtint de lui tout ce qu'on
voulut acondition que ce ffit legal.

Cette visite eut lieu Ie 26 septembre 1822. Or, la veille
meme, une requete avait etc p~esentee aMgr Lartigue, pour Ie
prier de ne point s'etablir ala campagne, mais de demeurer en
ville et de se construire une eglise: elJe etait signee de 1171

noms. 7 Cette demarche etait grosse de consequences, et nous
devons nous y arreter.

On se rappelle que, en janvier 1821, M. Jean-Jacques
Lartigue,' pretre de Saint-Sulpice, avait ete sacre eveque de
Te1messe et auxiliaire de Quebec pour Ie district de Montreal.
n n'etait pas possible, pour bien des raisons, qu'il fit, de l'eglise



"""1

Les pou rres de la roirure
au -dessl1s de la nef
(Remarquer I'homme au sommer de la photo)
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Ie portique de Notre-Dame
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paroissiale, sa cathedrale. Mais il chait tout naturel que ron
songeat, autour de lui, a lui procurer une eglise. Des 1821,

ce mouvement s'etait dessine; il avait abouti, en septernbre
1822, a la requete que nous avons signaIee. Mgr Lartigue la
fit tenir a son metropolitain, deux mois plus tard; et Ie 25
janvier 1823, celui-ci lui permettait de se chercher un terrain,
en ville 8 et de s'y construire une eglise episcopale, II qui ne
serait point paroissiale.

On pense bien que les marguilliers de Notre-Dame n'assis
taient pas d'une arne tranquille a ces diverses transactions.
Apres avoir obtenu fa promesse des lettres d'amortissement de
Lord Dalhousie, ils avaient demand6 aMgr Plessis, deux jours
plus tard, Ie 28 septembre 1822, la permission d'entreprendre
la construction. Le mot de legalite, dans la reponse du Gou
verneur, avait-il inquiete les aviseurs de Mgr de Quebec? En
tout cas la discussion 10 s'engage des ce moment entre celui-ci
et Ie secretaire du CorDite, M. Antoine LaRoque,ll sur un
point de loi.

L'eveque de Quebec pent-il, aux tennes de rOrdonnance
Provinciale du 30 avril 1791, permettre la construction d'une
eglise paroissiale autrement que sur requete de la majorite
des habitants et proprietaires de la paroisse? - Le cas est-il

• i.e. dans l'agglomEration portant Ie nom de Montreal.
• PIllS tard, en 18)2, 11ft voyageur, John McGregor, ecnu de cene eglioe, c...of

plain modern appearance. but a£ luge .iu. Wall built in the .uburbs. on the arrival of a
bidlop from France Qf~r the lat<! war ». Puis it ajoute qu'il y eut alar, c a partial
ech.i.an» I I

BrJlllh A",mr., Vol. II.
lt Cette corretpondance dura du tJ octobre 1822 au to octobre 182}.
" Cu lettrea de M. LaRoque IOnt vraiment remarquables. d'un ton parfois use% vif.

mail toUjO'llfS courtois.
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difterent dans les vilIes, en sorte que l'eveque puisse proceder

sur la demande des seu]s marguilliers?

A cette consultation, les avise.urs legaux de Mgr Plessis, qui

etaient MM. G. Van Felson, avocat general, L. Moquin et

Vallieres de Saint-Real, repondent a l'unanimite que l'Ordon

nance Provinciale 31, Geo. III, chap. 6, ne fait pas de distinc

tion, mais que, au contraire, eUe prescrit d'agir de la meme

maniere pour les reparations ou constructions d'eg~ise dans tDles

les cas.

M. LaRoque retorque que les repartitions seules tomhent

sous fe coup de ladite ordonnance, et que, a Montreal, il n'est

question que de souscriptions valontaires et de deniers de la

Fabrique.

Seconde consultation. Les marguilliers d'une paroisse dec1a

rent qu'ils veulent construire leur eglise par des souscriptions

volontaires et avec les deniers de leur Fabrique: s'ep.suit-il que

l'Eveque puisse permettre ladite construction sans qu'elle soit

demandee par une requete de la majorite des habitants et pro

prUitaires de la paroisse ?

Les avocats de Quebec, alleguant "Edit de 1695, Art. 22,

sont d'avis que, de droit commun, les deniers d'une paroisse ne

doivent pas etre employes a la construction ou a la reparation

des eglises -sauf s'il s'agit de reparations ol'dinaires des paroisses
de grandes villes; 12 et que, pour ]es grosses reparations ou pour

les constructions, il faut revenir a l'Ordonnance 31, Geo. III,

It Fabriquell des paroisses. Tome 8, p. ~80. col. 2.
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Montreal, vers 18}O

Le port de Montreal, vel'S 1830

Montreal, apres 1830
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Montreal, entre 1830 et 1840

Mon trea I, apres 1843
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chap. 6, ou il est dit «qu'elles doivent toujours etre a la charge

des habitants».
Montreal repond, -sur les conseils de l'avocat Bedard,

que cette ordonnance defend a l'Eveque d'ordonner et non pas
de permettre la construction d'une eglise, et que, au surplus,
eUe confirme les usages anciens et ne change que la maniere de
forcer les paroissiens a payer les repartitions. Les marguilliers
estiment donc qu'ils agiraient legalement.

Cette controverse nollS a conduits jusqu'au 8 £evrier 1823.

Mais Mgr Plessis s'etait sans doute persuade depuis quelque
temps que la discussion portait a faux, car, Ie 21 decembre
precedent, il avait declare aux marguilliers qu'il ne s'opposerait
pas a leur projet, mais que c'etait la tout ce qu'il pouvait £aire.

Les marguilliers prirent cette concession comme un ache
minement vers une solution favorable et entamerent des pour
parlers avec les proprietaires de la rue Saint-Joseph. D'autre
part, desireux de donner satisfaction a Mgr Plessis, ils pre
parerent une requete des paroissiens, en avril 1823, et la lui
:6.rent porter, Ie 23 juin, aDeschambault, au cours de sa visite
pastorale.

Celui-ci autorisa alors l'achat des terrains et promit
d'envoyer sur les lieux son roadjuteur, Mgr Panet, pour
examiner l'emplacement et les plans. 18

Les marguilliers se sentent a Paise. Des Ie 20 juillet, Ie
Comite de Construction se reunit et decide de rommencer la
souscription. 1 4 Un mois plus tard, on avait deja recueilli 881 ~

,. Mgr P.net b~nit J. croi:J: slir Ie terrain choisi Ie J octobre 182J.

" Aupr~ des atlgl~proCC:Stanu on fit v.loir Ie motif d' «embellusement de 1a ville ».
[ 13 ]
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livres. Un sous-comite de surveillance est alors forme. et 1'00

se met ala recherche d'un architecte que l'on fera venir) s'ille
faut, des Etats-Unis ou d'Europe.

Les membres du Comite avaient connu M. jean-Baptiste

Thavenet, pretre de Saint-Sulpice. qui avait vecu au Canada
plus de vingt ans, et ctait retourne en France en 1815. Ils lui

ecrivirent. Les termes de leur lettre etaient trap vagues sans

doute, car dans la reponse datce du 28 octobre, on lit : «je
trouve bien pour votre eglise a construire des plans et un

architecte; mais ne sachant pas ce que VallS voulez mettre aUK

plans, je ne puis pas vous en envoyer, de peur que vous ne les

trouviez trop chers. je ne puis pas vous dire non plus ce que
vous demanderait un architecte. parce que je ne sais pas sur

que! pied vous voulez qu'il soit.»

Les archi tee tes, en effet, ne manquaient pas) en France. a
cette epoque. Nous avons sous les yeux: une liste de quarante
constructeurs. parmi lesquels nous signalerons LeBas) Percier

(Arc du Carrousel), Fontaine, Guenepin, Baltard) Vaudoyer

(Sorbonne), Le Sueur, Blouet, Duban (Ecole des Beaux-Arts)
Visconti (Tombeau de I'Empereur), Vignon, Abadie pere,

Rondelet, Letarouilly) Labrouste (Bibliotheque Nationale).
Mais tous ces artistes se confinaient al'imitation des monuments

grecs et romains; ce n'est que vers 1830, que cette discipline
sera delaissee al'avantage du moyen age. D'ailleurs ils reussis

saient mieuK les monuments profanes. Une des eglises typiques

de ce temps, Notre-Dame de Lorette, construite par LeBas, a
Paris) n'est pas pour nous fair~ regretter les scrupules de M.

Thavenet.
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L'ancienne eglise et la nouvelle (1829-1830)
(Tableau de Georges Delfosse)
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L'eglise Noo-e-Dame inachevee (1830-1839)
(Gravure de Banlet t)
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Au surplus, quand sa reponse atteignit Montreal, l'arcrutecce

etait choisi.

Au lendemain de l'assemb1ee du 3 septembre 1823, M. Bou

thillier, un des membres du Comite, encreprenait un voyage a
N'ew-York, pour ses affaires personnelles. n entra en relation

avec un architecte du nOm de James O'Donnell. Celui-ci lui
montra des plans qui lui plurent. De retour aMontreal, M.

-'I
,

,i

1'1ii-
il:1

D1TflclJ/i'I1Lc fH P£Tt:l?lJOI?Ol/6//. )lOTI?E~D4Nt: oE /YIOAlTI1£/lL

Peterborough et Montreal

Bouthillier Ie recommanda et, Ie 18 du meme mois, on ecrivait

a l'architecte de venir. Le 4 octobre, O'Donnell est sur place

et visite les carrieres. Le 14, il soumet ~es esquisses aux mar

guilliers. Ceux-ci les exposent jusqu'au 17, chez Ie notaire

Doucet, en face du Seminaire, afin que toute la population

puisse les admirer et, ce jour-Ia meme, on les adopte, sauf cer

taines modifications que nous signalerons plus tard. Le 8 decem-

[ 17 ]



LA PAROISSE

bre, l'architecte ecrit de New-York qu'il a commence ses plans
definitifs et Ie 8 avril 1824, qu'il les a termines.

Or, qui donc etait James O'Donnell?

'" II- '"

James O'Donnell etait ne en Iclande, dans Ie comte de Wex
ford, en 1774. Son pere euit protestant, rnais ses grands
parents, catholiques. II etudia l'architecture sous les meilleurs
rnaitres de son pays et fit des voyages dJetude atravers l'Europe,
sauf en France. II passa aux Etats-Unis, probablement vers
1812, pour y pratiquer son art. Au cours des douze annees qu'il
y vecut, il se fit, panni les savants et les ingenieurs, la reputa
tion d'un homme honorable et d'un technicien de grand talent;
si bien qu'il fut elu 115 membre de l'American Academy of Fine
Arts in New York, 1

6 Ie seul de sa profession. D'aucuns 17

pretendaient qu'il n'etait pas possible de trouver rnieux que lui,
de ce cOte de IJAtlantique.

Nous aurons Poccasion de voir qu'il connaissait parfaite
ment son metier et qu'il avait developpe en lui, a un degre
extraordinaire, la c~nscience professionnelle. De I'artiste, il
avait jusqu'aux de£auts : une extreme sensibilite et une certaine
impatience a supporter I'inintelligence des profanes. «Helas!
s'ecriera-t-il, un jour, combien peu de gens, ici, apprecient
l'reuvre d'un architecte r» Mais il faut benir ces saillies de
caractere, car e1les nouS ont valu, a chaque difficulte un peu
grave, des pages precieuses, tant par ce qu'elles nous revelent de

" 2J j.l1viet 1817.
,. Dinoote el1 1140.
J T M. Vaadetlyl1.
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I'homme que par Ie jour qu'elles jettent sur Ie monde ouvrier

d'aIors.

L'ame, chez O'Donnell, etait a Ia hauteur de l'intelligence

artlstlque. A New-York, 1 8 tout entier a sa profession, il

vivait retire 19 et sortait peu. En sa qualite d'etranger, i1 lui

etait facile de s'isoler. Neanmoins, iI subit fortement l'influ

ence americaine et professa un sincere attachement pour ce

peuple. PacIant de Ia societe new~yorkaise, il disait d'elle : «un

homme y est estime seulement selon sa valeur et sa rectitude

morale - his own self importance are not the standard by

which he is rated.»20 Aussi, a Montreal, donna-t-il Ie spec

tacle d'une grande rectitude et d'un sentiment tres delicat de

l'honneur. Peut-etre, a cause de sa religion et de sa nationalite,

negligea-t-il de se meIer avec les Canadiens fran~ais assez pour
Ies comprendre, et s'attira-t-il par la quelques deboires. Ce
pendant, il resta parfaitement devoue a l'reuvre qui l'avait

amene chez nollS: vraisemblablement ce sont des exces de

travail qui ont accelere sa fin. II se tua a la tache qui devait
«porter son nom ala posterite ».2 1

Quand il sentit venir sa fin et que les medecins eurent en

10 n apparait comroe architecte dans Ie" almana~h! des adre"se, de 1813 ~ 1B22.

, • n ne panlt par qu'i1 ail. eu une famille.

,. 4: This is • pl.ce (New-York) where Our leiJure houn c.n be employed in more
.mluleroeg.l. than in Montre.l; it i. true th~re are mOre aduntages in NeW' York., and tbe
state of JOCiety are more bappy, and roore suited for moral enjoyment. In well regulated
society here, that .cudied reoervedneH .re not knowI)_ man are only estimated by ~helr

worth, and monl rectitude; hi! OWl) !elf importance are not the standard by which he i.
rated, he mU$[ be weful, .nd h.. a respectful comparison through life. And thooe of tM
higher gifted mind, with an aCute seruibility and impeachable deportment, bold tbeir ora
tion in the scale of humal) dignity). Lettee du 2J janner 1826.

• 1 Parol~ de M. LaRoque, lettre dn 2-4 nril 1824.
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effet reconnu Ie danger, en novembre 1829, il appeia aupres de

lui un minisue anglican. Mais a ne fut pas satisfait de

l'entrevue. Reste preoccupe par certains problemes religieux,

a fit venir l'abbe Phelan et s'ouvrit a lui de ses difficultes. n
avait appris a venerer les pretres qu'a voyait tous les jours.

Leur assiduite au confessionnal l'emouvait, tout au contraire

de ce Joseph Samson, son coreligionnaire, qui n'avait su trouver,

en visitant l'ancienne Notre-Dame, qu'une dO'Uteuse plaisanterie

sur Ie «trade of auricular confession» 2 2. L'abbe Phelan Ie

convainquit, et it abjura Ie protestantisme, Ie 14 novembre

1829, en pleine force d'esprit. 11 signa l'acte de sa main, en

presence de l'abbe Cullin, de Maria Connolly Poulin et de

Louis Laporte. 2 ~

La mort ne se fit pas longtemps attendre. Le 28 janvier

1830, James O'Donnell s'eteignit chez Ie Dr Leodel, rue Saint

Urbain. Sa depouille fut exposee chez Michael O'Sullivan

Esquire 2
\ rue Notre-Dame; de la transportee dans la grande

eglise pour Ie service, puis inhumee au pied du premier pilier

du cote de l'epitre. 26 En octobre 1831, les marguilliers

deciderent, en memoire de sa bonne conduite et de ses talents,

d'eriger une plaque de marbre sur sa tombe.

•• SkeJcbes of LowCT CanatIa.

•• «I James O'Donnell with a firm faith helieve ond profess all and every one of
those things which are contained in that creed which the Holy Roman Catholic church
rnaketh use of. and I purpose most conotontly to retain and confe:l' the same entin and
inviolued, with God', asaistanet to the end of my life. »

... Michael O'Sullivan fut plw tord juge en chef du B:u-Canada.
•• Premiere rang~e-nord, deuxj~me ungee-oueSt.
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Notre-Dame,
vue de la cote de la Place d'Armes,
avant ] 865

Notre-Dame
Silhouette principale de Montreal
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L'inscription se lit comme suit:

Ci-Git
JAMES O'DONELL. Ecuier

architecte. n~ en Irlande,
et dec~de en cetce ville Ie 28 janvier 18~O

age de S6 ans.

II tr.v.illa cinq ani a cette "glise dont iI donna Ie plan er dirigea lea travaux avec
ule et intelligence. Puis embrusa Ia foi c.cholique et voulilt que ses cendres repons.enc en
ce lieu. Son desinteressemenr, su talents. et sa probice. lui meriterent I'escime de cecLt
paroine; et les Marguilliers ont consacre ee Monument a sa M~moire. R.qlli'1c~t in P~ct.

Avec cet homme remarquable, si promptement decouvert

a New-York et si vite accepte a Montreal, les arrangements

furent cependant Iaborieux. L'histoire merite d'etre racontee.

lei encore nous nous heurterons a un point de droit.

Des que James O'Donnell eut annonce aux marguilliers que

ses plans etaient en marche, ces messieurs se preoccuperent de
fixer les conditions de l'engagement. Alors commence une se
conde correspondance, en anglais, entre Antoine LaRoque 26

d'une part, et Jame" O'Donnell ou Lewis Wilcocks, marchand,
d'autre part.

L'architecte demande d'abord un traitement de $2,500,

($250. par mois) , plus ses frais de voyage; et il affirme que ce
n'est pas cher. On lui repond que Ie Comite, trop pauvre, ne

peut disposer de cette somme, annuellement. Alors O'Donnell,

afin d'eviter qu'on n'achete simplement son plan pour en con

fier I'execution a un autre, reduit ses exigences jusqu'a $1500

et declare ne vouloir pas aller plus bas. Le Comite accepte sa
proposition.

• 0 Corrupondance anglwe coat aussi remarquable que la premiere cit~, qui ecait en
fran~ais.
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Mais voici bien une autre affaire! Parce qu'on veut s'assurer

que l'architecte restera a Montreal Ie temps de terminer son

travail, - au moins quatre ans, - et qu'i1 executera vraiment sa

tache, on exige de lui des garanties au montant de $6,000 ou
$8,000 ...

O'Donnell se sent froisse : il croit que l'on soup~onne sa
competence et son honnetete. «La signature d'un homme,

dit-il, est une garantie suffisante; et quelques jours plus tard:
«my professional character I consider will be sufficient

security, which is to me more than all the money your church

will cost». Et puis it a consulte son ami Thomas Burnett,

ingenieur de New-York : celui-ci lui a dit que depuis 23 ans
qu'il s'occupe de construction, on n'a jamais exige de lui des

garanties. Et puis, Ie prend-on pour un entrepreneur? Enfin,

demande-t-on des garanties en argent a un medecin ou a un
avocat quand on a besoin d'eux?

A la verite, personne aMontreal ne doutait de son caractere
tres honorable. Les temoignages de ses amis Vanderlyn et

Proctor, qu'on avait interroges au Canada meme, l'affirmation
de ragent Lewis Wilcocks que «ce que O'Donnell s'engagerait

a faire, il Ie ferait sans aucun doute,» auraient pu rassurer les
esprits inquiets. Mais Ia n'etait pas Ie point. LaRoque l'indi

que d'un mot: nous exigeons des garanties, parce que nous y

sommes tenus par la 10i.

«Les marguilliers des eglises catholiques, ecrit-il,2 7 dans

notre pays comme en France, forment un «corps public»; et

., lettn: du 24 .vra 1824.
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comme tel doivent suivre exactement des regles de conduite

prescrites par la loi. Or Ie Comite de construction de notre

nouvelle eglise paroissiale etant forme surtout de ses marquil

liers, considere qu'il lui incombe d'exiger des garanties de tous

ceux avec qui il fait des engagements. Et bien qu'il soit par-

./11 Monfreal

M ontcafin
Notre-Dame et la reclame

faitement imbu de toute la difference qu'il y a entre un archi

tecte et les entrepreneurs de la construction, il ne pense pas

cependant que cette difference doive autoriser une derogation a
la regIe generale ».
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Mais O'Donnell ne veut rien entendre. LaRoque demande

alors ason representant aNew-York de faire une derniere ten

tative, et s'il n'y a vraiment pas moyen d'obtenir des garanties,

eh bien! comme entre deux maux il faut choisir Ie moindre,

on s'en passera ... Heureusement l'architecte se montra bon

prince, il consentit a ce qu'on retint $~OO par annee sur son

traitement, par sommes mensuelles, jusqu'au montant de $2000,

qu'on lui remettrait ala nn du travail.

Cet elegant compromis satisnt tout Ie monde, et Ie ... mai

182-4-, l'engagement fut signe a New-York, entre James

O'Donnell et Ie representant de la Fabrique de Montreal, 2 8

Lewis Wilcocks, en presence de John Viale et Andrew

Wilcocks.

En vertu de ce contrat, l'architecte s'engage afournir tous les

dessins de detail (nous possedons 166 de ces etudes), 2 9 adiriger

les travaux (cond~tct, direct and superintend) et a donner des

ordres aux maitres-ma~ons, charpentiers, tailleurs de pierre et

forgerons. II demeurera ... ans et plus, s'il Ie fau t, au service

de la Fabrique. - La Fabrique, de son cote, servira a l'archi

tecte un traitement annuel de $1500, selon Ie compromis sus

mentionne, lui fournira un bureau avec tout ce qu'il faut pour

dessiner, paiera ses voyages d'affaires et lui laissera la libre dis

position de ses loisirs.

•• Leo rnembres de la Fabrique qui signer.nr furear: Candide-Michel LoSaufnier, cur~.

Ecuiera : Loui. Guy; jean-Philippe Leprohooj Fran~oi.s·AotoiDe LaRoque; jea
Bouthillier; Ale,,-is L.framboiie: jul... Quesnel. .

CODstruCUUrs: Charles-Simon Delorme: P""ch.1 Persillier alia! L.ch.pellei Yeomu
Pasch.l Comre: Pierre Pominvil!e; joseph Chenllier.

iii .. BalU.5[rad~, croi"X , aurels, VOLites, corbe:il.ux, pin;ades, OeuroM, r05aces, ICc.s, mouluree,
port.., boiseries, fenetre" tour" Cllcaliers, galeries, niche" etc., Ie tout date de 18H.
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Notre-Dame, vue de h Place Royale,
1842

La rue Notre-Dame,
partie est,
vers 1850
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Interieur de Notre-D~me,

vers 18 ~ 0
(Gr~vure de Barden)
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Desormais, tout est pret : James O'Donnell peut venir.

Nous avons vu que l'architecte avait montre a M. Bou

thillier, en septembre 1823, des plans qui avaient pam satis

faisants. NollS savons en outre que 10rs de son premier sejour

a Montreal, en octobre de la meme annee, O'Donnell avait fait

deux esquisses S 0 gothiques, dont la Fabrique lui demanda des

copies : ce sont ces copies qui furent exposees au public chez

Doucet. Rentre chez lui, O'Donnell se mit au travail long et

dcHjcat du metier et fixa les plans susdits.

II avait du modifier jusqu'a un certain point les dessins

primitifs. On lui avait demande, en efIet, d'enlever les arcades

sous la terrasse, parce que I'on pensait que des appartements

saus Ie chceur auraient ete mal eclaires et auraient coute trop

cher. Pour comprendre ce point, il faut se rappeler que l'eglise

est construite sur une pente dont Ie haut porte la fa~ade prin
cipale. L'architecte avait su tirer un parti tres elegant de

cette declivite en faisant reposer Ie chevet sur une serie

d'arceaux.

S'il les supprima, ailleurs il ajouta autre chose. Des son

retour a Montreal, en mai 1824, il proposa d'appliquer des

piliers butants entre chaque croisee et de pratiquer des escaliers

au fond de l'eglise, derriere les chapelles laterales, pour Ie service

des galeries. Ces piliers butants sont evidemment les contre

forts engages, surmontes d'un pinacle, qui rompent si heureuse-

•• Sans doute, une de rjnt~rieur, I'autre de !'extcrieur,
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ment Jes !ignes des grandes fac;ades laterales, telles qu'eIles nous
apparaissent. a 1

II semble qu'aucune autre modification importante n'ait ete

apportee aux premiers plans. Mais que penser de ces six tours

dont parlent si souvent Ies voyageurs du milieu du siecle?
Arfwedsen dit: 82 «Ie plan de I'architecte etait de construire

six tours carn~es, de deux cents pieds d'elevation ... » John Mc
Gregor 3 8 va plus Join: il affirme que I'eglise possede six tours

hautes et massives. 8 4 John Galt, un peu plus tard, en 1836 85

et Reginald Fowler, en 1854, 8 6 rephent Ia meme chose. C'est

que les voyageurs s'inspirent Ies uns des autres. La verite est

toute differente.

Nous devons avouer que nous n'avons pu consulter la-dessus

m originaux ni copies des projets d'ensemble de l'architecte,

puisque tout a ete vole 8 7 et depose on ne sait oU. Mais les

deliberations du Comite de Construction nous restent. Or, a
la date du 17 novembre 1826, il est resolu de ne hire taiIler de

pierre que celIe qui doit entrer dans les six petites tourelles des

plans; et Ie 27 juillet suivant, de mettre des barres electriques

IS 1 Ces piliecs bucants etaicnc creux et devaient scrvic de cherninees.

" United Stoto, "",{ Gnuoda, Vol. n, p. 333.

" Britisb America, yol. II. p. 506.
3" A cette epoque ]es 2: tOllrs actuelles l1'etaient p:u comrnenccc5'. L'auteur n';2 pas

vu. Ne prt'rend-il pas que s.uf Paris. Amlen' et Rouen, il n'y • ricn de superieur :.
Notre-Dame de Montre.l I ..•

• , Tb. C",ladas.

,. Hither and thi/v"r, p. 247-248.

• , M. Dubord, qui fuc pendant 63 ans au service de la Fabrique, racontaLt que un
jour. deux. gent.lemen am~ricains se presencerell[ au Bureau, dcmdnd::lOc de consulter Ics
plans de l'<glise. II, d;sp"urellt tous deux lin... k rouleau. T"Oloi·'nage recueill; par M.
Lapalice.

c.:pt!Jld~nr les etudes de de,,;l montrenc que ['architecte ne <ongeait qu'au>: deux
cOurs Je la fa~ade.
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,. On Ie croirnit ~ lire 10 de.cription publiee I'annee qui suivit 13 pose de b pierre
angubire.

" Si done un plan de Monmfaf, publi, en 1832, indique si~ touro, d,pn"ant de
be:.ucoup Ie corps de batirnent, c'cst suremenl: Une erreur.

*>}

(paratonnerres) non pas aux tourelles, mais seulement aux deux

gral1des tours du portail quand elles seront pretes. Ce sont

evidemment ces tourelles qui ont prete a confusion dans Ie

public. Encore serait-il interessant de savoir ce que Ie redacteur

du rapport entendait par lao Nous croyons qu'il suftit de re

garder l'eglise, telle qu'elle est actuellement, pour Ie com

prendre. Les fa~ades laterales comptent neuf travees. Aux

deux extremites de l'eglise et au centre, ces travees depassent

Ia corniche du toit, formant, en avant, Ies deux grandes tours,

et au milieu de meme qu'en arriere, une simple amorce de tours.

Peut-etre l'architecte avait-il l'intention de donner plus de

sail1ie <l8 aces dernieres, et de Ies elever un peu haut, mais cer

tainement pas jusqu'a deux cents pieds. n aurait fallu in

terrompre les galeries, a l'interieur, par d'enormes blocs de

ma~onnerie : ce qui aurait ete fort encombrant... S 9

Si les projets de James O'Donnell se realiserent assez par

faitement, sans modification substantieIle, c'est que, au debut,

ils avaient ete etudies et discutes. En fevrier 1824, des doutes

planaient sur Ia possibilite d'eriger un tel edifice. On avait dii

ecrire ici et la, a Quebec et a Phiiadelphie, pour trouver un

«entrepreneur », et des lettres etaient revenues, assez chargees

d'0 bjections.

De Philadelphie, Mgr Conwell qui, I'annee precedente, avait

recommande aM. LeSaulnier, cure de Notre-Dame, un certain
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M. Darragh, repondit que celui-ci ne voulait s'engager a nen

avant d'avoir cause avec l'architecte, parce que les plus beaux

plans sont' parfois irrealisables.

De Quebec, les objections vinrent beaucoup plus preclses.

Les marguilliers avaient demande a M. Cannon, et surtout a
M. Thomas Baillairge 4 0 fils, de se charger de la construction

projetee. Ce demier envoya, ala date du 26 fevrier 1824, une

lettre pleine d'hon~etete, qui jette un jour assez vif sur l'etat

des etudes d'architecture au pays, au debut du siecle dernier.

«Je n 'ai re~u l'honneur de votre lettre du 12 que Ie 22, il

~ est flatteur pour moi d'apprendre que quelqu'un ait a Mont

«real assez bonne opinion de moi pour me confier une relle

«batisse, je suis tres reconnaissant du desir que vous marquez

« d'encourager des compatriotes, mais quant a moi je ne puis

«malheureusement en profiter pour deux raisons: 1 0 Votre

«bacisse devant etre gothique et n'ayant etudie que l'architec

«ture grecque et romaine 41 ce que j'ai cru suffisant pour le

«pays, je n'ai pris qu'une connaissance superficielle du gothique

«et je me crois donc de ce cote au-dessous de cette tache; 2 0

«ayant des ouvrages a terminer il me serait tres difficile de me

«partager assez cette tiee pour remplir ce devoir. J'avoue

«pourtant que si ces Messieurs eussent choisi Ie grec ou le

~ romain au lieu du gothique, ayant en main une assez bonne

«collection des meiJIeurs edifices, j'aurais ete tente d'oser faire
«mes efforts pour justifier ceux qui ont bien voulu pencer a

•• n fut !'uchitecte de I'egli.. de Sainte-Genevihe de Pierrefond.. (I1e de Montreal) .

• I Rapprocher cela de ce qll<' l'on hisait en France. " cetre epoque.
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«( moi, mais cela n'etant point la question je me bornerai donc

«a vous faire mes remerciments, et si dans la suite les dckora

«tions interieures donnent lieu a quelques statues ou autres

«ornements de mon ressort, veuillez avoir la bonte de vous

«souvenir de celui, etc.»

Thomas Baillairge etait un modeste et un timide. Mais il
avait un ami qui se consolait difficilement de ce que l'on n'en

oourageat pas davantage Ies architectes du pays: c'etait Messire

Demers, ancien eleve du College de Montreal et membre du

Seminaire de Quebec. L'abbe entreprit de critiquer Ie plan

d'O'Donnell,-malheureusement d'apres des donnees insuffi

santes, -et de faire adopter un plan de Baillairge.

Les marguilliers de Montreal prirent connaissance des re

marques et des dessins, firent traduire Ie texte en anglais, et

expedierent Ie tout It O'Donnell. L'architecte repondit Ie 16

mars.

11 semble, d'apres sa lettre, que l'eglise de Baillairge etait

cruciforme et romane : elle se serait mal ada ptee au terrain de

la Fabrique. Et puis, dit Ie critique, une telle construction

exigerait des ouvriers europeens. De plus, elle comporrerait

trap de fenchres, trop de colonnes et d'escaliers, et serait d'acces

difficile acause de l'elevation de la base. 4
2

O'Donnell examine ensuite les griefs de J'abbe au sujet de

son propre plan. La fenetre du chevet sera trop petite? Ies

voutes, trap lourdes pour Ia largeur de la nef? Ie style adopte

aurait l'allure protestante ? les tours, si on les eleve a 200 pieds,

., Remacques communiquCes i B.illairge Ie 12 maio
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vont s'ecrouler? -Mais alors, on Ie prend pour un ignorant!

Tout cela, c'est l'A B C de l'art de l'architecte, et il s'y. ,connalt ....

Maintenant, pour Ie style. S'il a choisi Ie gothique, c'est

que, apres avoir visite Montreal et s'etre serieusement renseigne,

ce style lui a paru «more suitable to your materials, workmen,
climate, wants and means ». On desirerait un gothique plus

£leuri, mais ]es intemperies ne Ie permettraient pas. D'ailleurs,

dit-if: «Bold and massy relievs with its true feature in its just

«proportion, from a palace to a cottage, produces the sublime,

«while those trifling decorated parts, never can strike the be

«holder with grandeur, they are the effects of bad taste, which

«have degenerated from the classic style·» <I 8 On Ie voit,

O'Donnell etait un partisan convaincu de Ia sobriete et de la

simplicite.

Cette lettre, par son ton decide, dut rassurer les marguilliers.

D'ailleurs O'Donnell, tres imbu de «system», ne s'arreta pas

la; il fit examiner ses plans par son ami Thomas Burnett

l'ingenieur, qui les approuva, y compris les sections et les

elevations.

Enfin, si Ie Comite avait conserve encore quelques inquie

tudes, M. Proctor, un autre ami de l'architecte, de passage a

Montreal a la fin d'avril, aut'ait pu les calmer. Ce monsieur

affirma aMM. Bouthillier et LaRoque qu'il ne fallait rien crain

dre, parce qu'on et;1it en train de construire une eglise,4 4 a
•• La synt.xe de )'ecrivain est indecise.

•• Nous airnerions ..voir laquelle ?
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New-York, sur Ie meme plan, mais plus petite: ce qUI, sans

doute, ne leur pIut qu'a moitie ...

Trois semaines plus tard,45 James O'DonneJJ etait sur Ies

lieux et commenc;ait I'execution de ses projets.

... * *
II ne faudrait pas croire que, depuis six mois, Ie travail du

Comite se fut borne a un echange de Iettres. Les marguilliers

s'etaient mis a la recherche des materiaux. Des septembre 1823,

ils avaient accepte ]a proposition de M. Plessis-Belair de tirer

Ie calcaire de ses carrieres des Tanneries. 4
6 En novembre, ils

avaient examine une dizaine de soumissions et charge M. John

Redpath de la taille de la pierre. Le mois suivant, tous 1es cures

de l'ile etaient pries de demander a leurs paroissiens des journees

de corvee pour transporter cette pierre, en profitant des beaux

chemins d'hiver. Meme, Ies colonels de milice Mondelet et

Leprohon etaient mis a contribution pour activer ce transport.

Quand O'Donnell fut arrive, on dut choisir un conducteur

des travaux. Si, en effet, O'Donnell tenait a rester l'architecte

de Notre-Dame, iI ne se sentait pas la force d'en surveil1er ]a

construction dans les details et de traiter directement avec les

ouvners. Un homme du pays s'imposait. 4 7 On accepta un

maitre-mac;on fort recommande, Gabriel Lamontagne; en juin,

" 1<4 mai 1824•

•• Saint-Henri, d'aujourd'bui. On en prit dons les carriere, du Mile-End.

• 1 Voici Ie nom des autre. entrepreneurs dam iI fut question. MM. Baillarge, Cannon
de Quebec; Darragh, de Philadelphie; C10cke et Appleton, Ale". Parris, Joseph Fournier
(qui coo,truisit ]a the carhedrale) et Ben Schiller, de Montreal.
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on l'investit d'une autorite generale sur tous les ouvriers, et a la

fin de septembre, on l'engagea pour toute la duree des travaux. • Ii

La pose de la pierre angulaire avait eu lieu Ie premier de ce

mOlS. Des ecritures sur parchemin, mises dans une bouteille,

avaient ete deposees dans cette pierre, et sceUees ensuite d'une

plaque de cuivre portant une inscription. On avait invite les

musiciens et les soldats de la garnison.· D Quand Ie bloc fut

eleve de terre par Ie treuil, les assistants exigerent que l'archi

tecte montat dessus : it s'y preta, et la foule lui fit une ovation.

Le bon peuple, qui manifestait ainsi sa joie, n'avait pas, lui,

des raisons d'etre inquiet, comme les pauvres marguilliers ...

Qu'est-ce adire? M. LaRoque venait d'apprendre, deux joun

avant la fere, que l'on avait l'intention, en certains milieux, de

faire transformer l'eglise ePiscopate de Saint-Jacques en egJise

paroissiate, et de la munir d'un cimetiece? Un tel evenement

paraissait plein de consequences funestes. II fallait done atout

prix l'empecher, et pour cela s'adresser au Gouverneur, Sir

Francis Nathaniel Burton.

LaRoque redige alors une lettre, OU il fait en.trer vingt con

siderants, dont il conclut que la creation d'une nouvelle paroisse

autour de Saint-Jacques rendrait impossible, imttile, ridicule la

construction de Notre-Dame, approuvee pourtant par Ie Sou

verain et l'Eveque.

Le 27 septembre, une reponse arrive du chateau Saint-Louis,

signee Montizambert : «if an application is made to him (Ie

•• A raison de 1 fO livres par annce.

,·u On leur donna, pour Ie' dcompenser, la moilie de co qu'on leur donnait a Ia
Fete-Din., chaque annee.

[ 80 ]



None-Dame
vue d'un avion

[ 81 ]



[ 82 ]



L"E G LIS E ACT U ELL E: CON S T Rue T ION

Gouverneur) on this subject he will not fail to take their (les

marguilliers) representation and petition into consideration ».

TranquiUise de ce cote, Ie Comite pousse en avant les

travaux.

Apres aVOlr attentivement examine Ie terrain, ]'architecte

avait commence les fondations des la mi-juilIet; il les termina

avant l'hiver. L'annee suivante, 1825, il eleva Ie corps de

l'eglise, en pierre tail1ee, jusqu'a une hauteur de 21 pieds 7

pouces, et aborda Ies galeries interieures. II prevoyait pouvoir
ajouter 39 pieds aux murs, en 1826,50 atteignant ainsi ]a cor

niche, et placer Ies poutres du toit. 5 1 II reservait Ia couverture

pour l'annee 1827. 52 Entretemps, il mettait Ia derniere main
aux plans de l'interieur et Ies soumettait au Camite, Ie 24 aout

de cette annee-Ia. On commen~a alors les enduits. Puis on

se preoccupa de la peinture et des meubles. 5 3 En 1828, Ja

fa~ade, tres en retard, fut portee a la hauteur du parapet

creneIe. Et Ie reste du temps, jusqu'a la seconde inauguration,

Ie 15 juillet 1829, se passa en travaux d'achevement. 54.

•• En seprembre 1826, O'Donnell pr~voyait qu'il faudcait enCore pour completer la
con.struction:

52,672 pied. de pierre ra.ill~e

66,7 54 pied. de pierre ordin.ire
7,471 verges de platre sur lanes
4,500 verge. de plhre .ur mur de pierre

40,792 pieds de toicure a couvrir
[4,000 joun de ma~ons

17,000 joul1l de journalie"
9 ,00 0 jou rs de charpearien

Etc. Erc.

•• Cox ~valuait a 18,500 Ie norobre de pieds de gros hoi, enfoui. d.n. Ie. combles•

•• C'..t au debur de Cetre annce que furenr posees Ie< poutres du p13ncher. La dis.
posirion en 4mphilbUtre, etait une hardie nouveaute darlll I'architecture religieuse.
Varcrut«te I'avait prevue de.. 1824.

•• 21,828 pieds de noyer noir furent P'Y~5 261 livre. a M. McDonald.
" Sculptu re p. e.
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En somme, depuis deux ans surtout, la construction etait

aliee petit train, a cause de mille ~ntraves dont la Fabrique et

l'architecte eurent leur part, et qu'il faut signaler.

Difficultes d'argent d'abord. On avait prevu une depense

totaJe de 30,000 livres. L'emprunt fut insuffisant et Jes sous-
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criptions, payables en cinq ans, par versements, rentrerent tres

lentement dans les coffres, en raison « de la detresse generale et

croissante ». Pourtant, depuis la mi-avril 1825, les quetes

dominicales a la messe de 7 h. 30 et a la grand'messe, 5 5 sont

abandonnees par Ie cure ala caisse du Comite. Malgre ce1a, en

novembre 1826, il est question de suspendre les travaux en

tierement, et en fevrier 1828, de les interrompre au moins pour

quelque temps. Pour prevenir ce malheur, M. Soulignyentre

prend une autre souscription, en juin, qui sera consacree a
l'achevement du portail. Et ilfaudra, l'annee suivante, emprun

ter pour payer les 6000 livres qui manquent.:; 6 Heureuse

ment, des que l'eglise sera ouverte, les bancs rapporteront de

l'argent, de meme la vente des debris de l'ancienne eglise. 5 7

Mais on avait du, plusieurs fois, renvoyer les ouvriers, au cours

de la construction, et l'arcrutecte n'avait pas toujours eu a sa

disposition les 45 ma~ons et les 45 journaliers qu'il avait
reclames.

Le Comite eta.it aussi aux prises avec les fournisseurs de

materiaux 58. Un jour, voici que des avocats entrent encore

., C'ese peut-etre Ie lieu de rappeler que, chaque annee, ~ fa reprise d~ travaux, une
mes50 ecait chant~e pour accirer I~ benedice;onJ de Dieu.

,. En vilie, on evalu"t , 100,000 livees Ie coue total de I'edifice. De faic, en
1832, il .vaie couee $1,700 livres.

" Le 26 juillet 1830, ils avait.!le rapporee 289 livre, .
•• Pour la pierre: B~lair, Knappe, etc:

Pour Ie boi, : Ecempecches : Avelle; chene et "pinette: Henry Wright; noyer
nOLr : McDonald; Ie reste : John Crysler et S<acey.
Pour Ie ,.ble : Fr. ec Loui. Trudeau.
Pou r fa peintu ce : Doherey.
Pour Ie fer: FelIo....
Pour la chaux : Bleau.
Pour fer-blanc ec c10us : Budden.
Pour ,nduies : Witberell & Perry.
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en scene. Deux marchands de Williamsburg, MM. Stacey et

Crysler, s'etaient engages a fournir Ie bois de charpente et de

sciage necessaire ala construction de l'eglise. Or, on app rend ,

Ie 14 avril 1826, que ce bois a ete saisi dans Ie fleuve, par la

Douane, au Coteau du Lac. Les entrepreneurs voudraient

l'acheter de l'ofiicier du gouvernement, mais la vente est deja

faite a d'autres... Crysler de son cote, essaie de negocier avec

Ie douanier Simpson. Le 25 mai, il annOnCe ala Fabrique qu'il

va pouvoir racheter SOn bois pour 250 livres, plus 100 louis de

droits. Le lendemain une cage de planfon qui n'avait pas ete

saisie arrive au port. Mais ce n'est que Ie 15 septembre suivant

que d'autres cages de madriers, arrachees aSimpson, toucheront

Montreal. Or Simpson avait vendu ce bois aun nomme Briggs,

qui en nklamait la propriete, et a qui Crysler demandait lui

meme que l'on payat les 250 livres. La Fabrique est perplexe.

Elle consulte I'avocat Bedard. L'avocat Bedard dit: Briggs est

encore proprietaire, bien qu'il ait vendu son bois aCrysler, et il
a Je droit de s'opposer a la livraison. O'Sullivan et Grant,

avocats egalement, jugent au contraire que Briggs, s'etant

denanti du bois en faveur de Crysler, n'y a plus aucun droit et

que la Fabrique peut s'en emparer. La Fabrique procede donc,

mais se voit signifier un protet, Ie 22 septembre. Un quatrieme

avocat, Rolland, se prononce alors, et conseiUe au Comite de

prendre des arrangements avec Briggs, parce qu'un proces

ne servirait en somme qu'a retarder Ie moment d'un paiement

necessaire. Et ainsi se termina l'affaire.

Les embarras de ce genre furent rares et passagers. II est
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une autre difficulte, autrement profonde et permanente, qui

merite de retenir notre attention, parce qu'elle a fourni a l'ar

chitecte plusieurs occasions de dire ce qu'il pensait de son art et

de nos ouvriers. O'Donnell s'entendait bien avec John Red

path, charge de lui fournir la pierre; assez bien avec Jacob Cox,

Ie maitre-charpentier qu'il avait lui-meme ramene de 'New

York; mais une sourde mesintelligence existait entre lui et

l'intendant de la construction, Gabriel Lamontagne.

Y eut-il mauvaise volonte de la part de ce demier, ou anti

pathi'e naturelle? Fut-il humitie d'obeir a un maitre etranger,

reste tres americain et peut-etre un peu meprisant? Quelque

parole trop vive de l'architecte l'aurait-il blesse? Toutes ces

hypotheses sont possibles.

Le premier indice de mecontentement se trouve dans une

lettre d'O'Donnell, datee du 27 janvier 1827, et expediee de

New-York. (L'architecte retourna en eifet passer ]'hiver aux

Etats-Un~, les trois premieres annees de ]a construction). De

la, il ecrivait au Comite pour recommander que l'on veillat a

la protection des murs contre la neige et la glace et que l'on fit

l'impossible afin de preparer les materiaux pour l'annee

suivante. Dans la lettre en question, it se declare nettement
tres mecontent de Gabriel Lamontagne. «He grows worse and

worse every day, dit-il, il laisse faire les hommes, laisse aussi

les materiaux se deteriorer, et devient obstine ». A cause de

son incurie, l'architecte a du lui-meme surveiller la ma~onnerie,

ce qui n'est pas son affaire; il a consacre tous ses loisirs ala cons

truction, ce qui ne devait pas arriver, et par suite, il a ete force
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de refuser des propositions aux Etats-Unis, et aQuebec, de Ia
part du Gouverneur. Puis O'Donnell trace Ie portait de I'entre

preneur, d'une main intelligente et experte dans Ie metier. Cette
lettre est datee de septembre,ll9 en !evrier suivant (1827), il

supplie que l'on repare les negligences de Lamontagne: en eifet, la

neige et i'eau mettent la construction en peril; et en mars, iI
se plaint du mauvais etat de sa sante, due au manque
d'auxiliaires competents.

Aces lettres, Ie Camite ne repond pas. Alors O'Donnell se

Hche: «I will not be anoyed and imposed on in the time of my

duty, by the stupidity and disobedience of such a man ». Et

Je requisitoire reprend. Si l'eglise a couto jusqu'iei 4,000 livres
de trop, c'est la faute de Lamontagne: il s'absente, il cause avec

tout Ie monde, il ne consulte jamais l'architecte. D'ailleurs
l'ouvrier canadien est sujet a bien des critiques, lui aussi: il ne

connait pas son metier (<<He smokes his pipe, sings his song,
etc. » ) . 6 0 De toute necessite i1 faudra lui apprendre les prin

cipes de la mh:anique, lui faire prendre interet ace qu'il fait,
et lui enseigner Ie respect des materiaux.

• , En janvier .uivant O'DonneU ~crivoir de Lamontagne: «He i. not qualified nor
6t for a head mason in such a work, he want! experience, energy and ambirion. He has
no k.aowledge of lin.., no disposition to improve, he wanu faculcy to manage men in a
large work, he makes coo much freedom wich chem, and is more inclined to indulge them
in cheir own 'ny, than co act independent, and Care nor for their frown. (I). He is lead
away coo much by sel f importance, .. being che head masOn of your church. He is noc
suired for prosperity, as it makes him needless of his duty.» (27 jan. 1827).

• 0 «On respecc co your workmen, I know well cheir deficiency; chere arc noc a
mecbanic amongst chern; the fundamental principl.. of building are unknown co them;
and no disrespect should be aCtached to chern for ic, as chey had no opporcunity to be
instructed. They 3ret universally careless, and inactentive in obeying orders. Noc a rnan
of chern appear. che least interested in the building .11 they care for is to get their pay,
and to do as litcle work for it as chey can. They 're determined (?) too, to s1ighc (?)
the work, and dn it their own w.y wbenever my back arc turned ... »Etc. (Lettre du 2
avril 1827).
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Bref, ce qui manque putout, c'est Ie «system ». Ah! on a
pretendu que le« system» n'etait pas necessaire! C'est pourtant
lui qui a fait Ia grandeur de Ia France, Ia grandeur de I'Angle
terre, celle des Etats-Unis, et Ie «system» eclate dans Ies ceuvres
de Dieu.

En.£n, n'y tenant plus, O'Donnell redige un programme en
21 articles, veritable traite des devoirs d'un entrepreneur, dont
chaque alinea commence par Ies mots: It is his duty 6 1 et
sans doute apres avoir menace de tout abandonner,-il force
Lamontagne a Ie signer avec lui.

La paix etait faite. Elle dura apparemment deux annees,
jusqu'a l'ete de 1829. A cette epoque les doIeances de I'archi
tecte reprennent. Le fidele secretaire du O:>mite, Antoine La
Roque, lui laisse entendre qu'on ne veut pas en tenir compte.
Et I'affaire ne rec;ut pas d'autres developpements.

Plus que ces tracasseries, une chose parut p6nible a l'archi
tecte: c'est l'etat OU se trouvait son ceuvre apres cinq longues
annees de travail. Quand on lui laissa entendre pour la pre
miere fois, en janvier 1827, que l'on n'61everait pas la fa~ade et
les tours, pour Ie moment, it se sentit touche au vif et plaida sa

&. It I, hi, a"ly: 1") d'ob~ir " l'archireclC; 2°) de veiller ti toutes Ie. parties de la
COllJtruction; J 0) d'examiner la pierre avant de la mettle en place; ",.) de voir l I.
preparation du mortier; So) de faire luvailler les hommes; 6°) de les traiter doucemenl.
7°) de s'assuru de la solidile des echaffaudages; 8°) d'emp.kher les ouvriers de deteriorer
les mneriaux; ,0) de se lcuir sur les lieux; 10°) de prendre garde " I'action de I'cau sur
Ie. murs; 11

0
) de les proteger contre Ia pluie; 12 0) de prhoir Ie besDin probable de tel

ou tel materiau; lJo) de iaire commencer et 6nit Ie travail l I'heure; 14°) de se hire
aider d'asslstanta honnetes et competent'; 1So) d'inculqucr aux ouvriers un esprit de travail
et d'exactitude; 16°) d'e)oigner les -vi.iteurs ct les llineurs; 17°) de ne pas permettre les
groupements d'ouvriers. Le. quatre derniers Nos .omment I'eotrepreoeur de signer. Ie
Comite d'etre vigilant, et declarent que ce qui vient d'etrc elit n'cn qu'unc putic de ce
qu'on pourrait dire.
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cause avec tous les arguments qu'il put imaginer. «Si 1'0n ne
tennine pas la fa~ade, on ne pourra non plus achever la toiture,
et cela provoquera des fissures et des sediments (settlements).
En construisant tout de suite on fait une economie de 15%
et l'on ameliore l"aspect total de 50%.» II passe ensuite des
chiffres au pathetique: «Messieurs, ayez bien dans l'esprit que
vous n'elevez pas une construction temporaire, rnais plutot que
vous erigez un edifice qui jettera de la gloire sur vow, sur votre
assemblee et votre pays..• je vous assure que l'histoire de votre
Eglise sera transmise aux generations futures ».

Grice au devouement du Cornite, iI devint possible de
porter la fa~ade jusqu'a Ja naissance des tours, 62 en 1828, et de
mettre l'interieur dans un etat convenable pour Ie culte.
Lorsque O'Donnell mourut, Ies c10chers manquaient encore,
mais l'eglise etait peinte 6 8 et meublee selon ses desirs.

Nous devons dire ici un mot du maicre-autel. A la :fin
d'octobre 1828, Ie Cornite avait fait un appel aux sculpteurs de

la region, dans les papiers publics. ns'agissait de sculpter, dans

Ie bois, 243 feuilles dessinees par l'architecte. Le 2 novembre,

repond Louis-Xavier Leprohon, de l'Isle Perault; Ie 5, Fran~ois

et Olivier Dugal; Ie 6, Urbain Desrochers, de la Pointe-aux

Trembles; Ie 7, Paul Rollin, de Saint-Vincent-de-Paulj Ie 8,

Rene Saint-James, de Saint-Benoit. Nom n'avons pu decouvrir

•• Lel 17 au 20 pied. qui m.nqu.ient encore coilthent enlre 15000 et 18000 livres•
• , Un certoin Pienovi, « an Italian, fresco painter ~, et.;t venu de New-York, Ie 26 rn.;

1828. On ne sait ,'a travaaIa longterops. C'etait un «r:lOcal~. un boheme.- Plu,ieun
individu. Drenl del 50umiS!ion. pour peinrucer et marb," Ie;; colonnes: MM. Glackm.yer.
Ayei'll et O'Doherty. Ce dernier I'entpona et Dt toute la peinture des colonnes. dell 14
partes, des b.nC! et de' galeriel.
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aqui Ie travail avait etc confie, mais cette tiste -de sculpteurs, Ia

p]upart formes a l'ecole de Louis Quevillon, tneritait d'etre

citee.

Tout etait! pret pour I'inauguration. 64 Elle se fit en deux:
fois. I.e dimanche 7 juin 1829, de fort bonne heure, M. Roux,

superieur du Seminaire et Vicaire-general, bien que malade au

lit, se transporta dans l'eg1ise. et la benit selon les uS et coutumes,

rous l'invocation du Saint-Nom-de-Marie.

Cinq semaines plus tard, 6 5 sur l'invitation du Seminaire,

Mgr Lartigue venait chanter une premiere grand'messe solen

nelle, en presence de Sir James Kempt, administrateur du Bas

Canada.
* * ..

II ne reste donc plus, pour completer l'essentiel du plan
primitif, qu'a clever les deux tours de la fa~ade. Onze annees
se passent sans qu'on y touche. Le 26 juillet 1840 enfin, les mar

guilliers decident de faire construire les cIochers en s'aidant

d'une souscription. 6 6 Le 24 janvier 1841, ils reviennent sur

Ie sujet et forment un comitej et Ie 12 fevrier 1843, leur

cahier de deliberations s'enrichit d'une resolution a Peffet de

remercier M. Comte «de la perfection du travail. de la promp

titude de l'execution, de la generosite et du desinteressement

•• c n y ~ daN cene eglise 4968 phcCll 'an' ~ucune ~dditioo de chai!es au de banc&,
soit : 182J dan, II oef et IClI bas cotes; 1290 dUll la premihe galuie; 816 dans II seconde
salene et 831 a ('orgue; 200 dam Ie &anctu~ira. ~ ct. Su1pitian~, p. 239•

•• 11 juaJet•

•• ~tte 8Owcription, coo1i~ a M. OJj"ier Berthelet, "pport~ 28n Iinu.
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avec quoi it a conduit et paracheve les deux tours de l'egIise».

M. Comte, 6 7 en effet, avait ete l'entrepreneuT de cette cons

truction, sous les ordres. de l'architecte John Ostell. 6 8 Celui-ci

s'en tint natureIIement aux plans generaux d'O'DonneII 6 9

et sa charge consista, comme it Ie dit, dans Ie soin ...

«the care of considering and arranging the plans and preparing

the specifications, and attending to the completion ..• » Ce

n'etait pas une sinecure, car malgre les compliments de perfec

tion et de promptitude adresses a l'entrepreneur, it semble

bien que parfois l~ pierre apportee sur les lieux n'etait pas

bonne et Ie nombre des ouvriers insuffisant. 70

La premiere des tours, dite de la Perseverance, du cote du

Seminail'e, fut benite Ie 4 novembre 1841, par Mgr de Forbin

Janson, eveque de Nancy, 71 La seconde, celle de la Tempe

rance, angle Saint-Sulpice, ne fut tenninee qu'en 1843. Les

cloches ne tarderent pas avenir habiter l'une et l'autre.

Nous possedons, de ces treize annees (1830-1843), des

• T Six Goum,mons ce.iene p.rvenue. 'U1 Marguillien. Une septi~me, de M. Omlre,
arriva quelques joun plus eard, .u monune de 4600 livres. L'e1ccution depass. 6700.
LC'I Comptell furent C1amin~ par on expert (Edw. Muwell) er I'entrepreneur, .uS;li bien
que Ie Camire, bUme,. M.i. M. Comte euit de bonne foi et roarguillier .••

• , John Ostell, archirecre ne h Londrcs en ISll, mort a Montre.1 en 1891 .pres
s'o!tre cOJ'lverti. Conitrui.<ir Ie Grand Scmin.ire, Doe partie de McGill, I. 2e eglise S.int
Jacque., I'cglise N.·D. de Graces, I'egli.e See-Anne•

•• O'DonneH cepend.nt aurait termine Its tours par un pignon. Voir son de"in.

• 0 Un seul ma~n. Ie 23 aout 1841.

" Nous n'avolU retrauve .ucune image de I'eglise, ;, cetre epoque precise. Mai. let
Mil""gr, rrllgkvx de 1842, 40U. la signuure de P. L. N., donaenr une longue description
de J'egliu.
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Plan du choeur de Notre-Dame, dessine par
O'DonneU en 1825
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grande eglise. Notre-Dame, acette epoque reculee, surgit, au
milieu des constructions basses qui l'avoisinent, ala maniere des
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cathedrales altieres du vieux monde. Vue du fieuve, elle offre

un tres haut chevet plat, perce d'une grande fenetre gothique a
cinq compartiments, et s'apparente ainsi aux abbayes anglaises.

De la montagne, on pouvait jouir de sa masse enorme et de son
hardi portique. 7 :a

Les descriptions imprimees ne manquent pas non plus, les

unes pessimistes, les autres optimistes. On lit, dans les premieres,

des jugements comme celui-ci: «La cathedrale ... passe pour

la plus vaste de ce cote de l'Atlantique, mais je crois bien qu'elle

en est aussi la plus laide,» 7 a ou bien comme cet autre: «La

cathedrale fran~aise est la plus grande du Nouveau-Monde:

ses dimensions sont fautives, mais elle est neanmoins une gran

diose masse de pierre ».

Deux des ces descriptions, datant apeu pres de l'achevement

des tours, nous semblent mieux exprimer la verite.

Walter Henry74 qui avait beaucoup voyage et avait vecu
un an aMontreal, declare d'abord que Notre-Dame «est la plus
majestueuse eglise du continent». n ajoute: «It is a very

noble building.» Mais i1 regrette de dire que 1'« interieur est

loin de valoir Ie majestueux exterieur, et qu'il est fini avec

mauvais gout. Les vitraux, et l'imitation de marbre

«scagliola» 7 /; sur les colonnes de bois, sont pitoyables. Malgre

,. L'ancienne ~glise de Sainte-Th~res" et l>~glise de Saitlte-Anne-de-Ia-P~rade. sont cer-
t.inement it1Jpir~ de Notre-Dame de Montr~.l. .

" Flnl ;mpresdofOS of AmtrlcII, John Walter, p. 47.
TO Events of _ militllr, /if., 1843. pp. 191 ~t 193.

I • D~jl II cette epoque.
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eela les vastes dimensions,-les lampes toujours allumees,-les

portes toujours ouvertes,-l'autel somptueux,-les Madones

des murs, -et la presence continuelle de penitents agenouil1es,

au loin, chacun isole dans son petit cerc1e de solitude, - tout cet

ensemble est impressionnant et en impose aUK plus forts esprits,
- combien plus ala masse 1... » 7 6

Buckingham, 7 7 lui, n'eut pas Ie temps de comprendre Ie

channe austere de notre eglise. 11 n'a regarde qu'avec ses

yeux... «Les galeries sont supportees par de larges piliers en

faisceaux, peints dans Ie pire des styles, pour imiter Ie marbre

veine bleu et blanc. Les banes sont d'un jaune sombre et les

ornements d'un brun profond, ce qui produit Ie plus mauvais

effet. Meme la grande fenetre de l'est 7 8, qui a pourtant 64

pieds de haut par 32 de large, parait mesquine et vulgaire, a
cause de la peinture transparente dont ses 36 compartiments
sont remplis, et qui ne vaut pas Ie verre de couleur des anciennes
cathedrales d'Europe... La vOllte d'arete a 80 pieds d'eleva
tion, mais les riches sculptures et la dorure de l'ancien edifice
lui manquenc pour couvnr sa nudice.»

«Alors que l'exterieur est imposant par ses dimensions, et
d'une simplicite tres pure, I'interieur est plus maIadroitement
arrange qu'aucun autre edifice du genre dont je me souvienne.»

II y avait beaucoup de vrai dans ces critiques. Les cures, Ies

10 Th6odorc Par~, S()twentrJ atllttiJlqffeJ, un: c Vaste Ct beau monument, Ie plul
renl1rquable que j'aie vu dans toute l'Amerique.»

" CiI1Jllda, Nova-S.oJia, New-BrllnJ1Qkk., etc., 184'. p. 109.

" Ean window des c.th~drales anglaises.
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La rombe de James O'Donnell,
dans la cave de J'eglise
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marguilliers et les paroissiens souffraient autant que les etran

gers des defauts de leur eglise. Aussi s'employerent-ils, dans la

suite, ales faire disparaitre. En attendant, il fallait demolir

I'ancienne eglise qui obstruait la fa~ade de la nouvelle. L'opera

tion se:6.t au cours de l'annee 1830. Les cinq plaques de metal,

deposees dans les murs, Ie 30 juin 1672, furent retrouvees Ie 29

septembre, et deposees pour quelque temps au Musee de Mont
real, pour que Ie public puisse les voir. 7 9 La fa~ade, demolie

pierre par pierre, avait ete reconstruite devant la chapelle des

Recollets, rue Notre-Dame. Le baldaquin de l'autel avait ete

cede a Bon-Secours, les stalles du choeur, vendues a I'eglise

de Sorel; des boiseries, a l'eglise de Nicolet; Ie tableau de la

voute, al'eg1ise de Longueuil. Seulle clocher, avec ses cloches,
resta debout jusqu'en 1843.

Cependant, il parait certain qu'on ne rasa pas jusqu'au sol
les murs de I'ancienne eglise, du cote de la Place d'Annes. Au
cours des echauffourees de 1832, on sait que les soldats se pro
tegeaient derriere de hauts murs de pierre semi-circulaires de
vant la grande eglise. Cet enclos etait perce de trois ou quatre
portes. 80 La Minervedu 25 avril 1836 annonce que la Corpora
tion de Montreal a achete, pour 750 livres, Ie terrain en face de
l'eglise paroissiale et de la Place d'Annes. «L'ancien mur doit
etre abattu immediatement, et la rue Notre-Dame, la plus belle
et maintenant la plus commer~ante de Montreal, ne sera plus
interrompue comme ci-devant.»

,. Le Mflsee et lei plaqtttt ont dUparu depuiJ ..•

•• L-Colond McIntosh, 20 3of1t 1832.
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La Place d'Armes, ainsi degagee, devait, elle aussi, s'embellir

peu apeu. En 1843, on charge un maron de travailler, sans
doute a la chaussee; en 1848, on yplante des arbresj en 1849,

on y place un jet dJeau; puis on l'entoure d'une haute grille de

fonte. 81

01 En 189J. Ie jet d'eau fit place au monllIl1ent de Maisonneuve; pui, 00 enleva
h grille. on coupa Ie:; arbres. 00 rasa 10 gazon Ot Ie tout fut recouverc d'asphalte.
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Victor ROllsselor, p,s.s.,
=lui a decore l'eglise

Henri Bouriche
sculpceur

[ 105 ]

Victor Bourgeau,
archi ceere

Philippe Heben,
seulpceur
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E
N 1843 t date OU les tours furent termineest la silhouette
de Notre-Dame de Montreal etait fixee. Jusqu'en 1888,

c'est apeine si e1le subit quelques modifications de details.

Ainsi,l en 1865, les trois statues de saint Joseph, de saint Jean
Baptiste et de la Vierge, par Baccerini Z furent placees dans les

niches de lafa~ade; ainsi en 1873, lanef fut couverte en cuivre. S

«Le dessin (de Notre-Dame) peut s'inscrire tres exactement

dans deux carres egaux superposes, I'un contenant la fa~ade

proprement dite, l'autre les tours. Deux moulures dessinant

une large bande au-dessous des creneaux qui se dressent sur Ie

maitre-mutt marquent tres nettement cette division. Dans

aucune fa~ade gothique ancienne, )es tours n'ont autant d'im
portance. Au rez-de-chaussee sur uri perron eleve de quelques

marches s'ouvrent trois larges portes ogivales separees par deux

forts piliers carres a angles coupes, qui n'ont pour tout orne~

ment que deux moulures q~i en divisent la hauteur, l'une au

milieu, I'autre a la naissanc~ de la courbe de l'ogive, et qui sect

de chapiteau. Au-dessus d'elle une large bande horizontale.
formee par deux moulures, divise en deux Ie mur de fa~ade.

Au-dessus de cette bande, trois grandes fausses arcades repetent
les ouvertures du rez-de-chaussee. E]]es sont separees par des

pilastres omes des memes moulures. Dans chacune des trois

, La grille de I. rue Saint-Sulpice fut placee en 18611.

• Elles furenc faites de mars 1864 ~ septembre 186S et touchent $6011. M. Truteau
les benit Ie 10 septembre et M. Billaudele prer"a.

• Couvenure qui c.oUt.:l $24,1100.
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arcades, trois fausses fenetres qui contiennent au bas deux

ouvertures geminees, et au-dessus, separees par une moulure,

des niches (pour les statues dont nous avons deja parle). Au
dessus, coupant la fa~ade en deux parties et marquant la separa

tion d'avec les tours, une large bande formee de deux moulures.

Elle est surmontee de neuf creneaux d'une forme particuliere,

dits creneaux sarrazins, dont ce1ui du milieu porte une grande
croix doree. Toute cette constr~ction est encadree par Ie

perron du rez-de-chaussee et les deux premiers etages des tours.

CeIles-ci n'ont d'autres omements que les bandes de la fa~ade

qui se prolongent, les unes, celles qui en marquent les grandes

divisions, sur toute leur surface, tandis que les autres se bornent

a marquer un saillant sur les quatre contreforts qui les
flanquent, - et deux fenetres ameneaux tres simples mais tres

elegants, dont Ie bas et Ie haut correspondent aux divisions des

g~ands piliers, et des pilastres.

«Les deux etages superieurs des tours repetent, sauf la large

bande ou est place Ie cadran de l'horloge, 4 la disposition des

deux etages inferieurs. Memes moulures, memes bandes et sauf

la dimension, memes fenetres a chacun d'eux. Au-dessus de

la derni~re bande qui leur sert de base, des creneaux et des
pyramides aangles coupes qui amortissent les contreforts.

«Cette fa~ade 6 est telIement simple, et composee d'elements

si simples, qu'on peut dire qu'elle est faite de rien. Mais ce

• L'horloge n'l jamais auto! bien qu'i1 en ait ere louvenG question, en 18f7, en 19 f8.
en 1870, en 1876, A cettc derniere date. des fabricants de Boston nO\1,!l offuient the bes'
clock In the 'World,

• llappe.lons les dimemions: 132 pieda de large, pu It r de haut I les tours ont 217
pied"
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nen -trois ouvertures, trois arcades" quelques bandes et quel
ques moulures, sont si hannonieusement combinees que l'reil et
Ie gout sont pleinement satisfaits. On remarquera comment
Ies bandes, prolongees sur Ies contrefol"tS qui encadrent les
tours, coupent leur ligne qui eilt ete trop·raide, et leur donnent
un aspect de solidite robuste, comme sJils enchissaient, sJils
ficelaient l'edifice.» II

Comment nos compatriotes anglo-saxons ont-ils pu si sou
vent comparer cette fa~ade a celie de Notre-Dame de Paris?
lei, nul portail sculpt( nulle rosace, point de galerie des rois,
point de galerie ajouree, et deux tours elancees presque freles,
tres eloignees l'une de l'autre, au lieu des deux tours trapues de
Paris separees par l'etroit pinacle de la nef. Si la fa~ade de
Notre-Dame de Montreal a ete inspiree par quelque monu
ment, c'est en Angleterre qu'ille faut chercher. Les grandes
arcades se retrouvent dans la fa~ade de la cathedrale de Peter
borough dont elies fonnent Ie trait essentiel. Les tours, quoique
plus aust:eres, ressemblent a celles de la cathedrale de Lincoln
ou de l'abbaye de Westminster. Les pinacles et les creneaux se
retrouvent dans quantite d'eglises des lIes Britanniques. 7 II
ne faut pas s'en etonner, lJarchitecte etait Irlandais.

C'est encore en Angleterre qu'il faut aller pour rencontrer
l'equivalent de l'ancien chevet droit de Notre-Dame, perce de
son immense fenetre,8 entre deux tours basses, alors qu'il

• CerIe de.cription inedice et .i eucte de la fa~ade de Notre-Dame. DOUS a ete fourwe
par M. Emile Malboi" p.'.'., qui fuc p[usieurs annee. vicaire a· la pacoi..e.

f Voir: Wilkes - Church Spire. ana Towers 0/ Engill/ld.

• Elle avait 60 pied. par H. Ce sont, paratt-i1, 105 dimensions de la grande fen~tre
de York. minorer. Theodore Pare a tort de dire que ('arcbitecte a cravaille «d'apre. I..
de3sins des cathedrale. d'York ot de Cantorbery er Ie bel ouvrage de M. Puge", Jur 1.
merveillewe cathednue de Rouen.:I)
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Projet d'abside (Victor BOllrgeau ? 1856)
Ceci est signe V.B. (Victor Bourgeau) avec date 1850
ou 1856 a Ja mine: Pour 1a cloture £ 1000

Pour les escaliers et 1a terrasse £900 = £1900
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Projet de decoration du choeur
(Anonyme)
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dominait toutes les constructions avoisinantes, et apparaissait Ie

premier aux regards des voyageurs arrivant au port.

Mais par un retour singulier, il semble que c'est dans Ie midi

de la France qu'it faut chercher l'equivalent des deux fa~ades

laterales de Notre-Dame. Ce sont vraimentde belles murailles, 9

sans autre ornement cependant que leurs contreforts engages

et leurs hautes fenetres 10 dont rien ne coupe l'ampleur.

Malgre de notables dissemblances- appareillage de brique, fe

netres tres etroites,-nous retrouvons Ie meme parti aSainte
Cecile d'Albi, aSainte-Cecile d'avant la restauration de 1840,

quand la grande eglise Ianguedocienne etait encore couverte
d'une toiture inclinee.

Chose etrange, cette parente avec Ies eglises du Midi
s'accuse encore davantage a l'interieur de Notre-Dame. Le
visiteur qui y penetrait, vers 1830, etait frappe par Ia grandeur
du vaisseau 11 sans transept-ce qui caracterise aussi Ia cathe
drale d'Albi, -et par les deux etages de galeries qui entourent
cette nef, -et apparaissent aussi dans I'eglise de Saint-Jean-de
Luz, au pays Basque. II faut cependant noter tout de suite
les dissemblances. A Albi, au lieu des piliers a faisceaux de
coionnes, on a de hautes cloisons qui servent d'arcs-boutants
interieurs a la voute. Cette voute elle-meme a une portee
beaucoup moindre qu'a Montreal. Quant aux galeries de Saint
Jean-de-Luz, dIes n'occupent qu'une partie de la nef et surtout

• De 260 pied8 de longueur par 60 d'4!levauon.
,. E11~ one 40 pied, d'elevation et 3(l1lt au nombre de t 4.

11 D a 220 piech de [Ollg, 60 de large, - lam compeer leo deux lief. Ineralco qui
ont chacune 2} piedl, - et SO pjcds d'eIevation SOUl la voutc.
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elJes paraissent surajoutees" Construites en charpente de bois
et ne manquant ni de sirnplicite, ni d'cHegance, elles ne font pas
partie integrante de I'eglise, comme a Montreal. lei, elles sont
larges, en amphitheatre; elles s'appuient solidement sur Ies 14

piliers qui soutiennent les voutes et occupent completement les
nefs laterales. Elles oat un air de permanence evidemment
voulu par l'architecte. Celui-ci a-t~iJI ete influence par ces
deux monuments? NollS ne Ie croyons pas. Mais nous n'oserions
affirrner que ses successeurs dans la decoration de son eglise ne
l'aient pas ete. Le probleme propose a O'Donnell et la qualite
des materiaux, sans parler des galeries existant deja dans cer
taines eg1ises du Canada et certains temples protestants du
Royaume-Uni 12, expliquent suffisamment Ie parci adopte par
lui.

Nous avons dit que peu a peu les embe1lissemellts rapproche
rent Notre-Dame des deux edifices que nollS avons nommes.
En effet, la vaste nef ne pouvait pas rester longtemps badi
geonnee de gris, et de bleu, telle que l"architecte l'avait laissee, a
sa mort, en 1830. 13 Les tableaux du choeur au nombre
de six, les stalJes en acajou, la chaire tres simple, les confession
naux, quatre autels lateraux, Ie banc-d'reuvre place comme en
France, face au predicateur, l'orgue, Ie chemin de croix de M.
Bowman,l4. avaient commence a corriger l"indigence de la
grande eglise. Mais personne ne se disait satisfait.

" En particulier, celie. collstruitei pu J.m~ Gibbs.

1. Napol~on Bllurus. ecrit: <r Cet jnt~rieur qui fit, dit-on, crever de d6pit ('habile
arcbitecte de I'eglise, quand il vit ce noble monument si troitreusement travest;. $ Revue
Can.dienne, Vol. lX, p. 296.

,. Paut-il .jOUler leI huit poeIes, «~ 11 russe ~ vC~1U par M. Smolenski?
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Projet de decoration des voutes
(Anonyme)
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Projet d'abside (P. C. Keely)
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N apoteon Bourassa, en particulier, se montre severe. «On
n'a pas ete longtemps apres la construction de ce vilain in
terieur d'eglise, sans s'apercevoir que ce n'etait qu'un dis

gracieux amphitheatre d'hippodrome, et je dois l'avouer it
l'honneur de nos cures et meme de nos marguil1iers, tous ont
desire y repandre quelque charme. » Un peu plus loin, il parle

de la VOllte. «Cette voute, dit-il, ressemble assez aun parapluie
appuye sur ses gouttieres ».15 Laissons ce ton badin pour

revenir a l'histoire. Au commencement de £evrier 1856, Ie

Seminaire desireux en effet d'agrandir et d'embellir Ie
sanctuaire de Notre-Dame, demanda a I'architecte Victor
Bourgeau 1 6 un plan de restauration, Ie premier des cinq que

celui-ci prepara, dit-on, a cette epoque. 1
7 Ce plan, tres

heureux, comportait Ie prolongement de l'eglise, par une abside
semi-circulaire, plus basse que la nef, eclairee par sept fenStres
separees par des contreforts. Une grille de fer devait aussi

border I'eglise, Ie long de la rue Saint-Joseph (Saint-Sulpice).

Ces ameliorations furent rejetees a cause du prix trop eleve.
Mais elles avaient plu. Aussi, des I'annee suivante, M. Ie

Superieur Gr:.net y revenait-il dans I'assemblee des marguilliers.
Le plan, execute en relief, montrait, outre les changements
deja indiques, des autels nouveaux et les galeries masquees par
des ecrans,l B mais comme Victor Bourgeau allait bien tot

,. Revue Canadienne, Vol. IX, p. 796, 797.
,. N~ 11 Lavahrie, en 1809, mort en ISH, menuisier, fils de scs oeuvres. Montrl!a1

lui doit St-Jacques, b Cath~drale, Ste. Brigide, St.Pierre, I'Hotel·Dieu, et dans h province,
de nombreuses eglises. II avait ,uccede 11 John O,tell comme architecte de Notre-Dame.
comme il lui ,uccedera :I St. Jacques.

J' T~moignage de NapoUon ]loura.,a.
" ee, IraYaux auraient coule $2rOO.
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partir pour l'Europe, ou il se promettait bien de visiter

les cathedrales c<W:bres, les marguilliers adopterent son projet,

sauf a y faire les changements que son voyage pourrait lui

suggerer.

A son retour de Rome, ou il etait aUe faire sur place un plan

de la basilique Saint-Pierre pour Mgr Bourget, fit-il de graves

objections a M. Granet sur son premier projet? Quoi qu'il en

soit, dix ans se passent avant que rien de pratique ne se fasse, et

il faudra attendre l'accession a la cure de Notre-Dame de M.

Rousselot, 1 9 pour entreprendre la decoration de la Paroisse.

Nomme cure Ie 7 avril 1866, il profite de son discours

d'entree sur Ie conseil du Seminaire, pour exhorter les fideles a
concourir aux reparations projetees.

Des Ie 25 du meme mois, il reclame acet effet les quetes du

dimanche, et il mene si rondement sa campagne, qu'a la fin de

1867, il avait depense $3,500 de planches et de madriers.

Entre-temps il avait mis au concours la restauration de

Notre-Dame et consulte, ace sujet, M. Etienne-Michel Faillon,

retourne en Europe. L'rustorien de la Colonie Francaise etait

venu au Canada en 1849 et en 1854; il avait encore sejourne

au milieu de nous de 1857 a 1862. II connaissait donc fort

bien notre eglise. II n'etait pas d'ailleurs denue de competence

artistique, puisqu'il avait etudie l'architecture et trace les plans

de plusieurs chapelles. 20

,. Benjamin-Victor Roussetot, ne ~ Cholet, Anger~, en 1823, mort ~ Montr~al en 1889.

,. Chapel Ie de la Solitude de Paris; des Vi.itandines ~ Avignon. du Petit Seminain:
de Baltimore.
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et de decoration
X. Berlinguet, de Quebec, 1866)
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Projet de malrce-aurel
(F X. Berlinguet, de Quebec, 1866)
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Voici donc ce qu'il repondait a M. Rousselot, Ie 9 avril
1867:

«Vous me demandez un plan d'ornementation ou mes

pauvres idees pour votre eglise? Je vous dirai simplement ce

que j'en pense, sauf mei1leur avis. Je suis persuade que quelque

magnificence que vous puissiez y deployer, vos depenses seront

inutiJes, tant que Ie jour n'y descendra pas de haut en bas et
qu'on l'aura dans les yeux,2 1 de sorte qu'avant de rien faire,

si j'etais a votre place, je voudrais m'industrier pour changer

cette disposition, qui est contre l'ordre naturel, et ne pellt etre

toIeree que dans des bhiments qui devraient etre toujours

ec1aires au flambeau, ce qui n'est pas Ie cas pour une eglise de

paroisse. Mais comme vous n'avez qu'une seule toiture, je ne

sais pas si vos architectes ou vos charpentiers trouveront un

moyen pour corriger ce defaut capital. Rappelez-vous toutes

les cathedrales et les autres eglises que vous avez vues en

France,22 vous n'en trouverez pas une seule qui rec;oive Ie jour

comme Ie rec;oit celIe de Montreal. Quand vous feriez un rond

point derriere Ie chassis actuel, cette augmentation ne chan

gerait pas la disposition generale de l'eglise, qui sera toujours

vicieuse tant que Ie jour ne viendra pas de haut en bas. Ainsi,

Ia voute n'est eclairee que par un jour reflechi de bas en haut :

aussi e1le est et dIe sera toujours sombre,. tant que la disposition

des fenetres sera Ia meme. Je ne puis donc pas vous donner un

conseil sur ]'ornementation qui pourrait la decorer, parce que

" D pell.ge ~ ]a gr.nde veniere du ••ncru.;re.

2. n oublie Poitiers, donr la ne{ centrale n'esr ~dairie que par I~ feDeCte< de.
nef. Iatl'rales.
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cette ornementation n'aurait aucun effet et ne vaudrait pas la
depense. »

Ainsi revenait-il sur deux idees que I'on avait eues ici meme :

un rond-point ou abside circulaire pour remplacer la grande

verriere, et des rosaces dans la voute pour verser la lumiere de

haut en bas.

M. Rousselot devait s'attendre a moins de critiques et a
quelques conseils plus encourageants. us architectes et les

decorateurs du pays, de leur cote, s'etaient mis a l'oeuvre, et,
au cours des annees 1866, 1867, 1868, plusieurs projets avaient
ete soumis ala Fabrique.

Nous avons sous les yeux les dessins envoyes par F. X. Ber
Jinguet, en 1866. L'artiste proposait de supprimer la premiere
galerie, de supporter la deuxieme par des ogives surbaissees,

d'ouvrir, au dessus du Choeur, un dome eclaire par un haut
lanternon qui aurait depasse la ·toiture. Ce dome decore de

tableaux, aurait jete de la lumiere sur un gigantesque autel en
bois, herisse de pinacles.

De cette epoque aussi, sans doute, est Ie plan soumis par
l'architecte P. C. Keely. lei c'est la galerie superieure qui
disparait; la voute de la nef est ornee de peintures ayant la

forme de cercles, qui se rejoignent au sommet de l'ogive de la
voute. Quatorze autels s'adossent aux murs. Le grand Choeur

se deploie en eventail. La grande verriere disparait et fait
place a une abside, OU se trouve Ie maitre-autel entoure de trois
chapelles rayonnantes, dont l'une aurait servi de baptistere, et

une au tre de chapelle des rnariages.
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August Sawer, arcrutecte d'Ottawa, avait aussi envoye un

projet, en mai 1868. Notre-Dame y apparait avec plusieurs

traits des cathedrales anglaises. L'« east window» est main
tenu, et l'aute1, tres bas, ne Ie cache point. Un transept est

sirnule dans la voute, toute en bois, l'intersection etant percee
d'une lanterne. La galerie superieure est supprimee et celle

d'en bas est soutenue par une elegante colonne qui re~oit deux
ogives entre chaque piller. La voute, divisee en compartiments,

les murs, et surtout Ie choeur, sont couverts de peintures. II
n'est pas douteux que l'eglise eut ete fort belle ainsi.

Nous possedons encore d'autres dessins, non signes, qu'il faut

peut-ctre dater de cette epoque.

Quoi qu'i! en soit, pendant que les artistes travaillaient, Ie
Serninaire et la Fabrique conservaient leur enthousiasme. Les

messieurs de Saint-Jacques s'etant avises, en £evrier 1868, de
demander I'addition des jubes aleur eglise, s'attirerent un refus

categorique. La Fabrique declare qu'il est temps que I'on songe
aembellir Notre-Dame, I'eglise principale de Montreal. «II faut,

ajoute-t-elle, que la magnificence de I'interieur reponde a la

grandeur et ala majeste de I'exterieur». Pour y arriver, on fera
faire un plan «qui sans alterer les formes de l'eglise lui donnerait

les ornements dont elle est susceptible». Le seminaire paierait
la restauration du sanctuaire, les fideles et la Fabrique se char

geraient du reste.

I.e Seminaire avait en mains, au printemps de 1868, les pro

jets de trois arcrutectes, - ceux de Berlinguet, Keely et Sawer
-mais ne s'en montra pas satisfait. n fit donc connaitre ses
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vues aux artistes. n desirait ne pas prolonger l'eglise par Ie fond

et faire orner Ie vaisseau existant; conserver la grande verriere;

conserver aussi les jubes, mais en Ies omant; decorer les autels

sans nuire au coup d'oeil, surtoutles autels de Ia Ste-Vierge et de

St-Amable; tirer Ie meilleur parti possible de la voute; ne

pas y mettre de tableau a cause de la dif6cult~ de trouver de

bons peintres. mais essayer Ies compartiments sous forme de

panneaux; harmoniser Ie maitre-au tel avec Ie choeur et la

grande fenetre.

Les architectes ne se presserent point, puisqu'en dckembre

de cette annee-Ia (1868) ils n'avaient pas encore propose de

nouveaux plans. Enfin, en novembre 1869, Victor Bourgeau

presente un projet qui rallie les suffrages. On y reconnait

plusieurs traits de Ia decoration actuelle; les autels lateraux, Ie

bas du maitre-autel par exemple. Mais Ie Comite prie l'archi

tecte d'abandonner l'idee d'eclairer l'eglise par des lanternN

ouvertes comme des domes entre la voute et Ia toiture, parce

que ce parti compromettrait la solidite de I'edifice l rendrait la

predication difficile, et d'ailleurs procurerait un eclairage in

suffisant. On ordonne de conunencer tout de suite les travaux.

Bien des details de la decoration restaient sans doute a fixer.

La voute, en particulier, devait inquieter Ie cure. La plaisan

terie de Napoleon Bourassa sur Ie parapluie reposant sur ses

gouttieres, I'aga.;ait peut-etre. En juin 1872, '2 S il part pour

Rome. Son voyage fut fecond, puisque nous lui devons la

., Le 9 juin 1872, Ie comite des finances lui remer $4000 pour que son reroph~anr

puis,e payer les ouvriers occupc. ~ 10 decoration.
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Projet de decoration du choeur
(Napoleon Bourassa, 1875)

Projet de dtkoracion
(Sawyer, d'Ottawa)
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Projet de decor~tion

(Bourgeau et Leprohon, de Montre~l, 1869)
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Madone de Pie IX, adossee au pilier de droite, en avant du

Choeur, et toutes les sculptures de Bouriche que contient I'eglise.

A son retour, ayant fait siennes une partie des idees de M.
Faillon, il s'adresse au peintre-architecte a qui it avait confie

la decoration de la chapelle de Nazareth, et Ie 13 fevrier 1873,

Je cornite des finances propose a I'assemblee des marguilliers

I'adoption «des plans soumis par M. Napoleon Bourassa, qui

donnent a la voute de l'eglise Notre-Dame une forme octogo
nale plus propice ala confection des rosaces afaire dans la dite

voute et a recevoir une decoration convenable.» Le comite
s'etait, dit-i1, «assure que les plans etaient conformes au style de
l'eglise» et demandait que l'on vou[ut bien voter une somme

annuelle de quatre mille dollars pendant six a sept ans pour
executer les travaux. Le rapport, adopte ala presque unanimite,

n'eut cependant pas de suite.

Cette restauration aurait beaucoup modifie I'reuvre de
O'Donnell. Napoleon Bourassa proposait de hausser de 25

pieds la voute de la grand'nef pour lui donner cette forme
octogonale dont nous avons parle; de detruire Ie second jube 24

et de remplacer la verriere par un trompe-l'oeil. L'artiste
demandait qu'on lui laisse elever un mur a douze ou quinze
pieds en arriere de la grande verriere; c'etait revenir al'idee du

rond-point. II aurait ouvert deux hautes fenetres, de chaque

cote de ce mur, et sur Ie mur meine it aurait peint une seconde
nef se terminant par une abside circulaire.

Mais les Messieurs du Serninaire craignant pour la reson-

•• Au temoignage de M. Philippe H~bert.
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nance de l'eglise et peu convaincus que ces transformations

fussent dans Ie style du bhiment, ne montd:rent point d'en

thousiasme. Le 4 novembre 1874, on decidait de ne pas

changer la forme de Ia voute.

Neanmoins M. Rousselot continuait ses embellissements et

se preoccupait de trouver des fonds. Le 26 janvier 1874, il
persuade les marguilLiers de construire une gaIerie en tre les

deux tours, et se fait octroyer Ie revenu de la visite de ces deux

tours, revenu qui depuis 1859 etait employe aI'exhumation des

corps de I'ancien cimetiere. Et l'infatigable cure, aide de J'ar

chitecte Bourgeau et d'un confrere, M. Desmazures, musicien

et amateur d'art qui a Iegue a nos bibIiotheques de magnifiques

editions, etudiait et mettait au point Ie plan definitif de la
decoration. 2:; Bien que M. Victor Bourgeau ne fu t appeIe que

Ie 3 juillet 1876, aexpIiquer Ie projet au comite des marguilJiers,

deja depuis plus d'un an les journaux Z 6 s'en etaient empares et

la Fabrique elle-meme avait lance une circulaire. Enfin, Ie

National du 18 mars 1876, J?robabIement sous l'inspiration de

M. RousseIot, pubIie un manifeste de style fleuri.

Apres avoir rappele Ie defaut de lumiere (inherent a la

construction), notamment dans Ie chreur et les bas-cotes, la
nudite des voutes, Z 7 Ie reaIisme des piliers, Z 8 les tons fletris, les

ger~ures du bois des gaIeries, des confessionnaux, des chapelles,

•• En attend. nt, la Fabrique s'engage ;, payer Ie bois des echahudages, s.uf ~ Ie
vendre :. son compte, les tr.v.ux finis. 17 .out 187f.

•• MontTeal H~ald, 2 mars 187L

OY Dans Ie Memoire aUl' Cardinaux (1877). on .joure que ees voure. donna;enl des
«sign" de veru",' ec de decrGpirude qui choquaienr, l'ceil et alarm.ient les fidele, ».

2. Sans doute, l'imitation de marbre darant d'O'Donnell.
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La nouvelle decornion
de Norre-Dame
(Diplorne des souscripreurs)
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Projet de chaire
par Bouriche
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Projet d'abside et de Mcor:ltion (Keely)
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et l'absence complete de decoration,29 I'ecrivain declare que

la Fabrique doit ·s'imposer un sacrifice pour decorer Notre

.Dame dans Son style, et pour cela sJinspirer d'un type inimita

ble: la Sainte-Chapelle de Paris.

«La richesse de ces toos, dit-iI, qui semblent prolonger les

perspectives, elever les voutes constellees de points d'or, comme

Ie ciel d'etoiles, s'obtient par les trois couleurs primitives, jaune,

rouge, bleu, coupees de blanc, noir, or.

« Grace a eUes, les colonnettes s'elancent elegan tes et

legeres, les nervures dessinent la grace et la noblesse des arcs, et
les balcons des jubes, la tribune de lJorgue, les chapeUes

laterales, echangent leurs flckhes d'oI1 et d'argent, croisent leurs

feux, illuminant de leur arc-en-ciel multicolore Ie demi-jour du

chreur et la lumiere doucement teintee qui tombe des verrieres.

«Mais les ameliorations que ron fait subir al'edifice, et qui

donneront un tout autre aspect al'interieur, ce sont ... surtout
les trois rosaces que l'on a percees dans la nef principale. B 0

Par ces ouvertures, habilement espacees, la lumiere, mais adoucie

par la couleur des vitraux, tombera par grandes nappes dans la

nef principale, d'ou ses ondulations iront eclairer les bas-cotes.

Dne quatrieme ouverture, dissimulee dans les reuvres du tran

sept, S 1 jettera sur Ie maitre-au tel une sotte de jour mystique

dont l'eclat tranquille et serein se mariera parfaitement au clair

-obscur du chreur.»
Cette litterature tres coloree etait destinee aconvaincre les

•• Bien qu'an y travaill~t depuis six ans.

• 0 La premiere, au de!Sus de I'argue, ~lait auverle au cammcncemr.nt de 1871.

J t II n'y a jama is e1.I de transept.
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La chaire

Sainte Jeanne d'Arc
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parOlsslens de souscrire genereusement de leurs deniers. Le

Seminaire se chargeait du chreur et de l'autel, evalues a$20,000;

mais i1 fallait trouver 50 a $60,000 pour Ie reste. L'entreprise

etait en effet, fort considerable.

Elle porta, nous l'avons vu, sur trois points principaux:

l'ouverture de la voute, la polychromie de toutes les surfaces,

la disparition de la grande verriere.
.. .. .,.

Un homme de gout, qui vckut dix ans a Montreal, nous

ecrivait au sujet de Notre-Dame:

«L'ouverture elle-meme de la voute, Ie trace de son arc ...

est d'ailleurs admirable S 2: largeur de la nef, proportions des

colonnes, angle de l'ogive, penetration des lunettes, simples

choses ou se decele un maltre,-et pour nous, Ie dessin de cette

nef nous a toujclUrs paru un chef-d'reuvre. Nous n'exprimons

qu'un regret et amicalement encore: nous n'avons jamais pu

personnellement voir ces ouvertures, - il parle des rosaces,

sans protestation ... ) C'est que, en effet, elles accusent plus

qu'il ne faudrait la nature des materiaux dont cette voute est

faite. 8 a Sans doute, On sait bien qu'une voute aussi large en

pierre n'aurait pas pu se soutenir sur des piliers relativement

aussi freles: mais il ne falJait pas y insister. Une seule con

solation nous reste: la beaute de la rosace du centre. Elle sort

II Tout Ie moode, en eliet, n'eot pas de l'avi. de Napoleoo Bouras.a, sur la fonne de cette
vollte. Les MIlit1lges Religimx, de 1842, la trouvaient dej~ admirable, sauf ]a decoratioo
dont elle etait alou sQvon,,ee.

•• n y a beaucoup d';oteret pour les specialiste... voir comment ces rooace. ont ece
ouvert.. dal1$ la charpente. La jorel de N.-D. de Montrbl est formidable. Elle a de
plu. ceci de particulier qu'elte ne suppone pas ,eulement Ja coicure, comme daDs leo cathe
drales europeennes, maio tienc intimement :. la voute dle-meme qui lui est suspendu.e.
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des ateliers de Charles Champigneulle de Metz, etablis aBar-Ie

Duc-Salvanges. 8 4 C'est «une rose en ornementation, ayant au

centre la sainte Vierge avec l'enfant Jesus, entouree de 16 anges

adorateurs avec banderoUes, et de 16 tetes d'anges dans les

angles ». A remarquer une curieuse coincidence: dans la voute

de l'eglise de Saint-Jean-de-Luz, plusieurs puits de lumiere ont

ete egalement ouverts : ce qui accentue encore la ressemblance

entre les deux monuments.

>10 * *
Du point de vue de la polychromie, Notre-Da~e se

rapproche davantage de Sainte-Cecile d'Albi. D'une maniere

generale, on peut dire que la polychromie, la decoration en

couleurs, est assez mal comprise au Canada. Nous rappe10ns

certain article publie naguere al'occasion de la chapelle actuelle

du grand seminaire de Montreal: on y classait dans Ie style

visigoth l'admirable charpente coloriee de cette chapelle. Mais

les Grecs polychromaient leurs temples de marbre et leurs

statues, non pas en trompe-l'reil evidemment, mais d'une

maniere extremement conventionnelle. Les basiliques italiennes

sont revecues de mosai'ques et de marbres de couleur. Quant

au moyen age, son gout de la couleur ne se bornait pas aux

vitraux. M. Paul Leon, chef des services d'architecture au

sous-secretariat des Beaux-Arts, en France, ecrit: 36 «Les

traces de peinture des edifices romans et go~piques sont nom

breuses, tantot encore apparentes, tantot recouvertes par Ie

•• Elle a eoure $1098.40 en 1876.

•• Les M01Jumnz/r birloriquer, p. 310.
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badigeon ... Toutefois, au moyen age, Ia decoration des edifices
n'c:hait Ie plus souvent que partielle; elle etait executee aux
frals de donateurs, en accomplissement d'un vreu; elIe s'appIi

quait plutot a des chapelles qu'a la nef tout entiere ». n faut

cependant £aire ici exception pour Sainte-Cecile d'Albi dont les
inunenses voutes et Ies piliers sont restes couverts de personnages
et d'ornements.

Quand M. Rousselot fit son voyage d'Europe, il put visiter

Ia Sainte-Chapelle de Paris, dont la restauration commencee par
Duban avait ete terminee par Lassus, vers 1860. Il put meme

rapporter de Paris «l'Histoire archeoIogique, descriptive et gra

phique» de cette chapelle, publiee en 1865 36 et contenant
vingt-cinq planches, la plupart en couleur. Lassus s'etait

applique a reconstituer l'interieur d'apres des fragments con

serves. Toutes les colonnes sont decorees de couleurs vives, ou
de noir, ou d'or. Sur ces fonds courent des ornements lineaires,

des £leurs, des chateaux. Mais jamais les artistes n'ont essaye
d'imiter Ie marbre veine; c'eut ete un mensonge. B 7 Les statues

-eelles des apotres particulierement, - sont revetues d'etoffes

peintes) aux dessins somptueux. Quelques couleurs tres pales
couvrent les bas-reliefs, avec la preoccupation evidente de

l'harmonie plutot que de la vraisemblance.

Au temoignage de M. Rousselot lui-meme, on s'inspira de
cette chapelle pour decorer Notre-Dame. Et sans doute, on

peut se demander si la decoration d'une petite nef convient

I. Par MM. Dccloux· et Doury, chez Morel.
" Les piJiers de Notre-Dame, de 1. base au cbap;te3u, etaient alors reVetUi d'une

peinture imitant Ie marbre veine.
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necessairement a une grande eglise? Notre-Dame n'aurait

elle pour se defendre que son charme et sa beaute, que cela lui

suffirait. Rien n'est doux a l'reil comme ses mille couleurs

assourdies: quelques colonnettes imitant les marbres precieux
detonnent bien un peu, 8 a mais pas assez pour detruire l'har

monie de l'ensemble. A cause de sa demi-clarte, on prie dans la

vaste nef oornme dans un coin d'eglise. Certains jours elle

contient toute une ville, 8
9 et alors nollS dirions volontiers avec

un des plus remarquables d'entre Jes predicateurs de careme qui

s'y sont fait entendre: 40 «Quels horizons valent ce spectacle

ci? QueUe decoration d'or et de verre colorie vaut cette

mosaique humaine, ces milliers d'yeux dont je me senS environne

cornme de vives pierreries et qui font a cet immense vaisseau,

la plus eblouissante et la plus emQuvante parure ?»
Les travaux d'embeUissement, commences pour de bon en

1874, furent interrompus deux annees durant, entre 1876 et

1878, H lors de la crise economique que Montreal eut a
traverser, et se terminerent vers 1880. On se rappel1e que la

Fabrique avait fait eriger des echafaudages dans l'eglise. lIs
etaient enormes, et occuperent d'abord Ie fond de la nef, du

cote de la fa~ade. C'est done en marchant vers l'autel que
l'azur, les eto.i1es et les nervures 413 flamboyantes envahirent la

voute. Ce travail avait d'abord ete confie a M. Clef, prix de

•• Tous des pilicrs, ~u-de,sou.! de lo premiere g.lerie.3. ".500 pcrsonnes assise' et .ut.nt dcbout.
•• L',bbe Pierre Vignot.
<l Le )0 deccmbre t878 fut fonde." par M. Rous,elot, nne grand'm""oe UUloelle a

chanter, Ie lundi de Paques, pour les fid~les ,yant .ide ~ I. decor.tion par leun dans.
4 t Nervurcs pe~ntes, car les DeCvures en saiBie n'CXiS[3ienc pas.
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Le bas-cote de droite
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Rome, dit-on. Cet artiste s'etait entoure d'autres artistes dont
on aurait pu repeter ce que Mgr Power ecrivait jadis d'un

«fresco painter» qu'il avait envoye a Montreal: «This man

is a person of great talents and excellent taste, but I believe

Projet de decoration du choeur (Napoleon Bourassa ?)

is rather dissipated and you must have strict eye on him and

keep him steady». Ces messieurs formaient une veritable

boheme, et se reunissaient au restaurant Victor. M. Rousselot,

si bon et indulgent qu'il fut, dut se defaire du groupe et confia
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a MM. Ledieu et Bregent I'achevement de la tache. 43 Sous

leur direction, un artiste italien, du nom de Capello, peignit

sur les murs de la seconde galerie, entre les retombees des voutes,
plusieurs des douze scenes de la vie de Marie. 4, 4 Ces fresques

ont ete lavees et rafraichies, au cours des annees 1927 et 1928.

Elles ne manquent pas de valeur.

Deux Iegendes ayant trait a ces celebres embellissements

nous furent racontees, il y a quelques annees, par un ancien

cure de Notre-Dame. 45 M. Rousselot aurait eu des ennemis,

ou plutot des adversaires. Et pour que ceux~ci ne s'avisent

point de faire interrompre les travaux, l'airnable pasteur les

aurait commences putout a la fois, au moyen d'une haute

tour de bois, qui, montee sur des roues, se serait promenee

capricieusement de-ci de-la, dans les allees... Plus tenace et

mieux fondee est la legende des lingots d'or. M. Rousselot

recevait I'or necessaire aux decorateurs dans de petites caisses

qu'il gardait a sa chambre, ne distribuant les feuillets que

paquets par paquets. Malgre ces precautions, des courants

d'air, des accidents faisaient tomber de nombreuses parcelles du

plafond; meme, quelques artistes auraient eu les doigts trop

collants... Bref, on montrait, quelques annees apres, une

chaine de mOntre fondue avec Por de la voute de Notre-Dame.

* * *
•• Un peintre du nom de Edmond Archambault Q laisse .a signarure dans les voutes.

•• M. L. G. Capello 6tait decorateur et peintre de portrai". II enseigna Ie de~sin au
coll~ge Sainte-Marie. On lui doit, au Canada, Ie dome d. ['esli.e d'Yamachiche, Ie. grisailles
de ]a chapell. de Ja Reforme, quelques tableaux de la chapelle Saint-Joseph, rue Carh~drale,

de Pegli,e de Sr-Paul PErmite, de I'eglise de St-Isidore.

•• M. Narcisse-Amable Trole, mOt[ superieur de Saint- SuI pice.
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L'auteJ de Saint Amable
(Maitre-autel de l'ancienne eglise)
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L'autel de Saint Joseph
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En meme temps que I'on couvrait l'eglise de sa parure de

couleurs, Ie mobilier s'enrichissait. Nous n'insisterons pas sur

les autels lateraux, du Sacre-Cceur et de Saint-Joseph, deja en

place en 1874. Its sortaient, comme d'ailleurs les balustrades

des galeries et ]es banes, de l'atelier de M. Ducharme, etabli

depuis Ie commencement de la construction de I'eguse, rue

Saint-Sulpice pres.Saint-Paul. Ce fut egalement M. Ducharme,

qui, aide de quatre ou cinq hommes, sculpta Ie maitre-autel

actueI.

Si jamais on avait reussi a remplir Ie «grand chassis» du

chceur de verrieres aussi belles que celles de certaines cathedrales

du moyen-age, il est probable que I'on n'aurait pas songe a
modifier sl gravement Ie plan de I'architecte. Jusqu'en 1849,

cette fenetre etait en vitre blanche. En mai 1855, on resolut de
peinturer cette vitre en bleu pour temperer la lumiere; en aout,

on se ravise, et l'on prie M. Faillon de dessiner un vitrail: les
paroissiens sont prets a Ie payer. En avril 1856, i1 est encore

question de cette collecte; en janvier 1857 comme nous l'avons
VU, On propose de remplacer Ie vi trail par un rond-point

petite abside ajoutee a I'eglise. Puis on revient a l'idee du
vitrail. A la fin de l'annee, on adopte un projet, puis on Ie
rejette, puis on remet toute I'affaire, en avril 1858, aux soins du
Superieur et du cure. Ceux-ei firent diviser Ia verriere en

cinq compartiments, en hauteur. Celui du milieu, au-dessus de
la niche prineipale de I'autel, contenait une image de Notre

Dame. A sa droite, figuraient saint Joseph et saint Pierre; a
sa gauche, saint Jean et saint Louis de France. Mais oous
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savons que cette verriere etait aveuglante, et des contemporains
encore vivants ont avoue qu'elle etait laide. Napoleon Bourassa
resume toute 1'histoire, en cette page humoristique :

«Le grand chassis du choeur, eerit-iI, eblouissait tout Ie

monde, on crut qu'une bonne couche de peinture en calmant
la lumiere, laisserait paraitre Ie reste avee avantage; la verrerie

fut peinte; meme laideur partout. On gratta Ie bleu, et l'on
fit peindre des stores ala place; puis les stores dechires, on revint
au bleu; puis, enfin, on fit faire en verre peint les grands saints

que vous connaissez (a l'ate1ier des Soeurs grises) -Ce sont les
patrons du pays, n'en disons pas trop de mal ••. Ces saints une

fois installes, quelques autorites trouverent qu'une certaine

petite bordure uniforme et d'une couleur brillante, qui
encadrait les divers tableaux du chassis, donnait trop dans les
yeux, et its demanderent qu'on la remplacat par du bleu, du

gros bleu, toujours du bleu! •.. l'artiste mit du bleu. Or La

plupart des fonds de tableau, sont du meme bleu dur et eassant,
et tous les petits ornements arabesques sont d'un jaune or, ee
qui produit un ensemble foudroyant». 4. 6

~pendant, nous l'avons vu, en 1,868, on n'avait pas re
nonee a conserver Ie grand chassis, parce qu'il etait dans Ie

style de I'edifice, et 1'on reeommandait aux architectes d'har
moniser I'autel avec Ie ehceur et Ie chassis. Mais l'annee

suivante il semble qu'on se soit resigne aIe voir disparaitre. Et
Vietor Bourgeau, en dessinant Ie nouveau maitre-autel, le
negligea completement. <I 7

•• La RNlJU' Ca1Jadienne, Vol. IV. p. 797.
CT all fillil par Ie ferrtler tout ~ fait par un mue de briques, vers 1898.
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L'autel du Sacrc-Coeur

La deuxieme galerie
de droite
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Et donc Ie Seminaire s't~tait engage a refaire Ie chceur. A
la place des stalles, a la place du modeste autel en tombeau 4. B

surmonte d'une triple niche, Ie tout peinture en blanc pour

imiter Ie marbre, on voulait mettre quelque chose de grand et

de magnifique. M. Rousselot, M. Bourgeau et M. Bouriche
collaborerent intimement a cette ceuvre.

M. Henri Bouriche etait ne Ie 10 aoi'it 1826, a Chemille,

dans Ie Saumurois. Successivement berger, domestique de
cure, charron, carrossier, a 20 ans ornemaniste, il etait devenu

statuaire religieux chez Barreme d'Angers et chez Debay de

Paris. Medaille plusieurs fois, ami de Bonnassieux et d'Hip

polyte Flandrin, il revint s'etablir dans son pays, et succeda a
son ancien patron d'Angers. C'est la que M. Rousselot lui fut

adresse. II expliqua aBouriche qu'il voulait un autel qui «fUt

comme une le~on de theologie qui exposerait aux fideles toute

Ja doctrine du sacrifice de Notre-Seigneur Jesus-Christ offert

sur la croix du Calvaire, prophetise ef symbolise par les sacri

fices de I'ancienne Loi, renouveIe tous les jours dans Ie mystere

de ]a sainte messe ». 4. 9 Le sculpteur entra parfaitement dans

la pensee du cure. II 5 0 fit tous les modeles, et M. Chesneau,

habile ouvrier, les executa en bois. On peut regretter de re

trouver. a Montreal, ces statues recouvertes d'une peinture

gris-pale et ornees de liseres dores; mais ce fut la sans doute

• I Mainunant 11 droile de b porU qui conduit au Seminaire.

•• c Un 8culpteur religieux~, par M. Laroche, p.!.S., Ansen 1907, p. 86.

•• Devenu plus tard presque aveuSle, il mourut 11 Ansen, en 1906.
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one necessite : ces sculptures n'eussent pas sufDsamment ressorti
sur Ie fond en noyer noir de l'auteI. Ii 1

De cette collaboration de l'architecte canadien et du sculp
teur angevin est resultee une reuvre dont Notre-Dame peut
etre nere. Ce n'est guere qu'en Espagne, Ie pays des grands
retables, que I'on pourrait trouver des points de comparaison 5 2.

n faut admirer a Montreal, «la maniere dont les sculptures
sont disposees: en bas, comme Ie centre d'ou elles partent et se
deploient, I'autel, OU e1les se pressent et qu'e11es occupent pres
que tout entier. Au-dessus, montant en haute et large pyramide
entre les contreforts et les c1ochetons qui les ornent et les amor
tissent, les six motifs principaux repartis en deux etages: Ie
premier avec Je crucifl.ement dans une niche plus grande,
accompagne des deux autres dans des niches placees plus bas de
maniere a accentuer I'ascension de l'ensemble: Ie second re
produisant la meme disposition, mais surmonte de son dais et
des pinac1es qui I'abritent. Enhn s'etalant sur tout Ie fond
au-dessus des dais des stalles, les six niches Ii S qui continuent les
tribunes, en meme temps qu'elles se rattachent aux motifs du
centre et qu'elles y conduisent ». Ii oi

Le gothique de cet autel est celui qui regnait en France de
1800 a1840 environ et que I'on qualifie de faux gothique. Ii 6. II

• I Bnuriche .e ~OllCiait bien plw de I'expression q~ de 10 forme flc"demiqlle - bien
que celle-ci ne lui filt pllS du tout inaccessible. n naic I'ame yraimenc religieuse.

•• A Prrplgn.n, a\Uri, cependanc, ec 11 Win-chert" au 11 Windsor, en Angleterre.

•• U. sont placees l~ statues de saint Pierre et de lainc Paul ec les quatre :E"angeliat~.
polychrome. cOJnme dan. I. Sainte Chapelle de Pari•.

•• Manuscrit de M. Malboi•.

•• Cependaoc, la niche, au-dessua du tabernacle, ne dace que de 1902.
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n'a pas I'exactitude d'une copie faite par un archeologue, mais

aussi i1 n'en a point Ia secheresse et il est plus vivant. Le

XIXeme siecle a eu l'occasion d'elever de grands maiu'es
autels : Ii B nuUe part il n'a produit quelque chose de plus satis

faisant qu'a Notre-Dame de Montreal. On Ie sencira mieux
en examinant l'ensemble des sculptures de Bouriche. 5 7

Le centre de I'histoire du monde et de l'economie du salut
est Ie sacrifice de Jesus sur Ia croix: Ie Crucifiement occupe
donc Ie centre de .1a composition. Or, ce sacrifice se renouveUe

chaque jour, d'une maruere non sanglante, sur nos autels, et

c'est Jesus Iui-rncme qui a institue ce sublime sacrernent, Ie
soir de son dernier souper avec ses apotres : Ia Cene ornera donc

Ie dessous de l'autel. Entre eUe et Ie Crucifiement, se dressera
Ie Tabernacle, entoure d'anges adorateurs. Ce sacrifice, sanglant

au Calvaire, non sanglant sur I'aute1, a ete prophetise il y a bien

des siecles. De la, adroite, deux figures de l'immolation : Isaac

sur Ie point d'ctre frappe par son pere Abraham, et au-dessus :

Aaron offrant un agneau sans tache; agauche, et placees syrne
triquement, deux figures de I'Eucharistie: Melchisedech devant

un autel OU il y a du pain et du vin et Moj'se devant l'arche

d'alliance ou il a fait deposer une urne de manne.

Enfln, occupant Ia plus haute niche, Notre-Dame, patronne

de l'eglise, nous apparait, recevant la couronne des mains de

son Fils, qu'eUe a si parfaitement seconde dans l'ceuvre de la
Redemption. 5 8

•• Not.rnment i Lourde., Fourvieres, MODtmartre.
Il·Otte etude • d~ia et~ faiLe dans la nOtice de 1880.
• I Dans les VOUSlur.. de I. nef, quatre anges portent en triomphe les il1lltrumeDts de

I. P.s.ion et six autrel b.hncent de. encensoin d'or.
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L'autel des Ames du Purgatoire
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Et pour ne rien oublier dans cette reuvre sculpturale.
signalons deux prophetes de l'Eucharistie, David et Malachie,

chaque cote de la cene; et tout a fait au bas du retable deux
saints tres chers a Saint-Sulpice: Ie Disciple bien-aime com
rnuniant la sainte Vierge, et saint Charles-Borromee assistant les
pesciferes. 5 9

Ce resume aura suffi, croyons-now, a rnontrer l'ampleur et
la parfaite dignite de cette concepcion artiscique, a laquelle ont
intimement collabore Ie bon tailleur d'image et Ie pieux
theologien.

Un autre travail de menuiserie et de sculpture attire
vivement l'attention du visiteur: c'est la chaire. La premiere
chaire de la nouvelle eglise nous est connue par la beUe litho
graphie de Bartlett (1830). II semble qu'on y avait acces par
la galerie. La seconde fut construite en 1841 par P.-L. Morin
et Joseph Marr. Les factures d'alors now revelent I'existence,
dans cet edicule, de quatre colonnes tournees, de pots de £leurs
egalement toumes, d'un chapeau au-dessus, et d'un escalier a
chaines. Cet escalier deplaisait, car Ie 14 avril 1844, on
chargea M. Victor Bourgeau d'en dessiner un autre. Cette
piece de noyer noir, en colima~on, fut une telle reussite qu'elle
revela I'artiste au public et a lui-meme. «La generation qui
s'en va, ecrit un biographe de l'architecte, en 1888,60 com-

""I.e. deux grandes figure. de Daniel et d'luie. 2ssise. de chaqu.e cote del :lOges
aJoralelur, sont deux ceuvres de Philippe Hebert, qui devaient ,'adouer au pied de Ia
chaire. dws un premier projet, a deux eoc.liers. qui 2 ete modi.6... lis n'eotrent done pal

dins ]a conception de Bouriche.

• 0 Le cure de Laprairie: M. Bourgeault.
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prend de que! escalier il s'agit; c'etait ce petit chef-d'reuvre

d'eUgance et de solidite ... qu'on a remplace par un autre, plus
monumental,· mais moins gracieux ». Ce dernier escalier,

l'actue!, et d'ailleurs toute la chaire, sont aussi l'ceuvre de M.
Bourgeau. On lui adjoignit M. Philippe Hebert 6 1 pour la

sculpture. Commence en 1883, ce monument fut termine en
188L 6ll

Deux prophetes assis, Ezechiel et Jeremie, presque de

grandeur naturelle, forment la base. Autour de la chaire elle
meme, apartir de la porte d'entree, se succedent Moi'se, David

et Jean-Baptiste, representant l'Ancien Testament; puis, face a
la nef, Ie Christ assis et enseignantj ensuite, la Nouvelle-Loi:
saint Paul, saint Pierre, saint Franfois de Sales et saint Franfois

d'Assise, saint Charles Borromee et saint Dominique. Ces

statues sont de petite dimension, mais sur l'abat-voix se dressent
quatre Peres de l'E,glise, de grandeur naturelle, deux grecs et

deux latins, saint Basile, saint Leon, saint Jean Chrysostome et
saint Augustin. lis semblent porter sur leurs epaules un dernier
personnage : c'est un symbole de la Religion, SOllS les' traits d'un

jeune homme, s'appuyant de la gauche sur une croix et pressant
de la droite un calice sur sa poitrine.

>I- * >}

Si, maintenant, nollS tournons Ie dos al'autel, l'impression

nante masse du grand orgue se dresse devant nous, occupant

tout l'espace entre la seconde galerie du fond et la clef des
voutes. Certes, l'orgue de Notre-Dame n'eut pas toujours de

., n s'.gic de \'.uuur des monuments M.isooneuve, Cr~mazie, Laval, Edouard VII, ecc,
•• Comme les .calles et I'.utel, il son de I'atelier Ducharme.
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Saint Fran~ois de Sales
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telIes proportions. En 1836, il ne comptait que 23 jeux. On
l'avait achete de la Fabrique de Nicolet. Messire Jean Raim
baut, en effet, cure de l'eglise Saint-Jean-Baptiste de cette
derniere ville, avait fait venir un orgue d'Angleterre, par l'en
tremise d'Adam Schluep de Quebec. Arrive au pays, l'instru
ment parut trop grand pour Nicolet, et Montreal en fit l'ac
quisition. II servit vingt ans.

En automne 1857, les marguilliers entreprennent de Ie
vendre pour 500 louis; mais l'hiver suivant, us se ravisent et
decident de Ie ceder a l'eglise Saint-Jacques. Dans l'intervalIe
its avaient confie a M. Warren la construction d'un nouvel
orgue. II serait fastidieux de raconter tous les ennuis que cet
orgue cau~a a la Fabrique. Le maitre-de-chapelle, messire
Perreault, voulait Ie placet1 dans Ie jube en face du banc
d'ceuvre, au-dessus de la chaire, par consequent: on dut refuser.
Le fac,teur avait la manie de vouloir sans cesse ajouter des jeux
ou d'autres ameliorations. 63 Les tuyaux fonctionnaient mal,
parce que, disait-on, us n'etaient pas d'aplomb et Ie jube cedait
sous leur poids: d'ou expertise par deux architectes. Bref, il
n'avait pas encore de «boete» en 1864 ... Dix ans plus tard
cependant, elIe existait; on la fait meme repeindre a neuf, en
attendant qu'une reponse arrive ala consultation faite chez les
facteurs d'orgue de Paris. II s'agissait de savoir s'il fallait refaire ou
reparer l'orgue? 6" On se decide pour les reparations qui
seront confiees a la maison Mitchell. 65 Encore dix ans, et

•• Par exemple, un sweft.

•• Un projet de refection, utilisant Ie> jeux exist.nts, aur.it coute $26,000.

• , M. Mitchell a construic d'excellences orgues 11 Montreal.
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l'on n'y tient plus; it faut un nouvel instrument. Le 3 obtobre
1885, i1 est resolu d'en faire construire un, dont Ie cout ne
devra pas depasser $30,000. Quelques jours plus tard, Mgr
Fabre approuve la resolution, et Ie 14 novembre, Ie Dr Duval, 6 6

professeur a l'Ecole Normale, est charge de preparer Ie devis
d'un orgue alevier pneumatique, avec appareil electrique, dont
l'execution sera confiee aux Freres Casavant, 67 de Saint
Hyacinthe. En mai 1887, Ie travail est en marche, et en mai
1891, M. Frederick Archer de Chicago, vient inaugurer I'instru
ment. 68 Vanden, que l'on eut, un moment, I'idee de placer
dans la tribune du chreur, fut transporte dans 1a chapelle de
Notre-Dame du Sacre-Creur. La decoration actuelle de la
montre et duo buffet ne fut entreprise qu'apres 1894.

Cet orgue fut plusieurs fois remanie depuis son inaugura
tion. Qu'iI nous suffise de dire qu'il possedait, en 1917, 4
claviers d'une etendue de 61 touches chacun, 83 jeux, 30
pedales et 5772 tuyaux. 69 n reste encore tres remarquable par
l'heureuse combinaison que les facteurs ont su faire de jeux
anglais, fran~ais et allemands, - et comme orgue proprement
d'eglise iI compte encore bien peu de rivaux.

If- It It

Nous serions incomplets, si nous negligions de parler des

•• Plus tnd pcofeueur 1 J'tcole polytechnique.
• , L'un d'euI est all. travailler 1 Pari., chez Cani1l~-CoIeJ 1 fa demande de M. Sentcnne,

p.M., et y fabriqua certains j~I•
•• L'inttrumenr a dij3 co\lt~ $lO,OOO san, Ie buffet.
•• Pendant long temps, il pun pour Ie pllU grand argue d'Amirique. II ,'est lais.se

depa..,er par Ie temple Emmanuel de Booton, I'eglise Saint-Paul ot I'Univenite de Toronto,
et I'cglise du Saint-Nom de ]o5m de Mo"teeal. Maio plu.ieun de Cel instroments sont
plutot d. ~on~erJ er Ie dernier l'emporte JUrtoUt par se5 combinaisons.
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L'Assomption de la Vierge
(Pelnture de Cappello, au-dessus des fenetres)
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Le vitr::til de la Vierge
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tableaux qui ornent Ies murs SOU8 Ia premi~re galerie des nefs
laterales. La plupart sont des anonyrnes ou des copies de
Mignard) de Maratta) de Del Sarto; celui de l'autel de sainte
Anne est de Carnevali) celui des Ames du Purgatoire) de Mino~

cheri. 7 0 Le chemin de croix fut fourni par la maison Cham
pigneule) en 1876) et n'est pas signe) mais it a une histoire.

Des l'hiver 1833-34, la Fabrique £t peindre un chemin de
croix par M. Bowman, un inconnu. Thomas Valin servait
d'intennediaire et paya al'artiste la somme de 115 livres. Mais
si l'on en croit Antoine Plamondon, ces toiles etaient des
«croUtes». Le critique n'etait pas seul de son avis, puisque en
1838, au plus tard, Ie superieur de Saint-Sulpice, M. Quiblier,
demandait a Plamondon lui-meme quatorze nouveaux tableaux.
II ne savait pas aque! peintre original it avait affaire. En juin
1839, les «stations» etaient presque terminees; mais au meme
moment, M. Quiblier eut vent de certaines innovations intro
duites dans les sujets traditionne!s. n fait la-dessus a rartiste,
quelques observations. Celui-ci repond en decembre par un
long plaidoyer, touffu et peu clair, OU l'on finit par comprendre,
que, se basant sur des decrets de Rome, it considere les croix
comme seules essentielles au chemin de croix, et estime qu'it
a toute liberte dans Ie choix des sujets. La derniere partie de
cette piece litteraire rnerite vrairnent d'etre citee. 7

1

«Je Vous remercie bien Mons. et je vous suis tres recon-

,. II hut remarquer Ie b~i-reljef de l'autel du Rouue. par Bouriche: «Ulle Presenta
tion de Marie~. - La porte du ubernacle en un d~lieie\U em~il florenrin, qui Jonnait Ie
..olet centnl d'un triptyque, remarqu~ pa·r M. Roumlot dans I. chambre de Pie IX, en
1872. qui Ie lui donna en mime tempi que la Vierge et Ion piedeotal.

" Nous ne cbangeotu rien a I'ortbograpbe.
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naissant pour la preference que vous me donnez sur tout autre

artiste pour les tableaux de votre eglise. Neanmoins, ie crois

prevoir que vous allez perdre la magnifique collection que je
viens de :finir.

«Cette collection a emporte les suffrages les plus grands et

les plus universelles a Quebec, toutes les principalles families

anglaise et fran~aise l'a visiter, pendant l'exhibition que j'ai

ete obliges de prolonger pendant trois semaines de temps. NollS

avons vu un grand nombre de personnes verser des larmes de

vant un Jesus au jardins des olives,-soufleter chez Caif,
flageller,-courronne d'epines, etc., etc.

«Les meilleurs amateurs anglais ont estimer cette colection
a mille louis, d'autres a sept cent louis, d'autres enfin (les
canadiens) au plus bas acinq cent louis. Cependant VOllS en
etiez maitre pour deux cents louis! ! ! et VOllS en etes encore
Ie maitre.

«Je prendrai encore la liberte de vous dire que votre Eglise
regretteras la pertes de cette collection qui est composer que
de sujets historiques et de la plus grande piete.

«De tres mauvais peintres, copiants de tres mauvaises gra
vures, ne pourront VOllS faire que de tres mauvais tableaux du
chemin de la croix, telle que les 4 que vous avais deja faites Mr.
Bowman. Ses 4 tableaux sont place dans des corridors noir du
couvent des Ursulines de Quebec, ils sont si execrablement mal
faites, qu'on m'en a donne que deux piastres chaques, encore
etesseque pour me faire plaisir qu'elles les ont achetes ace Prix.
n n'est pas possible de tirer parris, aucun, de ces 4 tableaux, si
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nollS ne nollS arrangeons pas, je vous remettrez ces 4 vilains
placares, si vous l'exigez.»

En effet, l'artiste et Ie superieur ne s'arrangecent point, et
Ie 12 mai 1841, Ie pauvre Plamondon gardait encore ses pein.-'
tures dans son atelier. Mais comme les Religieuses de l'Hotel
Dieu, qui lui avaient loue un grenier, Ie priaient de l'evacuer, il
propose aM. Quiblier d'accepter ses toiles,-de meme que les
8 autres 0) qui doivent suivre,-et de les mettre al'abri dans
quelque sacristie vacante ou quelque debarras. Pour lui rendre
service, Ie superieur se montre acoommodant et depose les
tableaux dans Ie chemin couvert entre Ie Seminaire et l'eglise,
d'ou its ne sortiront qu'en 1847 pour aller decorer les murs de
la nouvelle eglise Saint-Patrice. 72

Les marguilliers n'avaient pas renonce pour autant a un
chemin de croix convenable. TIs ecrivent a M. Thavenet, 7 8

alors en residence aRome, et celui-ci confie l'reuvre a «Gio
vanni Silvagni, prof. cattedratico di Pitture nell' Accademica
di S. Luca, e Vice Presidente delle Medesima ».74 Cela se
passait en 1843. Le 3 aout 1846, on apprend que les tableaux
vont partir de Rome; Ie 26 octobre, qu'i!s vont s'embarquer a
Marseille pour Londres; Ie 21 decembre, on prie l'eveque de

,. TI, aont maintenant ? •••

II On ae rappelle que M. Thnene'l: avalt tte conmlte rur I'arcbitecte l choisir en 1822•

•• La leure de Giovanni Silvagni est imeresunte. Cbaque tableau de 8 pied. sur 12,
avec per50nnageJ nombreux et de grandeur naturelJe, devant etre falt par un ortUte de
premiere valeur, revienduit, Sl!lon lui, a 1000 tcu8. n y I douze pr~fc=lseurs, a l'Acad6mie
St-Luc: on leur con.lierait a chacun un tableau, et peut-Stre deux a certains. Et caiDsi Ia
seule Amerique pourra se nnter de posleder la lIeur de l'lrt italien du XIXe siWe ». 
Si I'on ne voulalt p,,-, payer la lornme indiquee, on pourr.it 'e tourner vers les meilJeuTS
,!Ieves de I'tcole, qui, pour 600 ou fOO ecus, [eraient chaque tableau sow 1a direction d'un
pro fesleur.
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Boston de les reclamer au transatlantique et de les garder
jusqu'au printemps, si l'hiver est trop rigoureux pour en per
mettre Ie transport; enfin, Ie 24 mai 1847, ils sont arrives au
Seminaire. Vite, l'architecte, pour savoir comment les placer.
Pendant dix ans Us resteront accroches dans des cadres. Mais
en 1857, on les posera aplat sur les murs. C'est ainsi qu'on les
verra jusqu'en 1876. Maintenant, on les trouve dans les bas
cotes de l'eglise de Saint-Henri.

* .. *
Certes, Notre-Dame eut bien des epreuves au cours du

si~cle dernier, et toutes les ameliorations qu'on lui :fit subir ne
furent pas heureuses. L'eclairage electrique, en particulier,
manque de discretion. Mais cela n'est rien ~ cote du malheur
qui lui arriva en 1888.

Jusqu'a cette epoque, Ie haut et imposant chevet de Notre
Dame, perce de son immense fenetre, s'etait dresse au-dessus
des constructions d'alentour. Jamais, ~ la verite, it n'avait
ete completement degage. Dne tentative avait ete faite en
1860, lorsque l'on demolit l'ancienne biblioth~que de l'CEuvre
des Bons Livres 7 5 et la maison du bedeau, rue Saint..Sulpice :
on proposa alors d'acheter l'immeuble O'Gilvy, situe a l'angle
de la rue Saint-Paul, dans l'espoir de Ie faire disparaitre. La
transaction se fit, mais la construction derneura, de meme que
la maison du bedeau, l'atelier Ducharme, et la sacristie qui, fort
heureusement, ne s'eIevait pas plus haut que la partie inferieure
de la grande verri~re : du sanctuaire, it fallait meme y descendre

" L'a.nchre de b biblioth!que Sai.nt--Sulpi=
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M. Leon Sentenne, p.s.s.,
qui a construit et orne
la chapelle du Sacre-Coeur
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par quelques marches. Or passez de nos jours, rue Saint
Sulpice; vow apercevrez, derriere l'eglise, une massive cons
truction sans style, qui masque complhement Ie chevet: c"est
la chapeUe de Notre-Dame du Sacre-Creur.

L'eg1ise etait trop vaste pour les reunions intimes des con
gregations; la sacristie etait sans doute insuffisante et peu en
harmonie avec la nef resplendissante; enlin, les bureaux de la
Fabrique etaient mal loges. II y avait donc bien des projets dans
J'air quand mourut M. Victor Bourgeau, l'architecte, en 1888.

On lui donna immediatement des successeurs dans la personne
de MM. Perrault et Mesnard 7 6 et ceux-ci furent· charges
d'elever une chapelle, une sacristie et des bureaux. M. Sentenne,
awrs cure, n'etait guere moins entreprenant que son predeces
seur, et il poussa les choses hardiment de l'avant. I.e 11 aout,
les plans sont prets; Ie 8 septembre, on les amende; Ie 22 sep
tembre, la chapelle est conunencee; et Ie 8 decembre 1891, Mgr
Louis-Z.o Moreau, de Saint-Hyacinthe, l'inaugurait.

Cette chapelle est grande comme une eglise: elle a 90 pieds
de long, 85 de large au transept, et 55 de haut. L'exterieur en
a ete manifestement sacri£e. C'est a peine si la toiture et la
clairevoie dominent, vues du jardin, la sacristie, et vues de la
rue, les bureaux de la Fabrique. L'mterieur, au contraire, a ete
fort soigne. n a ete entierement construit en bois 7 7 du pays
et s'il se reclame de quelque style connu, c'est du gothique
fleuri. 7 8 On distingue quatre etages dans la nef: un rez-de.

,. It. cOl1!truisirent Ie transept de Saine-Jacques et maints autre. monument!.
" Bois blanc.
,. On pretend qu'i! ne s'y erouve pas de clous.
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chaussee acolonnes romanes supporte une galerie sur arcs sur
baisses 7 9; la galerie elIe-meme est flamboyante; au dessus court

une large bande couverte de tableaux et surmontee d'une claire
voie, qui fournit tout I'eclairage de la chapelle. Le plafond en

charpente repose immediatement sur des corbeaux qui surplom

bent la nef. Svelte, tres originale, lumineuse, cette chapelle

forme un contraste frappant avec la sombre majeste de la
grande eglise. Mais justement, elle est loin d'en avoir la
beaute. II n'y a ici aucune unite: Ie sanctuaire en particulier,

et tout specialement la partie superieure, est d'une etonnante
et inutile complication. 8 0 Vautel, Ie retable 81 et la grande

porte d'entree sont de M. Arthur Vincent, Ie sculpteur du
baldaquin de la cathedrale. (La grande sacristie attenante, avec

ses boiseries sombres, son magniiique V'estiaire, son plafond de
«hall» anglais et ses vieux tableaux, 8

2 nOus parait de bien
meilleur gout).

Les peintures de la chapeile forment une galerie de nos

jeunes artistes canadiens. us conditions dans lesquelles elies
furent executees meritent qu'on les rapporte. M. Sentenne, Ie

cure de Nocre-Dame, desirait encourager les arts. L'idee lui
vint d'envoyer quelques peintres se perfectionner en Europe, et

de leur demander en retour, les tableaux dont il avait besoin.

T. Ou cintres nonque..

• 0 On .e rend encore Dlieux compte de ceh en linn< 1e deuil de I. menui.erie, dans
Ie Memoire des constructeunl P""Iuet et Godbout.

• 1 Et S:LOS doute les 20 statues qui les ornent .
•• Tous proviennene de l'.ncienne eglise. Quelques-uOli sone ro.uvai$; d'autres re-

marquables: ainsi b belle T;tc de s.r;"t ecoutant un .nge, et Ie S. JOlIn-BlIp/i,te. - Le
cruci.6x et Ie chandelier d':trgent provienncnt du blInr-J't;EUVTe et SOot des dons de la Cour
de. France, ains; que I. MIIJQ7fe dans la niche vierce.
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Saint Roch
(Peinture de la sacnstle
avec Notre-Dame a I'arriere plan)
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La chapelle du Sacre-Coeur
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Nous avons, entre les mains, l'engagement qu'il signa avec

Ludger Larose et J.-c. Franchere, tous deux morts maintenant.

nest donc entendu, Ie 6 decembre 1890, que:

«1. :MM. Franchere et Larose partiront ... pour se rendre

a Paris, et commencer immediatement chacun trois tableaux,

SIOUS la direction d'un ou de plusieurs professeurs de l'Ecole des

Arcs de Paris.

«2. Que ces tableaux, avant d'etre livres, devront etre

approuves et acceptes, par ces memes professeurs, comme reuvre

vraiment artistique.

«3. Que ces tableaux avant d'ecre expedies au Reverend

Messire Sentenne, devront etre assures contre tout risque de

naufrage ou autre accident.

«4. Les trois tableaux que devra faire M. Franchere sont:

La transfiguration, S8_JeSUS consolateur-la sainte Vierge

couronnee de 12 etoiles ou Vision de saint Jean j que les trois

tableaux de M. Larose sont: Jesus ordonnant a saint Pierre de

faire paitre ses brebis, -la Sibylle tiburtine annon~ant a
Auguste la venue de Jesus-Christ, -la Dispute du Saint

Sacrement. 8 4

« 5. Ces tableaux devront etre faits d'apres Ies indications

donnees par Ie Reverend Messire Alfred-Leon Sentenne.

«6. Quant a la Dispute du Saint-Sacrement, M. Larose

devra aller aRome pour Ie copier sous la direction d'un maitre,

•• Qui surmonu longtemps Ie maitre-.ute!'

•• Au-deuus de 1a porte d'entree.
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ou pour y faire une premiere copie ou esquisse, et revenir a
Paris pour faire ce tableau, comme il est dit plus haut.

«Le Reverend Messire A.-L. Sentenne, de son cote, s'oblige

de payer aM. Franchere pour Ie tableau de la Transfiguration,

mille dollars, et cinq cents dollars pour chacun des deux autres

tableaux.

«Le paiement devra se faire comme suit: $150 immediate

ment au depart, ensuite $100 chaque mois, a partir du 1er

fevrier, et cela pendant 12 mois, Ie reste sera paye ala reception

des tableaux.

«Le Reverend Messire A.-L. Sentenne, de son cote, s'oblige

de payer a M. Larose, la somme de $1,700, dont $150 a son

depart, et $75 mensuellement a partir du 1er fevrier, et cela,

pendant 12 mois, Ie reste sera paye ala reception des tableaux.»

Le meme arrangement avait du se faire entre Ie cure, et M.

Saint-Charles, car, apartir de janvier 1891 jusqu'en juin 1892,

on peut retracer les cheques adresses tous les mois aux artistes,

9 rue des Fourneaux, 117 Notre-Dame des Champs, 59 avenue

de Saxe. En dec(~mbre 1892, Ie nom de Charles Gill apparait;

en novembre 1893, celui de M. Henri Beau. Et les paiements

se continuaient assidument: 18 bis Impasse du Maine, poste

restante rue Bonaparte, 22 avenue de Saint-Ouen, jusqu'en sep

tembre 1894, ou il semble que tous les tableaux furent finis.

lis occupent maintenant, en excellente lumiere, Ie troisieme

etagede la chapelle. Sous la premiere fenetre a gauche, au
fond de la nef, se trouve Ie Paradis Perdu par Ludger Larose;

puis, la Sibylle de Tibltr et I'A11nonciation, du meme peintre;
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La Dispuce du Sainc-Sacrement
(Copie par Ludger Larose)
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Le rocher de I'Horeb
(Peinture par Ludger brose)

Les Noces de Cana
(Peinture par Henl-j Beau)

La Multiplication des pains
(Peinture par J.-c. Franchere)
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dans Ie transept, Ia Visitation par Charles Gill, l'Adoration des

Mages par Joseph Saint-Charles, la Vierge, de l'Apocalypse, par

}.-c. Franchere. Dans ie transept droit, on voit d'abord Ie

Christ consolate'll-r de Franchere; ensuite deux scenes de I'his

toire de Montreal, par Saint-Charles: la Premiere messe aVille

Marie, et Ie Serment de Dollard et de ses compagnons; enfin

dans la nef, la Multiplication des pains de Franchere, les Noces

de Cana par Henri Beau, et Ie Rocher de l'Horeb, par Larose.

Le tableau du maitre-autel est une Descente du Saint-Esprit,

une copie de Lebrun qui ornait autrefois I'ancienne chapelle du
Grand Seminaire.

Ainsi la chapelle de Notre-Dame du Sacre-Cceur, malgre

l'erreur initiale de sa construction, malgre les defauts de son

style, est loin de manquer pour nous d'interet. 65

L'edicule de pierre, adosse a l'eglise, derriere la fa~ade du

cote du Seminaire, et qui sert de baptistere, fut construit

quelques annees avant la chapelle du Sacre-Cceur. Des 1855,

on se plaignait de manquer de baptistere; l'annee suivante on

demandait a l'arcrutecte de trouver dans l'eglise un endroit

propice, et de preparer des plans d'amenagement. En atten

dant, les baptemes se faisaient dans la sacristie, et ce regime dura

jusqu'en 1882. En avrll de cette annee-la, il est question de

construire un baptistere aI'entree de l'eglise, du cote de l'epitre,

avec chambre pour Ie pretre charge des baptemes et pour Ie

registre. En octobre 1882, l'edicule apparait, sur un plan offi

ciel-plan Morin-conserve au Seminaire. Le baptistere fut

eo Au-dessous 3 ,he 3men3g~e, de 189} ~ 189J, une voste 90lle des C3techismes qui
!lere maintenant de ven.iaire aux en£ants de chreur.
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bientot decore d'une copie du Bapteme de Jesus par Maratta,

pourvu d'un beau meuble de noyer noir, et de fonts baptismaux

en marbre et cuivre. A partir de l'automne 1926, la decoration

fut reprise; on completa les boiseries, et Ie peintre Ozias Leduc

couvrit les voutes et les murs de peintures symboliques, du plus

beau metier et du plus haut enseignement.

A l'entree du bapttstere, l'aute1 de sainte Therese de l'Enfant

Jesus a ete orne d'une statue de chene et de merisier, sculptee

par Elzear Soucy, et Ie mur decore par Emile Gauthier.
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TE 16 juin 1683, «Messire Franc;ois Dollier de Casson,

L grand-vicaire de Monseigneur l'Illustrissime et Reveren-
dissirne Eveque de Quebec et Superieur du Seminaire de

Mon-real bemt la cloche de l'eglise paroissiale de Ville-Marie

dont Ie sieur Anthoine Ie Febvre de la Barre, Seigneur du dit

lieu et conseiller du Roy en ses Conseils, Gouverneur et son

Lieutenant general en toutes les terres de la nouvelle France et

Acadie fut Ie parain et Madame Elisabet Souart femme de

Mons. de Longueil la maraine. On donna a la cloche Ie nom

d'Anthoine-Elisabet. Elle avait ete donnee par Monsieur

l'abbe de Fancamp, et quand elle fut benite Louis Chevalier et
Derrois etaient marguilliers.» 1

De toutes les cloches de Notre-Dame, celIe-la est la premiere

dont nous sachions Ie nom. II est fort probable que les chapelles

en planche, construites a la pointe a Callieres, avaient leur

cloche. II est sur que la chapelle de l'H8tel-Dieu, OU les offices

paroissiaux euren t lieu, a partir de 1656, etait surmontee d'un

elegant clocher abritant deux cloches. Nous ignorons leurs

noms, la date de leur bapteme et 1a qualite de leurs parrains.

Tout au plus pouvons-nous dire que ces cloches etaient de

fabrication franc;aise, comme l'Antoine-Elisabeth qui servit a
l'eglise cornrnencee en 1672, rue Notre-Dame.

]usqu'en 1728, la paroisse se contenta de cette seule cloche,

, Archives de fa Fabrique de Notre-Dame,
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Le depart pour Je Long-Sault
(Peinture par Joseph Saint-Charles)

La premiere messe J Ville-Marie
(Peinrure par Joseph Saint-Charles)

Le Christ consolateur
(Peinture par J.-c. Franchere)
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La Vierge de l'Apocalypse
(Peimure par J.-C. Franchere)

L' Adoration des M;lges
(l>einwre par Joseph Saint-Charles)

La Visitation
(J>einture par Charles Gill)
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rnais Ie 12 juin de cette annee-Ia, Ie sieur Pierre de 101 Tour,

fondeur, s'engage devant MM. de Belmo?t et de Lescoat, p.S.S.2

et devant les Marguilliers, a fondre une cloche de 1200 livres,

la Fabrique lui fournissant les materiaux et lui promettant pour

la fa~on 400 livres; de plus sa pension, araison de 15 francs par

mOlS.

Les materiaux, c'etait d'abord Ie metal, qu'on se procura a
la Longue-Pointe, B et de la vieille mitraille, achetee a la Soeur

Quenet; de Ia brique et de la terre pour construire le four;

du bois afin d'abriter la cloche. Quand Ie coulage fut termine,

la cloche fut pesee, puis au commencement de septembre,4..

montee dans la tour. 5 En ces deux occasions, on fit faire bonne

chere et l'on servit du cidre, aux sentinelles, aux ouvriers et au

fondeur. 6

Le nom .de cette cloche ne nous est pas parvenu; pas plus

d'ailleurs celui d'une autre de 700 livres que fit Ie Sieur de la

Tour, en septembre 1730, a la demande de MM. de Belmont,

Deat et Cheze, p.s.s. Cette fois, les conditions etaient moins

avantageuses pour Ie fondeur: on lui offrait 30 livres de

numeraire pour cent livres de metal, et 10 livres pour sa pen

sion 'pendant un mois. Cependant, on promettait de Ie re

munerer genereusement pour toute journee supplementaire.

Quarante ans plus tard, on eut besoin d'une autre cloche, et

, Le texte porte: LE5COU ADE.

• Maintenant Ie quartier Mercier, parois,e Saint-Fran<;ois d'Assc.c.

• Peut-etre Ie 13.

• La tour avait ete construite entre 1723 et 1721, mals elle ne port.it pas encore de
flkhe.

• La facture du fondeur est redigee en une orthographe des plw fantaisc.tcs.
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Ie Sieur de la Tour etant mort probablement, on s'adressa, Ie 6

septembre 1767, a james Henderson. 7 Celui-ci s'engagea a
fondre une cloche de 1500 livres fran~aises, - it faut preciser,

nous vivons apres Ia Conquete, - a raison de 16 sols tournois

(ou coppers) pour chaque livre de metal. lIla fondrait, ainsi

que d'autres dont la ville a besoin, dans Ia chapelle de Ste

Anne, c'est-a-dire dans Ie bas-cote de l't~glise, sur la Place

d'Annes. On ne sait quelles circonstances obligerent a trans

former ce lieu en fonderie.

Le resultat fut-il insuffisant? On est porte aIe croire quand

on s'aper~oit que pendant queIque temps Ia fabrication in

digene est abandonnee et Ies commandes de cloches envoyees en

Angleterre.

C'est ainsi que, Ie 28 aout 1768, M. Montgolfier benit la

Jacques-Joseph, de 630 livres, au son clair et riche, venue de

Londres. jacques Porlier, negociant, en fut parrain, et Marie

josephte Hervieux (Mme. P. Guy) marraine.

Bientot va commencer la longue serie des felures et cassures

dont Ies cloches de Notre-Dame furent Ies victimes. Le 16 juin

1771, il devint necesaire d'en remplacer une. Heureusement, a

Ia fin du meme mois, une nouvelle arrivee, de 444 livres, mit

Ia Fabrique al'aise. Ce n'est pourtant qu'en septembre 17728

qu'elle fut montee dans Ie clocher, et la feIee, descendue, pour

etre jointe a l'ancienne mitraille et expediee aLondres. C'est

eUe, sans doute, qui revint, l'annee suivante, pesant 928 livres,
et qui fut baptisee sous les noms de Thomas-Marguerite, par M.

• Certains documents disent Jacques Anderson.
• Cette annie est aussi marquee p3r Ia benediction d'une cloche pour llon-Secours.
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L' Annonciation
(Peinture par Ludger Larose)

La Sybille de Tibur
(Peinture par Ludger Larose)

Le Paradis perdu
(Peinture par Ludger Larose)
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Le plafond du Baptistere
(Osias Leduc)
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Montgolfier; M. Thomas Dufy Desauniers, agissant Comme

parrain, et Marguerite Rochert, Dame Jacques LeMoyne,

comme marraine.

Et nous voici devant un petit probleme historique qu'il faut

essayer de resoudre. La tradition, les journaux du temps, et

meme les archives affinnent que, en 1847, une des anciennes

cloches de Notre~Dame, du nom de Charlotte, fut donnee a
Saint-Patrice. Si I'on lit d'un peu pres les journaux de 1843

qui donnent l'inventaire du vieux clocher, demoli en aout de

la meme annee, on apprend que la premiere de ses cloches,

pesant 2167 livres, avait ete fondue a Londres, en mars 1774,

et expediee a M. Foretier, pour la Fabrique qui la paya

£167-11-10. C'est, a n'en pas douter, la fameuse Charlotte.
Mais Ies choses s'embrouillent lorsqu'on observe que la seule

cloche dont Ie nom se rapproche de celui-Ia,-la Charlotte
Olivier,. benite par Mgr Jean-Olivier Briand, en 1772, - et
dont mention soit faite dans Ies Deliberations de la Fabrique,

etait destinee aBon-Secours et ne pesait que 445 livres... Le

mystere s'obscurcit encore quand On constate que Ies deux

baptemes de cloches de 1771 et de 1773 sont consignes aux

Archives, et qu'un silence complet CQuvre toute l'annee 1774...

Un seul indice nous reste, et sans doute i1 suffit, c'est que, dam

Ie compte rendu du Marguillier en charge pour cette annee-Ia,

se trouve I'entree suivante :« 29 novembre: paye a M. Foretier

806 lines 8 (monnaie franl;;aise, i.e. 167-11-10 livres sterling)

pour solde d'une cloche.» Nous reconnaissons Ia Charlotte.
Baptisee comme Ies autres, elle alIa rejoindre ses soeurs an
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glaises et canadiennes, dans Ie clocher. Nous savons que, en

1797, elles etaient cinq, 9 vraiment belles, mais ayant Ie tort de

sonner tout Ie temps. Dix ans plus tard, leurs habitudes

n'avaient pas change, puisque un voyageur, 1 0 apn~s avoir rendu

horrunage a leur beau son grave, se plaint qu'on les sonne au

petit bonheur et si souvent que c'est une fatigue pour les voisins:

illogeait au Montreal Hotel, Place d'Armes.

Un si frequent usage exigeait une endurance que toutes les

cloches n'avaient point. Aussi voyons-nous, a la date du 17

mai 1818, que l'une d'elles est cassee et done inserviable. Ordre

est donne d'en faire fondre une nouvelle de 15 a 1600 livres,

a la nouvelle fonderie, pres de la ville, et une seconde de 1000

livres, pour remplacer la plus petite. Cette derniere sera gardee

comme cloche de secours, en cas de felures possibles. En novem

bre, les deux cloches sortaient de la Phoenix Foundry de Guy

Warwick & Co. 11; et Ie 19 du meme mois la Pierre-Marie

Marguerite, de 1668 livres, ayant pour parrain Pierre Berthelet,

et pour marraine Catherine Viger, Son epouse, et la Marie

Henriette, de 1154Iivres, ayant pour parrain et marraine N.-B.

Doucet, et Demoiselle Kember, son epouse, etaient toutes les

deux baptisees par M. LeSaulnier, cure de Notre-Dame. La

premiere rendit toujours un son desagreable: on disait, dans

fa ville, que la ·foudre 1\l.Vait frappee. La brisa-t-on vraiment

quand Ie clocher fut demoli, ou ne fut-elle pas plutot donnee

as. Jacques en 1857 ? ...

• Travels through Lower e,mada, par Isaac Weld (179 r-96-97).
10 Lamberl's Am-erica (1806-7-8).
11 Eller coQtaienl. d~duction faite du m~t.[ de Ia cloche feUe. £J78-17.11, nouveau

cours.
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En:fin, dans la seule annee 1820, Ie Marguillier en charge

doit vendre deux cloches cassees, a raison de 20 sols la livre et

s'occuper d'en faire fondre une autre. II s'adresse cette fois a
I. D. Ward & Co., de Montreal. Le 1er aout 1831, la cloche est

prete. Elle pese 1230 livres. M. Quiblier, de nouveau superieur

de Saint-Sulpice, la baptise. Elle portera Ie nom de sa marraine,

Marie-Angelique Deslauriers (Mme Pierre Baudry), son parrain

ayant ete Felix SouJigny, marchand. 1 2

... '" ..

On se rappelle que la constmction des deux tours de la

nouvelle eglise Notre-Dame, decidee en juillet 1840, commencee

au printemps de 1841, se termina en fevrier 1843. Des qu'il

en avait ete question, on s'etait mis a rever a un carillon qui
flit en harmorue avec la beaute de l'eglise, et les gens pratiques

ne tarderent pas a se renseigner aupd~s des grands fondeurs

europeens. Nous verrons plus tard 13 les Marguilliers remercier

Ie Seminaire de Montreal «pour l'excellente idee qu'il a eue de

suggirer aux Paroissiens la necessite d'avoir un jeu de cloches

et pour l'infatigable et genereuse maniere dont il a agi pour

les obterur.» On avait commence par ecrire aHildebrand, de

Lyon, et a quelques maisons anglaises, de Birmingham et de

Londres, meme avant que les Marguilliers de l'Oeuvre fussent

autorises, Je 2 mai 1841, <<a aviser aux moyens de procurer a
la paroisse un cariJJon de huit cloches.» On stipulait que la

plus grosse devrait peser 6000 livres (60 quintaux) et la

1. Elle fur donnee plu. rard, it l'egli'e Norre-Dame de GrOces.
11 17 decembre 1843.
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LES CLOCHES

deuxieme, 4000; on s'enquerrait de ce que serait Ja pesanteur

respective des autres, Ie prix de chacune et les conditions de
paiement.

Les reponses arriverent en octobre 1840. Hildebrand, sous

la signature de Gedeon Moret, sans s'astreindre aux questions

posees, envoie quelques details pratiques et ... une dissertation.

n a dote la cathedrale de Rodez, en 1844, d'une sonnerie fort

vantee par M. Grimal, Ie vicaire general, par Mgr Giraud,

archeveque de Cambrai, et par Ie Journal de l'Aveyron. «II

n'y a aucune comparaison a faire, dit-il, avec les grossiers

ouvrages qu'on fait presque toujours, d'une ornementation

ridicule et d'une qualite de son qui choquent les moins con

naisseurs par leurs discordances ... eela tient a ce que l'art de

1a fonte des cloches, au lieu d'etre exerce par des artistes ayant

de I'instruction et du gout, est abandonne a des ouvriers

mouleurs sans connaissance et sans talent, qui n'ont d'autre

souei que de faire des cloches ou plutat des especes de chaudieres

... Sans vouloir discrediter personne, je puis ajouter que la fonte

des cloches aParis est encore plus arrieree peut-etre que partout

ailleurs, ce qui m'a singulierement etonne ... »

Quelques semaines plus tard on recevait d'Angleterre des

soumissions plus precises de deux maisons. L'une d'elles qui

promettait un carillon «not to be equal'd by any in the world»

offrait 8 cloches, d'un poids total de 205 quintaux, au prix de

Is. 2d. la livre ou £6-10-8 Ie quintaL La seconde proposait un

meme nombre de cloches,14 d'un poids de 186 quintaux, a
1i A$'SOZ ,emblables ~ celles d'York, dis.it-on.
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raIson de £7 Ie quintal, ce qUl faisait une somme totale de

£1372-7-6.

Cette derniere malSon, point nommee dans la lettre des

agents intermediaires, n'etait autre que la Whitechapel Bell

Foundry. Ses armes portaient une cloche et la devise «Percute

dulce cano.» Dirigee acette epoque par les deux freres Thomas

et Charles Mears, eUe pouvait se vanter d'avoir fourni, entre les

annees 173 8 et 1810, 5 a12 cloches aplus de 260 eglises, parmi

lesquelles York Minster, 1
5 St-Mary-Ie-bow a Cheapside, la

Cathedrale de Canterbury; 1 6 et entre 1810 et 1840, a 150

eglises, dont la cathedrale de Trinidad et celle de Quebec; enfin

d'avoir fabrique Ie fameux «Great Tom» deLincolnd'unpoids

de 5 tonnes et 8 quintaux, qui devait, dans la suite, troubler Ie

sommeil des Marguilliers de Notre-Dame .•.

De tels exploits ne pouvaient qu'impressionner favorable

ment la Fabrique. Au mois de mai 1841, e1le avait resolu de

confier la fabrication de son carillon a la fonderie de White

chapel. Elle met sur pied la souscription publique. 17 Mais

les tours etant a peine commencees, rien ne pressait. Ce n'est

donc qu'en fevrier suivant que la correspondance reprend pour

de bon. Dans l'intervalle, ]'ambition des Marguilliers s'etait

accrue. Huit cloches, c'etait bien; mais pourquoi pas dix,

comme aYork; et pourquoi pas un bourdon, comme aLincoln?

,. [0 cloches, 53 quinuux.

,. La «Dunstan» pes. 3 tonnes 10 cw!.

'T La v:ueur du quintal ayant eL~ :fixee ~ £ 10 d'Haljfax, Ie Seminaire promer 54
qUlntau", John Doneg:uli 27, O. Berthelet 22, Jules Qu..nel 17, Aubert Pare 14, I'abb~

Louis Parent 13, Jean Bruneau 11. Une trentaine d'autre:s souscripteurs .'engagent pour
des sommes voriant de £S 0 ~ £5.
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MM. Hubert Pare, Jean Bruneau et Albert Furness ecrivent

donc aux fondeurs. Ils acceptent la proposition d'octobre 1840,

a certaines conditions, savoir: que les cloches doivent former

la gamme, car on veut « jouer des airs» ;que sur chacune sera

grave Ie texte qu'on enverra; qu'un expert, dont Ie voyage sera

paye par la Fabrique, viendra les poser; que Ie paiement se

fera 30 jours apres la reception des cloches. Les signataires

s'informent ensuite de la maniere de placer les jalousies des tours,

c'est-a-dire les abat-son; ils reclament Ie meiIleur mecanisme

pour sonner les offices, Ie tocsin, et pour executer des melodies;

ils signalent une methode ingenieuse employee a Saint-Sulpice

de Paris, et «a good key-mechanism» qui se trouve a Calais ou

aDunkerque. Enfin ils ajoutent: «Beaucoup sont d'avis que

les cloches de fabrication anglaise n'ont pas Ie son moelleux,

grave et solennel, des anciennes cloches ou de celles qu'on

fabrique sur Ie Continent.»

Cette derniere opinion appelait une rectification: elle ne

tarda pas a venir. Les MM. Mears repondent que «pour la

qualite du son, aucune cloche continentale n'egale les cloches

anglaises de meme poids et que d'autre part, les meilleures

cloches d'Angleterre ont ete fabriquees au siecle dernier,» et

par consequent ne sont pas tellement anciennes. lis repondent

aussi aux informations demandees re1ativement ala maniere de
sonner les carillons 1 8 : les principaux «chime-makers» du pays

sont les MM. Moore, qui n'ont pas d'autre systeme que la mani-

]. On voit encore, dans 1a tour des 10 cloches, Ie. cestCli d'un clavier d~saffect~. n
avait ~t~ construit, vcrs 1887. par M. Desrocher<, p..... II servait peu, I'effer en ayant ete
jug" peu favorabJemen t.
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pulation. Enfin ils estiment a 18 quintaux Ie poids des deux

cloches supplementaires et donnent le prix du Great Tom:
770 livres sterling.

Cette lettre est datee du 3 avril 1842. Les Marguilliers

avaient deja envoye aux fondeurs Ie texte du lettrage qu'ils

desiraient trouver sur les 8 cloches. Des Ie 30 mai, ils leur

ecrivaient pour qu'iJs ajoutent les cloches de 18 quintaux,l 9 et

un bourdon de 15000 livres (133 quintaux) qui devra porter Ie

nom de Marie, et sur lequel on placera une effigie de la Vierge

et de Saint-Jean-Baptiste, un bateau avoiles avec des emblemes

du commerce et une inscription appropriee, qui sera expediee

incontinent. 2 0 Deux semaines plus tard Ie correspondant mont

realais annonce que, les cultivateurs canadiens voulant con

tribuer, eux aussi, a l'achat du bourdon, on devra ajouter a la

phrase: «Ex piissimo mercatorum, artificum,» Ie mot «agri

colarum,» 2 1 et appliquer leurs emblemes : charrue, herse, faux,

faucille, etc. On voit par la comment on s'y etait pris pour

de£rayer uile aussi forte depense.

La commande du bourdon retarda l'expedition des autres

cloches. Bien qu'a Montreal on eut pre£ere les recevoir avant

l'hiver, les fondeurs crurent mieux faire de les garder jusqu'au

printemps. Ils re~urent, en janvier 1843, la visite de M. John

Ostell, Ie constructeur des tours, qui leur expo,sa si clairement

la situation de l'eglise Notre-Dame, et se rendit lui-meme si

I • Tancr~de-Genevi~ve et Augustin.
•• On ajout.it que M. Carrj~re, superieur de Saint-Sulpice ~ Paru, (17 rue du Pot

de fer) envertait ~ MM. Mears des «silk stuffs~, pour Ie placement de. clocbes ~ Mont
rC.1. On pri.it ceo MM. de s'en charger.

• 1 CuJ tiva teurl.
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bien compte de ce qu'il fa1Iait preparer pour mettre les cloches

en place, que ron jugea inutile renvoi d'un expert. M. John

Ostell s'embarqua, dans Ja derniere semaine de mars, sur Ie

Lady Seaton (capitaine Temperley), avec les dix cloches; et

Ie 24 mai, iI touchait Montreal. II apportait aux MarguiIIiers

l'assurance que la grosse cloche serait coulee dans deux mois

de lao
En avril precedent, M. Quiblier, superieur de Saint-Sulpice,

avait ecrit au nouveau gouverneur du Canada, Sir Charles

Metcalfe, d'abord pour Ie feIiciter de son heureuse arrivee au

pays, en second lieu pour obtenir exemption de taxe sur les

cloches. «Nous attendons prochainement, disait-il, des manu

factures de Londres pour l'eglise catholique de cette ville un

jeu de onze cloches. La premiere porte Ie nom de la Reine du

ciel Maria; la seconde porte celui de la Reine de la Grande

Bretagne Victoria; la troisieme, celui de Eduard1ts-Albertus.

Toutes sont marquees aux armes de la couronne. II me sem

ble que d'aussi augustes noms ont droit avec toute leur suite,

de tirer au pair sur la caisse militaire et de voyager Jibrement

dans toute l'etendue de l'Empire Britannique, sans avoir de

taxe a payer dans aucun port qu'ils visitent.» Le Superieur

demandait aussi remise des droits provineiaux, en rappelant que

cette faveur avait deja ete accordee et qu'il s'agissait d'une

chose d'utilite publique.

La reponse de Kingston, - residence du Gouverneur, - fut

affirmative quant au paiement au pair des £2500; elle etait forte
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ment dubitative quant al'exemption des droits provinciaux. De
fait on dut les payer.

Les deux tours attendaient leurs cloches. Ce fut la tour
de b Temperance, du cote de l'Evangile, qui r~t les nouvelles
arrivees. Celles-ci qui avaient touche notre port Ie 24 mai,
veiHe de l'Ascension, furent benites Ie 24 juin, fete de S.-Pierre,
apres Ie sermon de M. Roupe, p. s. s., par Mgr Bourget, et
sonnerent pour Ia premiere fois, a midi, Ie 18 juillet, fete de
saint Vincent-de-Paul. Leur son etait exce11ent. Avant leur
depart d'Angleterre, Ie compositeur Novello'J2, «one of our
first rate professor of music,,, et organiste de la chapelle catho
lique de Moorfields, les avaient examinees. S'etant aper~u que
quelques-unes n'etaient pas justes, iJ les avait fait limer aI'in
terieur; de telle sarte qu'elles arrivaient a Montreal formant
une octave parfaite.

On se les figure facilement toutes dix, Ie jour de leur
bapteme, habillees de velours et de draps d'or £leud, et couvertes
de dente11es aI'aiguille ou au tambour,-l'une d'e11es en deuil
de son donateur. Chacune porte sur sa surface, d'un cote les
armes d'Angleterre, et de I'autre, les annes de Ville-Marie (sauf
Ja cloche du Seminaire qui porte les annes de cette maison), Ie
nom du fondeur, Ie lieu et l'annee. Parrains et marraines se
tenaient aupres.

La cloche du Seminaire Marie-Victoria, qui eut pour parrain
M. Quiblier, Ie superieur, chantait en ut tenor; la seconde, en
re, qui eut pour parrain et m~rraineM. et Mme Furness, re~ut

.. Vineenc Novello, nc a Londres, en 1781, d'une Eamille icalienne, mort en 1861.
Organi3~ de I·amba.ss~de pnrtugais•• auteur de nombreux morceaux.

[ 198 ]



LES CLOCHES

les noms de Edouard-Albert-Louis; la troisieme, en mi, donnee
par M. et Mme Donegani, s'appela Jean-Genevieve; la qua
trieme fut nommee Olivier-Amelie, des noms de M. et Mme
Berthelet, eile sonnait Ie fa; Mme Quesnel avait paye la cloche
en sol, qui fut baptisee Jules-Joseph; Hubert-Justine, la sixieme,
don de M. et Mme Hubert Pare, sonnait Ie la; Ie cure de Re
pentigny, M. Parent, parrain de la septieme, en si, voulut qu'eIle
portat son nom, Louis; M. Jean Bruneau oifrit la huitieme, qui
faisait I'octave en ut, la Jean-Marie; enfin la TancrCde-Gene
vieve, don de M. et Mme Bouthillier~ et l'Augustin, don de M.
Perrault, sonnaient respectivement en re et en mi al'octave.:I B

If. .. ..

Qua.nd, en juillet, ces dix belles cloches ala fois, repandirent
leurs ondes sonores sur la ville attentive, nos peres durent se
sentir emus. QueUe ne fut pas leur joie, lorsqu'iIs apprirent que
la cloche rnonstre, la Grande Marie, s'etait embarquee, elie
aussi, sur Ie Lady Seaton et serait bientot au port I

Cet embarquement, on Ie sut plus tard, avait etc mouve
mente. Les journaux du temps, Ie «Montreal Herald,» en par
ticulier, du 11 septembre 1843, racontent comment cette cloche
-1a plus belle au monde de son poids, dont Ie metal avait mis

"' Ihe: 6,0I11ivre.!=£H-I-12-11
2eme: 3,633 = £318- -1- 0
Hme: 2,730 =£286-11- 1
-Ierne: 2,11-1 = £23-1- 2- 3
Jerne: 1,631 =£19-1-U- 7
6.rne, 1,-163 = £180-19- J
7eme I 1,200 =£166.16- 9
8erne: 1,093 = £150-17-11
gerne: 92-1 = £13 6-18- 8

10eme: 897 = £1304-14-10
le rn6tal des cloche.! avait coute $7,600; Ie transport $ 3,-100; lea robes $I ,600.
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15 minutes a couler de la bouilloire dans Ie moule, dont Ie

battant seul pesait 326 livres, -comment cette cloche avait

exige des precautions speciales, et comment il avait faBu con

solider la passerelle qui reliait Ie West Quay au Brandy Quay,

par ou elle devait passer.

Elle nous arriva en octobre. Le 20 de ce mois, la Grande

Marie, pesant 16325 livres, decoree de drapeaux, montee sur

une voiture a six roues, fut trainee aforce de bras, au moyen

de longs cables, du port jusqu'a l'eglise, pendant que du haut
de leur tour les dix autres cloches sonnaient sa bienvenue. Le
long du parcours, les curieux admiraient les figures en relief
dont son £lanc etait decore: la Vierge Marie d'abord; dans un
deuxieme compartiment, St-Jean-Baptiste, sa houlette en main,
et aupres de lui son agneau, «avec tortis compose de feuilles
de rose, de chardon, de tre£le et d'erable et au-dessous un
castor»; dans Ie troisieme compartirnent, un Valsseau voguant
a pleines voiles; dans le quatrieme enfin, des emblemes de 13
culture et de I'industrie. De ce cote -se lisait l'inscription:
«Negotiamini, dum venio. Omnis spiritus laudet Dominum»
(Travaillez jusqu'ace que je revienne ... Que tout esprit Ioue Ie

Seigneur) avec diverses dates, de la fondation de Montreal, du
pontificat de Gregoire XVI, du regne de Victoria. De I'autre
cote, mention etait faite des donateurs et des fondeurs.

Pendant une semaine, la cloche resta au bas de la tour de
la Perseverance, pres du Seminaire, gardee la nuit par des
agents de police. Le 29, Mgr Bourget la baptisa sous Ie nom
de Marie-Jean-Baptiste. Payee en _grande partie par les corps
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d'Artisans, de Marchands et d'Agriculteurs, elle eut pour par

rains et marraines des representants de ces diverses categories:

M. Joseph Boulanger et Mme Olivier Frechette pour les

artisans; M. Jean-Louis Beaudry et Mme Louis Boyer pour les

marchands; M. Simon Valois et Mme Maurice Cuvillier pour

les agriculteurs. On a garde Ie nom de ceux qui queterent, ce

jour-la, dans la nef et dans les jubes; on sait aussi que Ie sermon

bilingu,e fut prononce par M. de Charbonnel, p.s.s., plus tard

eveque de Toronto. Un mois apres, veille de Noel, a midi,

sous l'effort de seize hommes, Ie gros bourdon sonna pour la

premiere fois. Sa voix etait melodieuse et sonore, disent les

annates du temps. EIle apportait au choeur des cloches la note

grave qui lui manquait.

Les Montrealais etaient tres fiers de leur nouvelle sonnerie.

Insatiables de l'entendre, ils auraient voulu que les tours fussent

munies de cadrans qui auraient'marque les heures au moyen du

carillon. En 1857 surtout, il en fut serieusement question. La

ville demandait que l'horioge fut eclairee au gaz. La Fabrique

se declarait incapable de faire une telle depense. On propose

alors de donner un concert d'opera au profit de l'horloge.

D'aiIIeurs Ie Seminaire se declarait pret a souscrire une' certaine

somme. On s'etait enquis des prix du mecanisme necessaire

chez John Moore & Sons, 38 Clerkenwell Close, a Londres, qui

en avait etabli un peu partout de 1803 a 1843,2" de meme chez

•• Ceux-ci demaodaieot £620, au 391 au 310.
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William Vale, 32 Paul Street, Finsburry.26. On sait que ces
negociations n'eurent aucun resultat.

Le bourdon causait quelque inquietude. En dckembre 1843,

des experts avaient declare que son joug (yoke or stock) etait
insuffisant et qu'il y avait du danger aIe sonner. En mars 1844,

les fondeurs de Whitechapel repondaient d'une maniece rassu
rante aux observations qu'on leur avait communiquees. Le 27

mai, la Fabrique exprimait sa satisfaction et soldait ce qui restait
apayer sur la facture. 2 6 Or un grand malheur ne devait pas
tarder ...

Le 23 juin, veille de Ja Saint-Jean-Baptiste, comme on
ebranlait Ie bourdon pour annoncer la fete du lendemain, it
rendit un son desagreabIe!... On I'arreta immediatement.
Puis I'on fit venir de la fonderie Ste-Marie, deux specialistes,
George Rogers et William Parkyn, qui I'examinerent attentive
ment. lis reconnurent qu'it etait fele (fractured) a I'interieur,
dans sa partie la plus epaisse, adeux ou trois endroits, mais ne
purent fixer la cause de l'accident.

Avant que Ia population flit bien au courant de I'affaire, Ie
Superieur du Seminaire ecrivit a Londres une Iettre desolee.
Sous sa plume, cette felure prend les proportions d'un malheur
national:

«Nous avons monte la cloche seion toutes vos indications:
nous ne I'avons fait sonner que 10 fois par 12 hommes, et tinter
6 ou 7 fois par un seul homme et jamais plus longtemps qu'un

•• Ceux-III demaadalent £} BO, ou 320, ou 220 .

•• On anit d~jll veu~ £800 sterling, en novembre 1843; on veruit, cette fou, £37B-10.
I.e bourdon I coQr~ $4,841.00. y compris I.. accC$~oires.
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quart d'heurej les belles gravures que vous nous avez envoyees,

nous les avons repandues dans Jes deux Canadas. Veuillez bien,

par Ie premier steamer nous informer de ce que vous VollS

proposez de faire et nous indiquer la marche que nous devons

suivre, pour re£ondre cette cloche qui a deja retenti dans Ie

monde entier.»

La mauvaise nouvelle, on Ie con~oit, fut un coup pour la

maison Mears. Ces messieurs repondent qu'ils se perdent en

conjectures. Comment une si belle ,cloche, la plus belle qui
soit sortie d'une fonderie, a-t-e11e pu se fHer? Quoi qu'il en
soit, puisqu'elle est brisee, Ie mieux, c'est de la renvoyer. IJs
l'examineront pour voir si c'est la faute de la fonte, et alors

l'accident retombe sur eux et its refonderont a leurs frais;
ou si c'est un dommage cause naturellement par l'usage (an

accident may happen in the 1st as easily as in the 100th year
of a bell's creation), et alors la refonte restera aux frais de la
Fabrique, asavoir: £300, plus Ie fret.

En gens avises, les fondeurs commencent une enquete dis

crhe aLo~dres meme, tandis que les Marguilliers, aMontreal,
font examiner de nouveau la cloche et sondent l'opinion, pour

Ie cas OU il faudrait faire de nouvelles depenses. Cette fois, les
bienfaiteurs montrent moins d'entrain. C'est pourquoi on
demande aux experts examinateurs si la cloche pourrait etre

repuee sans aller jusqu'a la refonte? MM. Rogers et Parkyn,
auxquels on a joint M. Ward, repondent qu'ils ne connaissent

pas de procede de reparation. Quant ;da cause de la felure,

its n'en veulent rien dire officiellement, mais ils laissent echapper
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l'opinion que la cloche thait trop mince dans ses parties fortes.
M. Ward ajoute meme que «the metal is too hard.»

Ces constatations et avis sont tout de suite transmis en

Angleterre, et MM. Mears les retorquent point par point. n
ne faut pas songer aconstruire une fonderie aMontreal, disent
ils, ni ay envoyer un fondeur. Meme si les depenses n'etaient

point un empechement, on ne peut pas savoir quelle cloche
serait ainsi produite. Quant au metal 2

7 employe dans la

Grrmde Marie, c'est l'ordinaire, «adopted for the production of

brilliant mellow and sonorous tone.» La forme? c'est celle que

l'experience leur a enseigne etre la meilleure, celle de Tom de
Lincoln, celle du Grand Pierre d'York, actuellement en voie

d'achevement. On regrette de ne pas trouver d'autre explication,
mais Ie bourdon de Montreal a dfi etre mal sonne par inadvert
ance. Pourtant, puisque la refonte de cette cloche est pour eux
une affaire d'interet et d'honneur, ils se contenteront de £150.

L'hiver se passe et l'enquete des fondeurs se continue. TIs

interrogent Ie nouveau capitaine du Lady Seaton, John Duffill.
Celui-ci a appris de «some one connected with the church or
committee,:1> que lcs Marguilliers, non encore satisfaits d'en

tendre Ie bourdon a 18 milles de distance, avaient remplace Ie
battant expedie de Londres, par un autre beaucoup plus lourd.

Le Superieur de Montreal, M. Quiblier, mis au courant,
redige a la date du 27 mars 1845, une lettre fort emue, OU il
proteste contre de telles allegations. II n'y a eu ni addition, ni

" Le J mars 1845, ils ajouteront que ce m~tal est I'egal sinon Ie superieur de tout
m~[a.1 f .. n~ai5; et qu'it, envoient de> cloches en Fr.nce meme et en Russie ou on leur
donne Ie premier rang. '
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substitution: il de.£ie qui que ce soit de Ie prouver. D'ailleurs

la cloche est en place, chacun peut s'en rendre compte. Lui

meme a empeche que l'on utilise pour une des petites cloches

un ancien battant; a plus forte raison l'aurait-il fait pour la

grosse. II regrette que l'on jette sur des hommes honorables un

tel soup~on. Personnellement, il se plaint que l'on donne a
l'affaire une pareille toumure, car c'est lui qui a pousse les

Marguilliers vers la maison Mears. Et il termine par cette

phrase attristee: «L'accident survenu ... est une des plus
grandes peines que Yaie eprouvees dans rna vie.»

Les fondeurs comprirent qu'ils s'etaient mepris. Dans leur
reponse du 18 avril, ils s'excusent et ajoutent : «si la cloche n'est
pas d'un metal pur, -et on Ie verra facilement en la brisant,
nous en fonderons volontiers une autre; si Ie metal est pur,
la cloche n'a pu etre brisee que par une violence indue, acci
dentellement ou autrement.» Ces messieurs, on Ie voit, gardaien t
toujours une echappatoire. Ils en seront pour leurs frais, ainsi
que la suite va Ie prouver.

A la fin de mai, a Montreal, la cloche etait brisee et
descendue de son clocher. Les 177 gros debris et les 5 boites
de petits furent examines et peses, avant l'embarquement. Or,
on s'aper~ut que Ie metal n'etait pas irreprochable et que Ie
poids en etait tees inferieur acelui pour lequel on avait paye.
M. Quiblier Ie fit savoir aux fondeurs. Dans une premiere
lettre, il leur signale que leurs ouvriers n'ont pas entiecement
execute l'ordl"e de n'employer qu'un metal de premiere qualite :
c'est l'avis du fondeur Redmond qui l'a brise et ils pourront
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eux-memes s'en rendre compte. Dans une seconde lettre (13

juin) plus surprenante encore, alaquelle etaient joints plusieurs
«affidavits,» 2 8 illeur disait en substance: nous vous avons paye
£1022 pour une cloche de 146 quintaux; or la pesce reveIe que
nous avons ete frustres de 23 quintaux. 29 Vous comprendrez
votre devoir. On nous avait conseille de peser la cloche ason
arrivee; nous l'avons neglige; c'est pourquoi nous n'ebruiterons
pas cette aventure, autant pour nous proteger que pour vous
menager.

On devine l'ahurissement de Londres acette nouvelle. Les
MM. Mears, «surpris et mortifies,» - nous les croyons absolu
ment de bonne foi,-eherchent des explications: en Angle
terre, on n'a pas de balance 80 assez puissante pour peser une
cloche monstre une fois terminee; on ne peut que peser Ie
metal avant la fusion, et 1'0n fait ensuite une deduction ap
proximative; sans doute, dans Ie cas actuel, OU la fusion avait
ete portee aune plus haute temperature, il y avait eu plus de
perte que d'habitude. Quoi qu'il en soit, voulant faire contre
mauvaise fortune bon coeur, eux, les fondeurs sont prets apayer
la difference.

De son cote M. Quiblier ne conservait aucun ressentiment.
Depuis que, aMontreal, on avait appris Ie poids de la nouvelle
cloche d'York, on desirait en avoir une plus grosse: il fallait
pour eela depasser douze tonnes. Le Superieur ne s'opposa pas

•• Ceux de M. Jean Bruneau. marguiJlier, de M. E.-A. Dubois. procureur de 1.
Fabrique et de M. JarnC3 Redmond, ingenieur.

•• Enctement fa cloche brisee pesait 12S ewt-O-l2 lb••, auxquelles iJ faut joindre SO
lb!, perdues au eouu de I'operation.

• 0 La ndtre avait ete fabriql',ee par G.-P. Warren.
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LES CLOCHES

acette augmentation de cinq tonnes sur l'ancien bourdon. II
chargea au contraire M. de la Grave de porter a Londres ses

propositions. Bien que Ies souscripteurs fussent moins em
presses que la premiere fois, -£3 50 seulement avaient ete

promises a la date du 12 novembre 1845,-on sent que la
Fabrique tient trop a l'exploit pour ne pas l'accomplir. On
finit bientot par s'entendre.

La cloche peserait donc 12~ tonnes, ou 250 quintaux, ou
24,500 livres. La fonderie Mears mettrait au credit de la

Fabrique Ie montant de la premiere facture du bourdon, et lui

vendrait Ie metal additionnel a raison de £7 Ie quintal ou de
£140 la tonne. Quant aux £150 demandees pourla refonte, M.

Jean Bruneau, marguillier, protestait que la Fabrique ne les
paierait pas et avertissait les MM. Mears qu'ils n'eussent pas a
y compter. 81 Le 28 janvier 1846, ordre de Montreal etait

donne de proceder.

Les marguilliers savaient que la cloche ne pouvait etre
fondue que dans trois ou quatre mois. De fait elIe ne fut prete

qu'apres plus d'une annee. lIs l'attendirent patiemment, mais
s'occuperent dans l'intervalle d'obtenir remise des droits pro

vinciaux. Leur supplique s'adressait, cette fois, au Tres Ho
norable Charles Murray, comte Cathcart. lIs lui rappelaient

l'importation des 11 cloches en 1843, la somme de £151-9-2

qu'ils avaient payee comme droits d'entree; ils insistaient sur Ie

fait que ce carillon etait un ornement pour la ville et une
sauvegarde contre les incendies; iIs deploraient l'accident du

'1 II av.it .ullSi iel question d'un apert qui strait vcnu lurveiller 11 PO'" de Ia
cloche. On y renon~•.
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bourdon; et terminaient en priant qu'on voulut bien remettre
la taxe d'entree, pareille faveur ayant ete accordee a un eta
blissement religieux du pays. Le gouverneur en son conseil
repondit que, al'epoque OU les cloches susdites etaient arrivees,
il n'existait pas, dans la province, d'autorite competente pour
la remise des droits (any adequate authority for the remission
of duties), et que, par consequent, lui, n'y peut rien I Les
marguilliers revinrent a la charge: us n'obtinrent pas tout 82,

mais du moins remise de la taxe payee sur la premiere cloche,
et n'eurent a debourser que les droits sur l'excedent de poids
de la nouvelle.

Revenons a l'ete 1847. Le 29 aout, les marguilliers en
assemblee decident que Ie gros bourdon, «attendu momenta
nement,» II II ne sera pas monte tout de suite au beffroi, mais
qu'il sera place sous un hangar pour l'hiver, et que ce hangar
devra etre construit pres du portail de l'eglise, aussitot la cloche
arrivee. Deux jours plus tard la cloche entrait dans Ie port de
Quebec, apres une traversee d'un mois, sur Ie navire Ottawas
(capitaine Spencer) ,et atteignait Montreal Ie 19 septembre. Le
marguillier en charge s'occupa tout de suite du debarquement,
qui s'effectua Ie 23 du meme mois et dura six heures. Quand
Ie charriot re~ut son enorrne charge, il s'enfon~a dans Ie quai.
On parvint a l'en degager et il porta lentement son auguste
fardeau jusque devant l'eglise paroissiale.

Quelques jours plus tard, la Fabrique offrait au capitaine

•• On rcpondit: «Under the existing 't~te of the law. it i, considered that the
exemption applied ,for hao been virtually refuged hy the Legislature.» 9 sept 1847.

•• n cuit parti de Londr., Ie U juillet.
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Spencer de l'Ottl1Was, un jeu de pavillons et une tabatiece

d'argent avec inscription, en temoignage de reconnaissance

pour ses soins al'embarquement et au debarquement de la cloche.

Us n'oubliaient pas non plus les maitres-charretiers Comte, St

Amour, Bleau et Parent et leur offraient a chacun une topie
daguerotypee Ju Jaguerotype de la cloche. 8.

Le meme jour James Flynn, qui avait garde I'eg!ise Saint

Patrice en construction, devient gardien de la cloche sow son
hangar, araison de 2 chelins par jour. 8 Ii nest temps que now

aussi, nous nous approchions pour admirer Ie bourdon Jean
Baptiste. Son diametre aI'ouvenure mesure 8 pieds 7 pouces;

sa hauteur 5 pieds 11 pouces; son diametre au sommet 4 pieds,

8 pollees. Ses £lanes sont ornes des images de la Sainte-Vierge,

patronne de Ville-Marie et de Saint-Jean-Baptiste, patron du

Canada franl;ais; y figurent aussi des medaillons representant

I'agriculture, les manufactures et Ie commerce. Les inscriptions
sont en latin: 8 6 elles portent 1a date de 1847, et ajoutent que
cette annee est la 202e de la fondation de Ville-Marie. Gest
une erreur puisque )a ville remonte a 1842. Les fondeun

"' En 186S, c: pour r~compeJUer To\USaint. Lecompte. IUlltre charretiet', da t. pciDe
qu'i! ,'est donn~e lou du tran'port de- d.i.J: cloche. et' du bourdon, du port A 1'~g1iJe, on "Ii
.ccorde la sonnerie du bourdoo 1 000. dcch .• :)

" Le haogar ne fut ftrm~ que Ie 6 dccembre.

Aooo Domini 1847
Fundatae Muimopolis 202
Pii P.P. IX, Pontificnul I

Regni Viccoriae Brin.ruarum 10
Ex piio,imo mercatorum, agocolarum
artificumque Mari.nopolitensium dono

Carolu. et Georgiu. Mears Londini fecerunt.
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obeissant aux recommandations des marguilliers, corrigerent Ie
reste de I'inscription du premier bourdon, mais fuent cet oubli.

Parent des cloches des plus celebres cathedrales anglaises, fondues

elles aussi aWhitechapel, Ie bourdon Jean-Baptiste I'emporte en

dimensions et en poids sur les bourdons d'York, d'Oxford, de

Lincoln, de Londres, et aussi sur ceux de Paris, de Malines, de

Cologne et de Gand. Le son qu'i! emet, ainsi s'exprime la

prose du temps, «est grand, plein, sonore et majestueux, it est

sur la clef F. sous la ligne- basse clef de la gamme du piano.» 11 7

n ne fut baptise que Ie 18 juin 1848; car on voulait Ie

placer dans Ia tour aussitot apres la ceremonie; et it arriva que

l'ascension de cette enonne masse d'airain exigea des moyens

qu'il fut impossible de reunir plus tot. En ce dimanche de

juin, Ie bourdon re~ut definitivement Ie nom de Jean-Baptiste.

A l'issue des vepres, M. Billaude1e, ex-superieur de Saint-Sul

pice, pronon~a «un discours bien approprie ala circonstance,»

• f Voici la liste des outr~ bourdons qui l'emportent sur Ie notre:
M05cou, (No I) Tur KolokaJ (A. D. 17H) b,;,,~ .
Birmoh, Mingoon .
Moscou. (No 2) S.int-Ivan (A. D. J819) ..
P~kin .
Birmah. Mah. Ganda ..
Ni.hni.Novgorod , .
Moscou (No J) Egli,e du Redempteur (A. D. 1879) ..
Montn12rtre, La Savoyarde ..
Nankin, Chine ..
Londres. Saint-Paul, (A. D. 1881) ..
Olmutz, Boheme .
Vienne, Autriche (A. D. 1711) ..
Westmin.stt.r, (A. D. 1856) .
Erfurt, Sue, (A. D. 1487) .
MOflJri.Jl, CQ,w!Q (A. D. 1847) fur facJure ..
Pa,;", Notre-D.me, (A. D. 168 n .
York, Angleterre (A. D. 1845) .
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Plan du seminaire,
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apres quoi, Mgr Jean-Charles Prince, eveque de Martyropolis
et coadjuteur de Montreal, accompagne d'un nombreux clerge,
proceda aux rites si expressifs de la benediction des cloches. B 8

Au bas des degres du choeur, Ie bourdon etait suspendu, a
trois pieds 'de terre, par un puissant levier. Ce1ui-ci disparaissait
sous des decorations d'un gout parfait et sous les riches ban
nieres de la societe Saint-Jean-Baptiste. Immediatement der
riere, dans la grande allee, les parrains et macrames occupaient
seize fauteuiIs. C'etaient l'honorable Louis-Hippolyte Lafon
taine et Mme Bedard, femme du juge, M. Louis Boyer et Mme
Charlebois, M. A. Prevost et Mme Pierre ]odoiI4 M. Charles
Wilson et Mme L.-T. Drummond, M. Louis Com.te et Mme
j.-B. Dubuc, M. Olivier Frechette et Mme N. Valois, M. E.
Prudhomme et Mme Decary.

Apres la benediction, et pendant que les fideles chantaient
Ie Te Deum,. on revetit la cloche d'abord d'une immense tunique
blanche de toile tine, puis d'une robe de velours cramoisie,
garnie de galons d'or et d'argent. Entin, comme c'est l'usage,
l'Eveque tit tinter Ie bourdon, les parrains et marraines a sa
suite ainsi que les principaux citoyens.

11 ne restait plus qu'a Ie transporter dans Ie clocher. Des
Ie mois. d'avril, la Fabrique s'etait preoccupee de cette opera
tion. Elle avait demande des soumissions par la voix des
journaux fran~ais et anglais. ag Elle stipulait que, apres avoir

•• Le Morning CO",,;" de Montreal, qui n'y comprenait rien, cririqua vivement Ie
rout, ,',;tonnmt que, «.u XrX~me 'l~cle, en plein jour », il fut permis de faire pareille
cereman;.. La Mjllf,vf rCcorqua qu'il oubliait de dire que cerre cloche venue d'Angleterre,
.ccWlait un deficit de poid. de 4,620 lb. que les fondeun voulaient cependant 5e faire
payer. .• L'ugument etair indirect mau avair une certaine porue.

39 Par exemple: Ie MOTltreal Herrdd, Ie Pilot and 10",nal of Cammerce, la Gazelle
de Quebec, etc.
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ete porte dans la nef, Ie bourdon devrait etre place dans )a
tour de la Perseverance. Les propositions des entrepreneurs
furent si exorbitantes, 4 0 que la Fabrique jugea plus economique
de se charg.er elle-meme de la chose, avec l'aide d'un ingenieul",
M. Ambroise Matte. Or les difficultes etaient plus grandes
qu'on ne Ie supposait. La premiere consistait en l'absence de
palm assez puissant pour soulever plus de 24,000 livres. Il
fallut avoir recours a la Compagnie du Chemin de fer de
Lachine, qui fournit les cables et les poulies. Les preparatifs
imrnediats durerent toute la matinee du 21 septembre. La
verification'du poids s'chant terminee vers 2 h., l'ascension
commen~a a 3 h. 30. A 6 h. la cloche atteignit la fenetre 41

par ou elle devait entrer, et a7 h. 30 elle etait suspendue. Depuis
lors, nulle felure. Son battant se decrocha, it y a quelques
annees, et rejoignit Ie sol en defon-.;ant Ies planchers; mais on Ie
remit bientot en place, et Ie son du bourdon Jean-Baptiste reste
toujours aussi vibrant, aussi solenneJ, aussi puissant: on l'en
tend jusqu'a la montagne de Saint-Hilaire, (a 21 miUes de
distance). C'est lui qui sonne les XL Heures, les grands services
et ... les humbles obseques des sulpiciens; c'est lui qui dame
la joie de Paques, qui accompagne Ie Te Deum des Fetes-Dieu,
et nous reveille pendant la nuit de Noel.

A la date du 31 septembre 1848, on avait encore a payer
la «cloche monstre.» Or la pesee avait revcHe un ecart conside
rable entre Ie poids de metal facture par les fondeurs et la pesan-

•• Gibeault et Deapn!e: £470; FraD~ois Leblaoc: £800.

• 1 La tuwtiOl1 rappone qu'U faUut defaire momentanemenc la ma~onne.rie. pour
Clargir la fenhre.
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La cour d'entree du seminaire

La cour d'ent.r:ee du seminaire,
en 1927
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teur n~elle. 4 2 La desagreable correspondance, echangee a

l'occasion du premier bourdon, allait donc recommencer. Pour

l'abreger, la Fabrique fit tout de suite dresser une serie d'affi

davits, qu'elle enverrait a Londres. On avait deja verse a MM.

Mears, sur leur facture de £1289-18-6, une somme de £500

en octobre 1847, et une autre de £268-13-6 en mars 1848; on

attendrait donc pour terminer Ie paiement que Perreur ait ete

reconnue par les interesses, bien que ceux-ci eussent demande de

l'argent, en juin, «as money is very scarce in this part of the

world just now.... » Le 28 juillet, M. Jean Bruneau ecrit de

Montreal, a ce sujet, joignant a sa lettre les sept declarations

assermentees, sur lesquelles Ie maire Joseph Bourret a appose Ie

sceau de la ville, et Ie gouverneur Elgin sa signature. MM.

Dubois et Sancer affirment qu'aucun accident n'est survenu au

debarquement de la cloche et lors de son installation; M.

Bruneau, qu'il s'agit bien de la meme cloche; M. Warren, que

sa balance peut peser jusqu'a vingt tonnes sans erreur; M. John

ston, l'examinateur officiel des poids et mesures, et MM. Wil

son et Workman, deux marchands habitues au maniement des

balances, que la cloche ne pese vraiment que 11 tonnes 100

weight ~ avoir-du-poids. Conclusion: MM. Mears devront

deduire £271-5 sterling sur leur facture. Ils y consentirent en

effet l'annee suivante, reconnaissant n'avoir pas, a Londres, des

balances aussi parfaites qu'a Montreal, et protestant que pour

les dix autres cloches Ie poids facture etait exact a la fraction .

•• La C.clure: 13 wnlles ou 29,120 livre,; La pesce: 11 [onnes 1-1-0 au 24,780
livres; Diff~rence: I lonne 18-3-0 au 4.HO livre,.
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Le 16 aout 1849, la Fabrique versait les £250 encore dues, et
1'incident etait clos.

* * *
Nous avons dit que depuis lors, Ie bourdon Jean-Baptiste

mena une calme existence dans sa tour. Sauf deux accidents

au battant, c'est apeine si l'on eut quelques inquietudes au sujet

de la solidite de son chevalet et de son joug j mais ce sont la
petites miseres de grosses cloches. Jusqu'en ces dernieres
annees,4 S on chercha par bien des moyens a en faciliter 1a

sonnerie : il semble que l'on soit maintenant satisfait.

Dans l'autre tour, les dix cloches subirent plus de vicissitudes.

A tour de role, les trois premieres se briserent. La Edouard

Albert-Louis, donnee par M. Furness, se fela en aout 1861. On

l'embarqua sur Ie Norwegian, (capitaine McMaster) a destina

tion de Londres; eUe revint sur Ie John Bull (capitaine John

James), en aout 1862, ayant meme poids et meme son. A la

meme epoque on dut descendre la Marie-Victoire, du Seminaire,

l'expedier aLondres par Ie meme navire. Elle rentra au pays, en

octobre 1863, sur I'Able Seaman, (capitaine John James.)
Toutes deux furent benites l'annee suivante seulement, Ie

27 novembre 1864.

«Cette ceremonie, toujours rare, avait attire une foule nom

breuse; vers les trois heures et demie la vaste nef de la basilique

et ses galeries etaient litteralement remplies. Les deux cloches

etaient dans la grande allee, pres du sanctuaire, suspendues a
une charpente couverte de- draperies. M. Billaudele fit Ie dis-

•• Dcs 1848, un dispo,icif permeetait d'employer pour Ie tinter, au lieu de 20 hommes,
4 Sllul enlent.
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cours de circonstance; il prit pour texte: AffeTte Domino

patriae gentium, affeTte Domino gloTiam et honoTem; Montreal

connatt avec queUe onction parle Ie predicateur et nous dis

pense de tout eloge. Apres Ie discours de l'cHoquent orateur, M.

Ie Grand Vicaire Truteau, assiste de Messire Valois, comme

diacre, et de M. Maillet, comme sous-diacre, commen<;a la pieuse

ceremonie. II benit l'eau et Ie sel, lava l'interieur et I'exterieur

des cloches, fit sept onctions avec I'huile des infirmes en dehors,

et quatre autres en dedans avec Ie saint chreme, et brula de

I'encens au-dessous. Le tout fut termine par la benediction

de I'officiant.

Pour la doche du Seminaire, les parrains et marraines etaient

M.le Superieur de cette maison (M. Granet) et Mme Chevrier;

l'honorable juge Berthelot et Mme Cartier; M. Joseph Beaudry

et Mme Victor Hudon. Pour la cloche «Furness» : M. Chevrier

et Mme Quesnel; l'honorable J. Ryan et Mme Juge Monck; M.

Damase Masson et Mme Levesque; M. Fran<;ois Leclaire et Mme
Charles Lacroix. 4 4

Aucune alerte au sujet des cloches jusqu'en decembre 1891.

Le 12 de ce mois, il est ordonne qu 'on examine la troisieme cloche,

Jean-Genevieve, dite Donegani, qui parait endommagee. A

cette cloche etait attache I'appareil electrique d'alarme. En

effec, Ie 18 juin 1862, M. Glackmeyer, greffier de la ville, avait

demande a la Fabrique de permeccre au Deparcemenc des In

cendies, d'adapter aune ou plusieurs cloches de la paroisse un

telegTaphed'alaTme. (Plus card, 28 janvier 1863, on demandera

Ia permission de sonner midi de la meme maniere.) La pre-
•• L'Echa d" Cabil1r.1 de L.dure, 1864, p. 354.

[ 223 ]



LA PAROISSE

miere faveur fut accordee Ie 28 septembre 1862, a certaines
condicions,-il y en avait sept,46-dont 1a quatrieme pre

voyait, que pour tout dommage cause a la cloche, la ville in
demniserait la Fabrique. Or, la Jean-Genevieve etait brisee, en
janvier 1892. La ville vota irrunediatement un credit de $600,

et Ie Ier octobre de la meme annee, une nouveUe cloche, sortie
des fonderies Mears, arrivait a Montreal, prete a etre mise en

place. La benediction en est fixee au dimanche 10 octobre.
On invite Ie maire McShane et les anciens maires catholiques,

ainsi que les echevins et leurs femmes, a etre parrains et mar

raines. Au jour dit, Mgr Charles-Edouard Fabre, archeveque
de Montreal, benit la cloche, en presence de deux anciens maires,

Ie Dr Hingston et M. Jacques Grenier, de douze echevins et de

sept marraines.
Depuis de longues annees deja la cloche ne sonne plus Ie

tocsin 46 des incendies; mais elle a assez longtemps rempli cet

office pour qu'un redacteur de dictionnaire ait pu ecrire, dans

Ie dernier quart du XIXe siecle, que sur les tours de Notre
Dame se tenait un guetteur qui avertissaitla ville de tout danger

de conflagration.

•• L. 6~me defendait de s'en ,ervir pour all-tre chose que pour Ie feu. Or en 186S.
on sonno, de I'Hotel de Ville, Ie gl,. de M. Glaekmeyer. Lal Fabrique proce'ta .

•• Le eocsin, Quartier est: I coup; ceoue, 2; ouest, J; St. Anne, 4; St. Antoine, S;
St-L.ureoe, 6; Se-Jacques, 7; St-LoWs, 8; See-Marie, ,.
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1:0 ES quatre premiers sulpiciens envoyes a Montreal par M.

Olier, n'y trouvecent pas un Seminaire tout pret ales

- recevoir. Mais Mlle Mance, qui s'etait employee ales

faire venir, s'empressa de les loger dans son hopital, angle actuel

nord-est des rues S.-Paul et S.-Sulpice. Elle leur abandonna

l'usage d'une grande chambre contigue a celle des malades.

Cette piece leur servit tout ensemble «de salle d'exercices, de

ref.ectoire, de cuisine et de dortoir, et ce fut la qu'ils demeu

re'rent constamment, jusqu'a ce qu'ils eussent fait construire

pour leur usage une maison en pierre» 1

eet etat de choses dura plusieurs annees, car bien qu'on

ait commence Ie Seminaire probablement 2 des l'annee 1657, on

travaiUait encore aIe parachever 8 en 1661. Ces debuts furent

marques par deux accidents tragiques qu'it faut rappeler ici.

Parmi les sulpiciens qui s'etaient offerts a M. Olier, lorsque

celui-ci eut decide de conb.er a sa petite Compagnie la desserte

de Ville-Marie, se trouvait M. Jacques Lemaitre. n ne fut pas

agree immediatement, mais ne vint au pays qu'en 1659. Son

superieur M. de Queylus Ie chargea du temporel de l'etablisse

ment. II se mit en devoir de loger ses C'onfreres et commen~a

I Annales de )'Hotd-Dieu, par la Sr Morin, p. 64. - Hist. de la Col. Fran~aise au
Canada, Icr Vol. p. 282.

I L. Sr Morin, en clfet, apres avoir parle de I'accident arrive ~ Mile Maoce en 1657,
ajoure, p. 92, qu'eHe «ptir cccur a barir J'eg!ise et l'hnpital qu'dle emreprit tOUt ~ la fois
et comlll.n~. 1l y faire rravailler peu a peu, les ouveiers etant occup~, 1l h maison de
Messicuu les prestr••, ce qui lui etait un grand obstacle».

• C'es, Ie mot de M. Dallier de Casson. Hist. du Mont-real.

[ 225 ]



LA PAROISSE

tout de suite Ia construction d'une maison, non loin de l'hopital

vers I'ouest, et face au fleuve. Malheureusement, un jour qu'il

avait accompagne des ouvriers a la ferme St-GabrieI, sur Ia

rive voisine de l'Ile St-Paul, il fut surpris par Ies sauvages

pendant qu'il recitait Son breviaire, frappe a mort par eux et

decapite. C'etait Ie 29 aout 166l.

II eut pour suecesseur dans Ia charge d'econome, M. Guil

laume Vignal. Ce dernier n'etait pas un nouveau-venu au

Canada. II etait un des rares pretres seculiers qui eussent

exerce Ie ministere a Quebec et au Canada avant l'arrivee des

Sulpiciens. C'est lui que M. de Queylus avait delegue, Ie 23

mars 1658, pour benir la place de la premiere eglise de Ste

Anne de Beaupre. 11 Ie persuada, dans la suite, d'entrer a
Saint-Sulpiee. M. Vignal passa done a Paris une annee de

noviciat et revint au Canada, mais cette fois pour se consacrer

a l'ceuvre de Montreal. Devenu econome, il n'eut rien tant

a eceur que de continuer Ie Seminaire commence par M. Le

maitre. Dans son empressement, il insista aupres de Chomedey

de Maisonneuve pour qu'il lui permit d'aller chercher de la

pierre dans un ilot, en amont de 1'1le Ste-Helene, en face de Ia

ville. On y etait aUe la veille, et il y avait imprudence ay re

tourner Ie Iendemain, car Ies sauvages ne devaient pas en etre

tres eloignes ... Cependant Ie Gouverneur ceda aux instances du

pretre. Ce1ui-ci se fit accompagner de treize hommes. Rendu

sur l'ile, M. Vigna! s'etant ecarte du groupe, se sent soudain

peree d'un coup d'epee. 4 Il bondit en avant pour rejoindre

• C'est M. Dollier de Cas.<on qui Ie dit: «de 60n ~pee ernmonchee ».
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ses compagnons, pendant que les sauvages lancent leurs cris de

guerre. La panique s'empare des ouvriers: tous fuient sur Ie

fleuve, sauf Ie sieur de Brigeac, secretaire du Gouverneur, qui

etait venu avec eux. Malgre une heroi'que resistance, MM.

Vignal et Brigeac ainsi que Rene Cuillerier et Jacques Dufresne,

furent faits prisonniers et emmenes a la Prairie de la Madeleine.

Uls ils furent soignes par les sauvages qui desiraient les conduire

dans leur pays et leur faire subir la torture. Mais M. Vignals

trop grievement blesse pour etre gueri, fut acheve par eux Ie

27octobre 1661, roci sur un bucher et mange. «Ce sont la,

dit l'Annaliste de l'Hotel-Dieu, des circonstances bien dou
loureuses pour ses amis, mais particulierement pour nous, qui

en sommes vivement affiigees ». M. Vignals en eflet, etait Ie

confesseur des Sreurs Hospitalieres de Ville-Marie, comme il
l'avait ete, quelques annees auparavant, des Hospitalieres de

Quebec. 5

Apres Ja mort sanglante de ces deux constructeurs, il fallut

neanmoins continuer Ie bariment du Seminaire. On ne sait au

juste quand il fut termines mais la tradition qui veut que

Chomedey de Maisonneuve ait vecu quelque temps avec les

Sulpiciens, indique que la maison fut habitable au moins un an

avant 1665 s date du depart definitif du Gouverneur pour la

France.

On se prend a rcher sur la vie que menaient ensemble ces

heroi'ques eccIesiastiques et ce vrai chevalier de la Vierge, presque

un saint, qu'etait Paul de Chomedey. Ils s'entretenaient de

• Ternoign,ge de 1a Yen. Marie de ['Inc.mation.
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leurs espoirs et de leurs craintes. Leur vie edifiante donnait

Ie ton a toute la population de la ville naissante. Lorsque Ies

Sulpiciens, devenus seigneurs de l'ile de Montreal en 1663,

eurent de ce faide droit de rendre Ia justice et de nommer Ie

gouverneur, iIs confirmerent Maisonneuve dans sa charge. Mais

ce fut, helas I pour bien peu de temps, car celui-ci, en butte a
la mauvaise volonte et a la jalousie de M. de Mesy, Ie gouver

neur general, dut regagner la France, deux ans plus tard. Nul

doute que, dans cette terrible epreuve, Ie magnanime fondateur

ait trouve dans ses compagnons les consolateurs B dont it avait

besoin et les inspirateurs de sa muette resignation. 7

L'album du Vieux Montreal nous donne une image de ce

seminaire ou iI passa les dernieres annees de son sejour au

Canada. Mais ou donc l'auteur, P.-L. Morin, en a-t-il trouve

Ie dessin? C'est Ie defaut de ce bel album de contenir maintes

reconstitutions, contradictoires Ou fantaisistes: Ie compilateur

imprudent a ainsi jete plusieurs generations dans l'erreur. M.

Georges Delfosse a reproduit, dans sa serie des vieilles cons

tructions de notre ville, la pretendue maison de Chomedey.8

C'est un gracieux manoir en pierre a deux etages, ornes, au

• La S. Morin eerit que, daw ses epreuves, il .1Iait se conner 11 M. Souan, et qu'en
semble a. en phisanuient et PJl naient de bon e<:tur,

I Une lettre du 1J mai 1689, .dressec pac M. Tronson " M. Ranliyer, laisse entendre
que, enCore" cette epoque, I.... SulpicieWl avaient en leur pones.ion «Ie lit, la tapi.serie et les
aUlre. meubles que M. de Maisonneuve a hi.ses:l).

• Qui donc a pletcndu Ie premier que M. de Chomedey avait eu une maison 11 lui, 11 Ja
Place Royale I La S. Morin dit que, !'endroit 0\1 fur dire I. messe, Ie premier jOllr de Montrbl,
«a oervy 11 bari" la mahem du fort de M. de Maisonneuve, si .mommee, et qui a subsiste
jusqu'eo l'annee 82 ou 8J, qu'on acheva de I. demol;r, quoiqu'elle ne fur qu'en bois ». L.
$o:ur n'ajoute rien d'autre chose, et pourtanr parle abondamment du Gouverneur. - Quant
11 Dollier de Casson, a parle de «cetre maison ou oont presentement loges 1.. Ecclesiastiques
qui servent Celte Isle» : rien de pi .... - M. de Belmont, dans son histoire cbronologique du
Canada, n'en souffle pas mot, oi en 1610, ni .illelln.
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centre, d'un avant-corps legerement en saillie, termine par un

fronton trianguLrire et flanque, aux angles, de deux tours

carrees recouvertes de pignons pointus. A droite, une aile d'un

chage semble contenir la cuisine. De beaux arbres forment Ie

fond du tableau. II se peut que telle ait <he la physionomie de

ce premier seminaire, vers 1850,9 a l'epoque ou il fut d6truit

par Ie feu, mais un aussi beau batiment nous parait peu pro

bable dans les debuts si difficiles de notre cite.

Jusques a quand les Sulpiciens l'habiterent-iIs? C'est un

point a elucider. On sait que, a leur arrivee en 1657, les pre

tres envoyes par M. Olier durent faire les offices paroissiaux

dans fa chapelle de l'hopital. Cet etat de choses dura de Iongues

annees. Mais en juin 1672, quand M. Dollier de Casson designa

Ie site de la premiere eglise, et fit ouvrir des tranchees pour les

fondations, en pleine rue Notre-Dame, il manifesta des lors 1 a

son intention de construire a proximite un corps de logis pour

Ie Seminaire, et une galerie qui Ie retiat al'eglise nouvelle. Les

travaux de cette eg!ise pourtant modeste trainerent si bien en

longueur, qu'en fevrier 1683,11 on ne pouvait pas encore y

dire la messe. 12 Mais pour terminer enfin la construction, les

Messieurs de St-Sulpice, seigneurs de l'ile depuis 1663, s'of!rent

adonner, pour les fenerres et les portes, Ie bois necessaire, pris

o P-L. Morin Ie faie remomer a ! 650, sou. Ie nom de Maison de Maisonneuve. Mais
oil a-t-il pri. certe date? Aucun document ne temoigne que Ie Gouverneur ait habite
ailleurs qu'ou jort de la Pointe-il-Callieres (demoli en tSS}) avant d'aller viVfe avec Ie.
Sulpiciens. - Et ne sembl,,-t-il pas qu'il aUfOit, plutor que Mlle Mance, rc<;u les pretreS chez
lui, s'i1 eur eu une maison en 1657) .

'0 Registres de la Fabrique, 6 juin 1672.

11 Registres de la Fabrique, 14 fevrier 16SJ.

l' Huguet-Latour die 167S, maio il c.c en contradiecion avec Ie. Regisrres.
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de I'ancie-n-ne maison seig11euriale. Cette ancienne maison,
c'est-a-dire, seion nous, Ie premier Seminaire 1 3 (hait donc in

habite acette epoque ou du mOlls on pensait Ie quitter bient8t.

D'ailleurs, un plan manuscrit de Montreal, date de 1680,14

porte I'indication tres nette du corps de logis central du second

Seminaire, l'actueI.

Plusieurs lettres de l'epoque viennent appuyer notre opinion.

M. Transon, Ie superieur general de St-Sulpice, ecrivait de Paris

aM. Dallier de Casson, superieur de Montreal, en aout 1684:

«Prenez bien vas mesures pour Ie batiment que vous projetez

de £aire, car it ne iau t pas surcharger la maison de dettes, etc ».

Quand on songe qu'il n'y avait alan entre I'Amerique et la

France qu'un courrier par annee, et que souvent, a cause de

cela, on ne pouvait guere demander de permission aParis, mais

se contenter d'avertir que telle au telle entreprise jugee neces
saire etait commencee, on se persuade que Ie corps de logis de la

rue Notre-Dame etait assez avance et peut-etre avait-iI re<;u

ses hates en 1683. En tout cas, un autre plan de Ia ville, de

1685, porte lui aussi [e s~minaire au haut de la cote, et une se

conde ]ettre de M. Tronson, datee du 16 avril 1686, dit: «Si

vas dettes pouvaient etre payees par la vente de votre ancien

batiment, ce serait une tres bonne affaire».

On ne put effectuer cette transaction immediatement. Mais

Ie 17 septembre 1693, intervient un contrat entre I'Intendant

,. Dan. oon Annuaire de ViJle-Marie, Huguet-Latour semble confondre cette ma;son
avec I'ancien fort de J. Pointe-~-Callieres, doct on ava;t commenc~ la demolition en 1676,
et qui fut complhement dctruitc, seton lui, en 1682 ou 1683.

I. MalJ,eureuscmePt Ce pl.n, qui appateen.it iI M. William McLennan, n'ese pas signe.
On n'ese donc pas cereain qu'iJ remonte au XVIIe .iecle.
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Bochard de Champigny et M. Dollier de Casson, assiste de M.

Leonard Chaigneau l'econome, en vertu de quoi, a raison de

350 livres par annee de location, ledit Mgr l'Intendant pourra

continuer a occuper pendant trois ans,-il y etait depuis Ie

mois de juillet 1692-« une maison appeIee Ie vieux Seminaire,

avec sa forge qui est vis a vis, sise sur la rue St-Paul, avec la

cour, appartenance, dependance ... qui sert de magasin et
armurerie pour Ie roy». 1 5

Cette propriete fut plus tard vendue, mais revint aux Sul

piciens en 1843, au temoignage du Superieur d'alors, M.

Quiblier. Voici en quels termes celui-ci la decrit: «L'ancien

Seminaire, residence du 1er gouverneur de Montreal, M.

Chomedey de Maisonneuve, contigue avec jardin du Seminaire

-l'actuel- ayant sortie sur la rue St-Paul, en face de la

Douane; elle a coute £2005, e1le rend £130; et les ameliorations

considerables - (les tours peut-hre et Ie fronton) ,-fai tes par

Ie locataire demeurent acquises au Seminaire apres Ie bail, dans

quatre ans»-ceci est date de 1846. Et si 1'0n consulte une

carte de Montreal faite par Bourne en 1843, et I'almanach des

adresses de cette epoque, il semble que cette ancienne maison

portat alors Ie nom de Commercial Hotel.

... ... *
Mais revenons au corps de logis de la rue Notre-Dame, que

M. Dollier en 1672 projetait de relier al'eglise par une galerie.

Dans quatre lettres de l'annee 1685, Ie prudent superieur ge

neral de Paris, M. Tronson, met M. Dollier en garde contre ce

I. Archives du Palois de Justice de MODer"al. Greffe Adhemar 17 ••pt. 169J.
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qu'il considere comme des depenses excessives. n faut se

rappeler ici que la Seigneurie de l'Ile etait alors plutot onereuse

que lucrative et que Ie Semmaire etait si pauvre, qu'on ne per

mettait pas aun confrere de France d'y venir travailler amoins

qu'il put y payer sa pension. A la date du 11 avril, M. Tronson

resume ses inquietudes: «La crainte d'etre brules dans votre

ancienne maison - (Ie premier Seminaire etait-il en bois?),

et Ie desir de loger vos Messieurs un peu mieux qu'ils ne sont,

sont des raisons considerables pour entreprendre un nouveau

biitiment, mais je rie sais si vous avez bien pris vos mesures.

Car Ie dessein que V01tS avez commence (1683) est grand et

vous avez peu de fonds, il est difficile que la maison ne s'endette

pour I'achever et qu'elle ne se trouve embarrassee pour bien des

annees; je crains meme que cette grande depense qu'il faudra

faire ...n'ait de mauvaises suites, car on ne se persuadera pas

qu'un si grand biitiment s'entreprenne et s'avance si prompte

ment sans avoir beaucoup d'argent de reste. C'est une des

raisons pour lesquelles, nous ne vous envoyons pas d'ardoises ...

d'ailleurs vous ne pourriez pas vous en servir cette annee,

n'ayant point de plombier pour accommoder Ie plomb qui est

absolument necessaire quand on couvre les bhiments d'ardoises ».
Les dites ardoises ne vinrent pas I'annee suivante non plus, mais

seulement en 1687. n en fut embarque 36,000, a LaRochelle,

avec 300 pieds de plomb en table, et 60 millions de clous. 16

Pendant que M. Dollier de Casson construisait Ie Seminaire

ala ville, de son cote M. Vachon de Belmont construisait Ie fort

,. 60 mi[1ien ou 60 millions?
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des Sauvages et l'habitation des missionnaires, a la Montagne.

De Paris, ees entreprises paraissaient bien exagerees au bon M.

Tronson. II faut dire qu'il avait affaire a deux hommes pour

qui aueun projet n'etait impossible, du moment qu'il paraissait

utile a la population et au pays. Ayant demande les plans, il
eerit en les reeevant: «rai rec,;u vos plans, deux grands bati

ments eleves en meme temps feront eroire que vous avez tres

bien de l'argent de reste; pour vous je m'imagine que vous

n'en manquerez pas apresent, (M. de Belmont etait tres riehe) ,

mais pour Ie Seminaire, je crains qu'il ne s'accable de dettes ».
Le Superieur etait trl~S preoeeupe que Pon ne dise pas ala Cour,

ou il avait ses entrees, que la gratification payee annuellement

au Seminaire par Ie roy pour l'instruction des petits sauvages
passait en constructions fastueuses, comme on l'avait pretendu

de Mgr de St-Vallier.

On a vu que M. ~ronson avait demande les plans a M.

Vachon de Belmont. C'est que vraisemblablement eelui-ei etait

l'architecte du Seminaire 17 de la rue Notre-Dame, comme il
l'etait-et cela est certain -des batiments de la Montagne.

Toujours la Compagnie de St-Sulpice a MOlltreal a compte

parmi ses membres, des sujets qui eultivaient les arts, et parti

culierement l'arehitecture. Au XVIIe et au XVIIle siecles ce

sont MM. Dollier de Casson, Vachon de Belmont, Bailly18

et Geoffroy: ee derruer eleva de nombreuses eglises dans toute

11 Au mains du S~min:lire avec ses :liles ct 5es tours. Le corps central avec se.s fClleucs
cintrhr ~rair sans doure de M. DoJJier. F.ut-il lui •.ttribuer Ie plan ou figurenr des rnan
B.rde.. et de; oeils-de-boeu £ ?

" Strur Morin Ie quali6e d'Habilc architecte. n jjt leur premier monasu.re de pierre,
er sons dou te Ie second.
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la Nouvelle-France; au XIXe siecle, ce sont M. Molin, qui

erigea Ie Petit Seminaire de la rue St-Paul, MM. Faillon et

Bonissant, qui inspirerent nos artistes et nos constructeurs.

Le Vieux Seminaire oe fut pas construit d'un coup, avec ses

deux ailes qui avancenll vers la rue, et ses deux petites tourelles

erigees aux deux extremites de la fa~ade posterieure, et qui

contenaient les chambres de toilette. On peut s'en rendre

compte par l'etude des plans. Les ailes n'apparaissent pas sur

les cartes de Montreal, de 1680 et de 1685'; mais on les trouve

dans celie que tra~a Chaussegros de Lery, en 1717. On voit
par une lettre 19 que, en 1692, «it reste a £aire dans la maison

des choses qui seraient utiles aIa verite mais qui ne pressent pas

si fort qu'il faiUe pour cela s'endetter ».
S'agissait-il de l'horloge qui orne si agreablement Ie centre

de Ia fa~ade principale? Benjamin SuIte, s'appuyant sur un

memoire qu'it croit remonter a 1770, affirme que meme avant

1701,. Ie Seminaire avait une horloge, dont les restes reposaient

au grenier, au debut du Regime anglais, et que c'est M. Vachon

de Belmont qui fit venir l'horloge actuelle, au prix de 800

francs 2 0 dans les premieres annees du XVlIIe siecle. Jusqu'en

1751 l'horloge marqua Ie temps a merveille. Elle eut a cette

date un premier ecart de regime: c'etait sous Ia superiorite de

M. Normant de Faradon. Les reparations alors commencees

ne furent point terminees. M. Etienne Montgolfier, successeur

de M. Normant, teprit la tache en 1770. Le memoire redige

alors enumere jusqu'a quatre especes de repara tions que l'horloge
t. M. ironson a M. de Belroont. 1692.
'0 irois au quatre cent. dollars.
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dut subir, dont la derniere fut de faire entendre sa sonnerie a
l'interieur de la maison comme a l'exterieur. Le cadran de la

cour fut grave par Paul LaBrosse et dore par les Sreurs de Ia

Congregation; Liebert fit les aiguilles et les Sreurs les recouvri
rent aussi d'or.

C'etait la seule horloge de la viJle. Les gros marchand's

ecossais et anglais se sentaient humilies de demander l'heure au

Seminaire. Quand iis construisirent Christ Church, en 1814,

rue Notre-Dame, ils placerent un cadran au clocher, mais ce

cadran, parait-il, s'obstina a ne pas marquer l'heure, jusqu'a

l'incendie de l'eglise en 1856. Et l'horloge du Seminaire resta

seule dans la ville a sonner la fuite du temps. Helas! depuis

que les horloges publiques se sont multipliees, l'aieule a cesse

de parler. On a essaye de lui redonner une voix, mais elle

persiste ase taire, depuis une dizaine d'annees. Elle est devenue

un sujet d'etudes pour nos etudiants en architecture, qui
viennent la dessiner avec respect. 2 l.

M. de Belmont ne s'est pas contente de donner une horloge

au Seminaire. S'it serait exagere de dire que c'est lui qui l'a cons

truit tout entier a ses frais, il est certain qu'on lui doit plusieurs

des fortes voutes de 1a maioon et les travaux destines ala mettre

a l'epreuve de l'incendie. Apres la mort de sa mere arrivee en

1687 et la mort de son f,cere, conseiller de Grenoble, qui lui

laissait 12,000 livres de rentes, it etait devenu fort riche, et nulle

entreprise ne l'arretait. Sous les combles du Seminaire, on voit

encore de nos jours que Ie parquet du grenier est en tuiles:

" On a pu admirer de beaux dess;"" ii. I'exposition d'Architecture canadienM, lenue
11 la galerie des Arts, en autornnr 1924.
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Projec de Scminaire (John Oscell ?)

Projec presume de John Oscell

Projec de Vieror Bourgeau
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c'est son reuvre; son reuvre aussi, les puissantes ma~onneries du

sous-sol, qui pourraient porter un gratte-ciel. Dans son testament

du 10 avril 1700, il prie ses confreres «de se souvenir qu'ils lui

ont promis mille messes par reconnaissance des bfltiments qu'il

a fait faire au dit Seminaire»; et M. Lechassier, qui a succede,

la meme annee, a M. Tronson, comme superieur general, lui

ecrit: «Je dois vous remercier au nom de la. communaute de la

somme considerable que vous avez fournie pour ... mettre Ja
maison hors du danger du feu. C'est une des choses Ies plus

importantes, et un des meilleurs usages que vous puissiez faire

de votre argent».

La plus grande partie de ces voutes existe encore. Le rez

de-chaussee du jardin, dont on n'aper<;:oit de la rue que Ies

soupiraux, montre dans Ia plupart de ses pieces, ancienoe

boulangerie, petits re£ectoires, anciennes cuisines et depenses de

l'aile droite, d'enormes voutes en ma<;:onnerie qui enjambent

d'un bond toute la largeur de l'edifice. 2:3 Plus bas encore est

la cave, courant tout Ie long du corps central, haute d'une

dizaine de pieds, et yOU tee'de la meme formidable ma~onnerie

en berceau. Encore plus bas, entin, c'est-a-dire aune trentaine

de pieds de la rue, en plein centre du bhiment, s'ouvre un caveau

egalement en pierre, de dix pieds par vingt pieds, et huit ou neuf

de hauteur, OU 1'0n accede par un escalier a pic. Au plafond

sont fixes de gros crochets de fer qui devaient recevoir les

quartiers de viande; aux rours, des tiges de fer, pour supporter

•• Un curieux petit corridor court Ie long de Ia {a~.de. sous h cour d'entr~e, de
I"ancien quarrier des domenique9 dan. I,'.ile droite jusqu'.u corridor central de h moison.
n cot eelaire par des ciel.-ouverts dans Ie sol: on peut Ie. 1'oir.
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des tablettes. La terre n'y est pas humide. Mais, il y a quelques

annees, on y a fait germer des pommes de terre qui, au bout

de deux mois, en plein hiver, ont donne une bonne recolte. 2 8

Autrefois, d'autres caves existaient sous l'aile gauche,

demolie en 1849.24. De cette aile partait une galerie souterraine,

qui bifurquait d'abord a gauche, a l'endroit de l'aile nouvelle

et conduisait jusqu'au clocher de l'eglise; 26 Ia galerie principalc

continuait jusqu'au transept de l'eglise, c'est-a-dire pres de la

rue St-Sulpice. Ce passage voute, qui aurait ete construit de

1672 a 1678, sous la direction de M. Dollier de Casson, naguere

ingenieur militaire, fut comble en partie rckemment, apr{~s

l'annee 1900, parce que la rue Notre-Dame et Ie perron de

l'eglise s'y affaissaient. Les journalistes du temps ont pu y

penetrer et nous en donner une description. 2
6

L'existence de ces passages etait connue depuis longtemps;

on en avait deduit avec assez de fantaisie que ces souterrains

reliaient Ie Seminaire al'Hotel-Dieu et aIa maison de Ia Congre

gation Notre-Dame, et que certaines cachettes recelaient des

tresors.

]usqu'a sa mort, qui advint en 1732, M. de Belmont ne

cessa d'ameliorer la maison. n ne negligeait pas pour ceia son

eglise, car c'est lui qui fit continuer, en 1725, sous la direction

II Temoignage de M. Bellefeuille. employe au S<!mi.c.a.ire depuis }6 aDB ee qui avaie
surveille la plantation•

•• 1847 esc une date faueive selon DOllS•

•• Afin, die-on, de pouvoir lonner Ie eoc5in, en cas d'attaque.
,. Elle aurait eu 8 p :It 8 p.
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du Chevalier de Beaucourt, capitaine et ingenieur pour Ie Roi, :>. 7

I'elegante fa~ade rocaille de l'ancienne Notre..,Dame. :>. 8 M. de

Belmont disparu, son successeur continua d'embellir, et c'est

sans doute au meme architecte que M. Normant fit dessiner la

porte centrale du Seminaire OU l'on peut lire, dans Ia pierre,
Ie millesime 1740.

La propriete avait des lors une superficie de six arpents, clos
de murailles, ainsi qu'on Ie lit dans Ia Declaration du Fief de
l'Ile de Montreal. La maison, de ma~onnerie. a trois etages,
avait 150 pieds de front par 40 de profondeur, avec deux
pavilIons (ailes) de 90 pieds de long et 40 de largeur. 2

1/ Aux

angles interieurs formes par la fa~ade et les deux ailes, deux
tours se terminant a la toiture accusaient les escaliers. Les
pavilIons s'avan~aient jusqu'a la rue, offrant a cet endroit de
hautes fa~ades pleines 3 0 ornees seulement de vastes cheminees.

lIs etaient relies, Ie long de la chaussee, par un mur de pierre

formant cour interieure, - cette cour interieure fut transformee

en jardin, en aout 1927,-et perces au centre d'une porte
cochere et, de chaque cote, d'une meurtriere. Au-dessus de

la porte, un fronton triangulaire portait les armes de Saint

Sulpice, Ie Maria accote de deux lions. Enfin une longue galerie
en ma~onnerie de 130 pieds de long, reliait une extremite du

'T On croyait que G. Chaussegros de Lecy avait COD.'!truit certe fa~ade , iI I'a de$si"ec,
.uremene; peue-etre )'avair-i1 commencee. M. Gamon die: Beaucouct, ee "omme cornme
architecte , Jan~an de la Palrne.

•• «n .'agi.saie de coneinuer Ie frontispice d'architecture co.mmenc~ au devant de
l'~gli.e, de faire les archivoltc. des niche., l'arc du portail et les £enerces de. cotes, avec
touces Ie. ..iBies, retours Ct ressauts; Ie tout de pierre tai1l~e au ciseau, rnoyennane 1a
.omme de 2100 lb, monnaie du pays ». Garnon. Vie de M. Belmont, p. 32 .

•• Mesures fran~aj6CS.

• 0 On trouve ce PllTt' daD.'! les ~cole. am~rica.ines Ie. plw modernes.
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corps de logis al'eglise paroissiale. 3 1 II ne s'agit plus de passages

sou terrains, mais de galerie couverte ayant six fenetres sur Ie
jardin.

La Declaration du Fief ajoute que Ie reste des 6 arpents etait

en C01tt" et jardin. 3 2 Ce jardin a toujours fait l'etonnement des

gens de Montreal. Les journalistes, de temps en temps, y pene

trent pour Ie redecouvrir. Les uns 8 a l'appellent un Jardin

secret, la plus grande revelation du vieux seminaire. «C'est

une trouvaille que ce nid de verdure en plein creur de Mont

real, pres des grands edifices d'affaires ... La Bourse s'y adosse

et I'on entend la rumeur des hurlements des courtiers triom

phants ou en furie, en se promenant dans les allees ombrees et

paisibles couvertes de tonnelles. L'etendue est immense» -eUe

l'etait davantage avant la construction de la grande eglise

«tout y est arrange pour la satisfaction de l'reil. Les arbres y

foisonnent et abritent les berceaux de £leurs et les vertes
pe10uses ». 3 '"

De cette description se degage une impression de merveil

leuse beaute qui depasse la realite, un tout petit peu.

A son tour, un ecrivain du Standard 8 6 publie une etude sur

A Garden and a Sanctuary, OU il decrit «the most famous

garden i.n the New World».

., Dan. 1•• plans de Jeffery. (17f8) et de Labroo.e (1761) cette galerie appara't
tres nettement.

•• Ce jardin est d'ull bout a I'autre de niveau avec Ia rue St-Paul.
•• M, Alexi. Gagnon (Le Devoir, nov. 19H) .

•• n y avait, au milieu du jndin, ii I'intersection de deux allee" un h.ut berceau
recouvert de vigne,: la tempete Ie jeta par terre, et il ne fut pas releve, n existait deja
en ISH .

•• 29 mal 1909.
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A l'occasion de sa visite, ce M. Yorston avait recueilli de la
bouche de M. Troie, un des gardiens les plus precis des traditions

du passe, mille details sur Ie domaine; mais il nous les transmet

en les arrangeant parfois, asa maniere. Qu'aucun lai'que ait ,eu
acces au jardin, sauf les rois, les princes et les gouverneurs, cela

est de la Jegende. Que les femmes n'y soient pas invitees, et
qu'elJes n'y aient penetre que fort rarement, c'est assez, vrai. S 6

II n'y a que les princesses du sang qui puissent visiter les grands
seminaires sulpiciens, en Europe. Notre homme continue:

«Within the gates, all is peace. A genial warmth arises from

the fertile earth ... Here are lilac shrubs soon to burst into
gorgeous blossom, and there are oak and apple and plum trees..•

Here, in the quiet of the sunny afternoons the clergy of the

Parish take the air. Shaded seats are for the sick and the aged
of the Presbytery». Tout cela est exact. Et nous avons connu
Ie temps OU Nos Messieurs jouaient aux boules dans les allees,
sous Ie regard d'une statue de M. Olier, notre fondateur. S 7

La vie que I'on menait dans Ie vaste manoir avait un carac

tere special, dont nous voudrions fixer quelques traits. Les

Seigneurs, en leur qualite de proprietaires et en raison de la

haute education qu'ils avaient re!;ue dans leur ;famille, en
Europe, jouissaient d'une grande autorite sur la population. Ils
ne nommaient plus Ie Gouverneur de I'!le, mais ils pourvurent
pendant un temps a I'administration de la justice. De plus, Ie

•• Lor~ de l'inauguration du Monument de Chomedey de Maisonneuve en 189$, il
panit que ce ~ beautiful o33i9 .•. resounded with feminine !oughtef .nd the music of
feminine voice ».

• , Ce j3rdin fut am~li"re en aucom.ne 1927 (octobre). Le9 marronniers, les acaciu, le~

ping, Ie! erabl~ du centre et Ies arbu6tes devant les pommier9 sont de ce temps.
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Superieur tenait de l'eveque de Quebec, les pouvoirs de grand

vicaire. Le Seminaire etait done Ie centre de trois administra

tions importantes. Ajoutons que certains personnages de la

Compagnie, comme les deux superieurs que nous avons si sou

vent nommes, etaient des hommes exceptionnels, de belle

intelligence et d'un esprit d'entreprise qui cornmande l'ad

miration.

A certaines epoques, par exemple vers 1685, Ie Seminaire

etait devenu en queIque sorte Ia maison commune. Cela

entrainait quelques abus, dont M, Tronson s'emeut dans son

lointain Paris, «Les personnes bien reglees, dit-il, seront ravies

de ne plus voir la nappe presque toujours mise ... pour tous

ceux qui veulent y venir boire et manger ... Quand vaus vous

bornerez aux gouverneurs et aux intendants suivant la regIe

que vous me mandez (que Mgr de S. Vallier vous a donnee)

la deference que VOllS rendrez aux avis de votre eveque sera

votre justification ». 3 8 Un tel regime necessitait de nombreux

serviteurs. «On croit, ecrit ailleurs M. Transon, que vous avez

encore trop de peine a vous defaire de ce grand nombre de

domestiques que vous avez 8 9 ••• Je sais que c'est votre charite

qui VOllS donne de la compassion pour eux, mais il faut voir

premierement ce que demande Ie bien du Seminaire et renvoyer
ceux qui sont acharge ». <I 0

II y avait alors quatorze sulpiciens dans Ia maison. C't~tait

deja une belle famiIle. Mais ne voila-t-il pas que M. Dollier

•• Lettre du rnai 1686.
•• Flusieurs des ceo Messieurs. fils de famille, avaient sans douce leur domestique parti·

culier. - CO<Ilrne c'etait I'usage en France.
•• Lettre d'.vril 1688.
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s'avisa de recevoir au Seminaire-sans doute parce qu'i1 ne

savait ou la loger - toute l'ecole des gar<;ons, maitres et eleves.

Paris proteste; M. Dollier renvoie son petit monde. Mais des

l'annee suivante, it songe aheberger les enfants de chreur, afin

d'assurer Ie service du sanctuaire ... M. de Behnont suivra ses

traces, et en 1703, it fondera dans la maison un college pour

l'instruction des jeunes gentilshommes.

C'etait une de ses preoccupations d'assurer une education

convenable aux adolescents ~e la classe elevee. Beaucoup de

families, meme dans la noblesse, n'avaient pas les moyens d'en

v-oyer leurs enfants a Quebec. n en etait resulte, chez ces

jeunes gens, une grande oisivete et une extreme ignorance. On

avait suggere aux Jesuites d'ouvrir un college. En attendant,

M. de Belmont et ses confreres, se chargerent d'un petit nombre

de pensionnaires pour les elever et leur enseigner Ie latin. M. Les

chassier, Ie nouveau superieur-general, leur ecrivit a ce sujet:

«Puisque l'obeissance vous applique a prendre soin des enfants,

je ne doute pas q\ile Dieu donne sa benediction a votre travail.

Si vous pouvez inspirer des sentiments de piete aces jeunes

gentilshommes, vous ne rendrez pas un petit service aDieu et

a son Eglise ». Cependant, it conseille «de ne pas pretendre

former des pretres en les instruisant », et cela, afin de menager

les puissances, avec qui en eifet il fallait etre en bonne intelli

gence pour faire du bien. 11 semble que cette ecole soit sortie

de la maison en 1733, mais subsista jusqu'en 1773, epoque a

laquelle Ie College de M. Curatteau s'etablit au Chateau Vau
dreuil. 4 1

., Archives de la Longue-Pointe.
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Les hates ne manquerent jamais au Seminaire. En 1759 il

en vint un. 4. 2 particulierement venerable, dont il faut parler

ici. Pendant Ie siege de Quebec, Mgr de Pontbriand avait dii.

se refugiera Charlesbourg. Apres la de£aite des Plaines d'Abra

ham, laissant dans la ville conquise M. Briand qui lui suc

cedera. il prit la route de Montreal en compagnie du gouver

neur VaudreuiJ. L'eveque, apres avoir passe quelque temps

chez les Sreurs Grises, demanda l'hospitalite aux Sulpiciens.

«C'est aSaint-Sulpice, dit son biographe l'abbe Gosselin, qu'il

avait re~u sa formation clericale; c'est Saint-Sulpice qui l'avait

fait nommer eveque; et ce sont egalement les Sulpiciens qui

devaient recevoir sa derniece benediction et son dernier soupir».

Bientot les ecclesiastiques du Grand Seminaire de Quebec - du

moins deux d'entre eux, MM. Pressart et Grave - rejoignirent

Mgr de Pontbriand au Seminaire de Montreal et reprirent leurs

cours de theologie et de philosophie a leurs eleves reunis dans la

ville. De Montreal, l'eveque dirigeait tout son diocese. n Ie

fit du 1er octobre 1759 au 8 juin 1760, date de sa mort. Par

son testament, i~ Ieguait au Seminaire, ses livres. « tollS ses effets,

meubles, argenterie et espece»: on les y trouve encore, du

mains en partie.

La chambre OU mourut Mgr Henri-Marie du Breit de Pont

briand, dernier eveque de Quebec SOllS Ie regime fran~ais,existe

toujours, dans ie vieux seminaire, et sans doute a peu pres dans

Ie meme etat, basse de plafond, decoree de portraits a l'huile,

•• A eerte ~poque. iI y avait J4 Sulpieien. au pays. Plusieurs ,;taient cures d~

p..ois>~ de 111e et du DUlrict et ne r~sidaient pas a Montreal.
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meublee de chaises du XVIIe sieele, d'une magnifique com

mode aux poignees de cuivre ouvragees, d'un delicieux cartel

du XVllIe sieele; eIle n'a pas cesse de porter Ie nom de «chambre

de l'eveque». Les restes de Mgr de Pontbriand reposent main

tenant dans la crypte du Grand Seminaire de Montreal, ameme
un des piliers qui soutiennent Ie sanctuaire. 4 a

* ,. >I-

Pres d'un sieele plus tard, malgre Ie changement d'allegeance

politique, Saint-Sulpice vivait encore dans son meme vieux

manOlr. La Compagnie avait echappe a la confiscation, apres

1763, en se naturalisant, mais eIle eut ase de£endre contre mille

attaques, qui ne cesserent enfin qu'en 1840, grace a la haute

autorite du superieur M. Vincent Quiblier et a rintervention

de Lord Sydenham «notre immortel bienfaiteur », al..llSl que

s'exprime un ecrit de ce temps.

M. Quiblier, ne aSt-Julien de Lyon, en 1796, etait arrive

au Canada en 1825. Directeur du College en 1828, il devint

des 1830 vice-superieur, pendant la maIadie de I'illustre M.

Roux, et lui succeda en 1831. Pretre de talent, gentilhomme

dans la force du mot, homme de societe, il etait tout naturelle

ment grand seigneur. A Montreal 1] fit beaucoup pour la

dignite du Seminaire, la beaute des ceremonies, l'education des

enfants H et Ie bien-etre de la Congregation irlandaise. 4 5. Il a

•• Un C()utum;er d'Econoroe dit qu'on ne re~oit dans Cette chamhre, que les eveques, les
grands-vicaires. les MM. du Sem, de Qu~hec et les vieillard& incapables de roouter aux
~tagC!.

•• n fit cOn.<truire I'ccole S. Laurent. I.,. ecoles de la rue Craig (faubourg Quebec).
de la rue S. HIls. (faubourg S. Joseph). de S. Henri. ·de Ia C6ce S. Luc, de N.-D. ~
Neiges, de la C6te Visitatiun, d'Hochelaga, etc .

•• C'est a lui et II M. Dowd que nous devon.< l'eg!is. S. Patrice,
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laisse dans la ville, chez les Gouverneurs, chez nos concitoyens

anglais, Ie souvenir d'un homme de premiere classe - a first

class man.

Or, un precieux memoire signe de M. Quiblier pnkisement,

et date de cette annee 1846, ou il quitta la superiorite pour

retourner en Europe, nous donne les renseignements les plus

precis sur la vie de sa communaute.

La vieiIle maison n'avait point change. Rue Notre-Dame
e1Ie avait conserve la physionomie que nous avons decrite. Sur
Ie jardin, l'aspeCt etait plus simple encore. On y voyait un

long corps de bariment en ma~onnerie rustique, comportant

trois etages assez bas, de treize ou quinze fenetres de front, sur
un haut soubassement. Le batiment se prolongeait adroite par
un passage asix ouvertures qui conduisait jusqu'a la sacristie de

l'eglise. Seuls, un portique central, servant de vaste bakon, a
l'erage du Superieur, et une des deux tours des extremites, celIe
de gauche, relevaient l'austerite de cette fa~ade. A droite, les

hautes murailles gothiques de la nouvelle Notre-Dame, se
dressaient depuis 1829;" 6 au fond, les magasins de ]a rue St

Paul, et l'ancien Seminaire encore debout; 4.7 Ie long du mur

un charmant edicule en bois, d'ul'l etage, marque au chiffre de
S.-Sulpice, abritait une statue de Notre-Dame des Victoires; 48

Ie long de la rue St-Fran~ois-Xavier, des maisons d'une hauteur
raisonnable qui n'ecrasaient pas leur voisinage. D'ailleurs Mont-

•• Notre-Dame fut cODlitruite de 1824 a 1829.

H D a eel: incend.ie en ] 850 .

•• n a disparu en 1915. maio M. Cbarles-W. Simpson a eu Ie temps d'en faire une
delicieuse eau-fo.r-te.
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real tout entier, i cette epoque lointaine, etait construit a
l'echelle humaine. Les architectes d'alors etaient presque tous

de formation europeenne, a commencer par l'allemand W.

Footn~rqui erigea Ie Marche Bonsecours; en passant par Berczy,

Wells qui fit Ie fronton de la Banque de Montreal; Thompson,

Dickinson, Springle, des Londoniens; James O'Donnell, et John

Ostell, tous deux diplomes des ecoles anglaises; pour arriver a
quelques canadiens, heritiers du gout fran<;ais, sobre et modere :

Quevillon, St-Jamme, Baillarge, Bourgeau et d'autres. L'on

n'avait pas alors, Ie long des rues trop etroites, l'absurde spec

tacle d'edifices de dix etages ou plus voisinant avec des maisons

qui n'en ont que trois ou quatre ...

Mais revenons a St-Sulpice. Sa situation sociale, depuis la

creation de l'eveche, avait necessairement subi quelques modi

fications. Neanmoins Ie Superieur restait encore un gros per

sonnage. On Ie voit par les rapports d'amitie qu'il entretenait

avec les Gouverneurs anglais. Dne copieuse correspondance

s'echangeait entre St-Sulpice et Ie representant du Roi. Celui

ci, en arrivant a Montreal, ne manquait pas d'aller saluer les

anciens Seigneurs. M. Quiblier rappelle qu'en 1786 ou 1787,

Ie Duc de Kent, pere de la reine Victoria, Ie Duc de Clarence,

mort roi sous Ie nom de Guillaume IV, et Lord Dalhousie,

avaient dejeune avec leur nombreuse suite, au Seminaire; de

meme Sir James Kempt et ses trois aides de camp, Ie 15 juillet

1829, apres I'inauguration de la grande eglise; et puis aussi

Lord Aylmer en 1830, et Lord Gosford avec les deux Hauts

Commissaires, et Lord Sydenham en:fin.
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C'etait la evidemment de grands jours, au l'on mangeait

autre chose que la sagamite du temps de M. Dallier. 4 9 L'ordi

naire etait assez copieux en 1846, bien que M. Quiblier se plaigne

de l'inhabilete des cuisiniers. Dne coutume bien fran~aise

s'etait maintenue, celIe du cafe. Les Messieurs Ie prenaient

quotidiennement apres Ie diner. 11s se rendaient, pour remplir

ce rite, au fond du jardin, dans la partie fermee du gracieux

edicule en bois, dont nollS avons parle. L'hiver, ils se conten

taient de manter ala salle commune. 50

A table, pendant les repas, on buvait un Yin commun

d'Espagne: une bouteille pour trois, en ville; chacun son petit

flacon, a la campagne. Les jours de fete on ajoutait un peu

de yin blanc de Teneriffe. 51 «Depuis l'institution des Societes

de Temperance, dit M. Quiblier, on ne porte plus la sante des

hates, sauf du confrere dont on fait la fete.» 5 jl

Et maintenant voyons la vaisselle. Pour Ie repas gras, les

plats sont d'argent. .. «II y en a pour Ie service d'un diner de

., Voici d'ailleurs que! etait cet ordinaire du Slminaire, en Ce temps-Ia. Au dljeuner:
«pain beuere et the »; au diner, «aprts Ia soupe, deux plats de viande et deo pommCll de
retre, cuit", a I'eau, ou bien pass~es au beurrc ». Aux feces pontific.les et jour. de cong~,

il y a deux plats de plus; maLo; lor.qu·on celebre la fere d'un confrere, ou qu'on dine a
Ia campagne, il y a quarre plat. de plu., en tOUt sepr; et cinq plats de dessert, au lieu des
trois de cbaque jour. Pour Ie souper, qui ne varie jama;s, on a deux platS de viande et
un plat de pommes de terre. Sur une table a parr sont deposes de Ia soupe, du beutre, du
the, de Ia c3<sonade, dont chacun se sett a son gre•

•• En 1849, us ce.sserent d'y montet et prirent Ie cafe en silence, a la s.lIe a manger.

• I Chaque annee, a I'issue de I'assemblee OU \'on lli.ait Ie nouveau marguilJier, on
servait une collation. Elle se composait invariablement lOde deux platS ou corbeillCll de
fruits, 2 0 de deux plats de biscuit., ma"epai-n ou autr'" patisseries, 3· de deux carafes de
vin blanc et d'une de vin rouge, 4 0 d'un pain otdinaire de h mai'on du poid. de trois livres.

• J M. Ale-xis Gagnon, dans son charmant article du De'voir, de 1923, eerit que «aux
premiers remps de 10 Colonic, les MM. de St-Sulpice ... fais.ient venir de France de pleine.
goelenes du divin nectar ». Ou a-t-il vu cel.? Nous pensons que I'ecdvain veut 'amuser
'ux d€pens de la Commission des Liqueurs! ...
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10 a 12 mets, et pour un dessert d'autant». Les jours maigres,

on mange dans de la fayence. Mais <des assiettes a l'usage des

gens de Ia maison, sont en etain fin, selon I'ancienne coutume ».

On lisait alors, et on lit encore pendant les repas, 5 3 au Semi

naire. Cette regie remonte aux origines de Ia Compagnie; eIre

passa naturellement au pays avec Ies Sulpiciens. Mais c'est en

173 5, qu'elle se stabilisa grace aune fondation. «Le 19 octobre

173 5, lit-on dans les Archives, devant Ie notaire Barolet a
Quebec, Mgr Pierre Hennan Dosquet 5 4, assistant au trone

pontifical, et residant ordinairement aQuebec, fait donation a
titre onereux et entre vifs, au Seminaire de S. SuIpice, dont M.

Louis Nonnand est Ie superieur a Montreal, de Ia moitie des

deux seigneuries, Bourchemin et St-Herman, 5 5 a prendre au

nord-est du cote de S. Franc;ois: ladite donation a charge par

ledit donataire, que, lorsque les rentes des deux dites moities de

seigneurie produiront ensemble mille livres de rente, it sera

oblige de recevoir dans Ie Seminaire de Montreal ou d'entretenir

dans celui de Quebec, a leur option, deux jeunes eleves pour

etre formes al'etat ecclesiastique» ... Le Seminaire se departit

de ces deux morceaux de seigneuries en 1796, mais it continua

de recevoir deux lecteurs dans ses murs. Ces jeunes gens furent

plus tard choisis parmi Ies etudiants de l'Universite. lis
logeaient dans la bibliotheque du Cabinet de Lecture paroissial,

en face du Seminaire. De nos jours, ils n'ont plus Ie Iogement, mais

., Lire, a ce sujet, un joll article de M. Dupire, publi6 en novembre 192J dans Ie
Devoir .

•• Mgr Dosquet avait ete Sulpicien de 1714 ~ 1721, ct avait vecu ~ Montreal de 1721
a sa nomina.tion ~ la co,djutorerie de Quebec.

" Ces seigneur;", ~taient situees Bur la riviere Yamask",
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Une des a'ociennes tours du seminaire, du cote de
la rue Saint-Fran!;ois-Xavier
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seulement Ie couvert, mis pour eux dans un petit refectoire,

amenage dans les grosses voutes du rez-de-chaussee.

Pour revenir a nos Messieurs, en 1846, leur verement etait

aI'avenant du reste de leur regime. Ils s'habillaient cornme les

autres pretres du pays. Cependant its avaient conserve I'ancien

usage des boucles -aux souliers, des culottes courtes et des

chapeaux alarges bords aforme basse; 6 6 en hiver, its coiffaient

un casque en fourrure de martre ou de loutre. «II est arrive,

dit l'annaliste, a quelques vieux confreres d'emponer dans Ie

tombeau toutes les soutanes qu'ifs avaient, car us n'en avaient

qu'une».

En regard de cette extreme modestie, parlons d'une couttlrne
qui fait c()ntraste. Ces Seigneurs, d'un genre special, roulaient

carrosse, «non par amour du luxe, mais pour I'u tilite », lisofis

nollS. II y a au Seminaire cinq et meme six chevaux; sept

voitures d'ete, plus ou moins suspendues; (deux sont couvertes,

deux aquatre roues, les autres communes) ; il y a aussi quatre

voitures d'hiver avec fourrure. Elles servent a conduire les

Messieurs chez les malades, ou lors de leurs courses ou voyages.

Parfois quatre sont occupees a la fois. Toutes sont marquees

aux couleurs du Seminaire, c'est-a-dire que Ie brancard, les

roues et travail sont peints en rouge de sang, et la caisse ou corps

de voiture, en un vert tres fonce. t,~ Les chevaux, dit-on, sont

plus remarquables par leur apparence et leur embonpoint que

par leur ardeur et leur celerite ».

(On aurait pu, sans doute, dire la meme chose des domes-

•• De nos JOUTS encore, l Poru, Ie chape~u eccl~sias[ique est ere. bas.
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Le j,ardin et Ie vieux seminaire,
vers 1900
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Le j;lrdin vu des tours,
vers 1880
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tiques. lIs etaient 13 au Seminaire, a ce moment-la, generale

ment pieux, mais lents pour Ie travail. Ce qui n'est pas

nouveau; car deja Ie P. Charlevoix avait remarque «que les

Canadiens sont bons maitres, mais mauvais serviteurs» ) .

II faut avouer que les Messieurs du Seminaire avaient bien

besoin de serviteurs et de voitures pour desservir une paroisse

qui, en. 1845, comptait 33,361 ames, dont 32,032 de langue

fran~aise. Les faubourgs etaient divises en 9 quartiers, chaque

quartier contie adeux visiteurs, I'un parlant Ie fran~ais, l'autre

l'anglais, charges de s'informer de l'etat religieux des fami1les

et de Ia frequentation des ecoles et des catechismes. I.e rural
etait aussi divise en 5 parties. -Les Visiteurs devaient y celebrer
la messe, au moins une fois par mois, en semaine, dans les
chapelles bities dans chaque Cote ou Concession.

Et voici queUe etait la distribution des emplois au Seminaire.
I.e vicaire ou cure d'office etait charge des aumones et des maria
ges; un semainier faisait les baptemes; un pretre, aide d'un
suppIeant, s'occupait des sepultures. Un des Messieurs dirigeait
la congregation des hommes; un autre, celle des jeunes filles;
un troisieme, la confrerie des Dames de la Ste-Famille; un
quatrieme, la confrerie de la Bonne-Mort. n y en avait un
pour les malades de I'H&te1-Dieu, un pour les malades de
l'Hopital Anglais (l'hopital general actue!), un pour l'Hopital
militaire. n en fallait d'autres pour distribuer certaines
aumones, recevoir les messes et Ie casuel, donner des extraits
des registres officie1s, exercer les ceremonies et Ie chant, diriger
les Freres des Ecoles Chretiennes, les Religieuses de I'Hotel-
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Dieu, les Sceurs Grises et leurs hospitalises) les Sceurs de la Con~

gregation et leurs pensionnaires; pour visiter la prison, y pre

cher en deux langues, et y dire la messe; enfin deux, I'un

Fran~ais, l'autre Anglais, pour la Bibliotheque publique et

gratuite des Bons Livres (devenue depuis 1a Bibliotheque St

Sulpice). Ces Messieurs avaient done du travail. Et nous

n'avons pas parle du ministere des confessions. On rapporte Ii 7

que lors de la grande Mission de Mgr de Forbin-Janson, en 1840,

25 confesseurs etaient etablis en permanence dans I'eglise Notre
Dame. liS

L'apostolique \Voyage de Mgr de Nancy coincida avec I'ins
titution des retraites pastorales pour les pretres du diocese
et l'instalIation au Petit Seminaire des etudiants en theologie.
A cette epoque Ie Seminaire avait resolu d'agrandir «Ia maison
de nos peres», mais en la conservant. nest naturel qu'on eut
aussi l'idee d'en profiter pour y annexer un seminaire de theo
logie. De 1842 a 1847, on discute la question. A la fin de
cette derniere annee, deux plans etaient soumis aux membres
du Seminaire. Ces deux plans n'ayant pas pam satisfaisants,
un troisieme est propos~ en janvier 1848, qui n'agree pas davan
tage. On en dresse un quatrieme: celui-Ia est soumis au
Superieur General et adopte, ala fin de mars.

A ce moment, les journaux entrent en scene. La Minerve,
du 7 fevrier 1848, publie la lettre suivante, signee d'Un

., M. Quiblier•

•• C'est Mgr de Forbin- lanKIn qui ~rigea sur Ie Mont St-Hilaire une haute croix. de
100 pied!, que Ia temp~[e d~[ruin[ qudques annees plu. tucl. n eo. rene encore des doUl
sur Ie roc du Pain dQ Sucre.
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Citoye1J r; 9: «Le bruit court dans la ville que les MM. du

5eminaire se proposent de commencer, au printemps prochain,

la construction d'un nouveau seminaire, cette nouvelJe deja

vieiJJe d'aiIleurs de quatre a cinq ans, est arrivee, dit-on, a l'etat

de certitude en cette bienheureuse annee 1848 ou tout semble

devoir changer pour Ie mieux. Plusieurs de mes amis, plus

fortunes que moi, ayant vu Ie plan definitivement adopte, se

recrient sur la mine que ce nouvel hote fera sur la plus belle

place de notre capitale. La critique va jusqu'a dire que les

sentiments sont fort partages a ce sujet dans I'interieur meme

du seminaire; plus d'un quidnunc al'affut des nouvelles, s'aven~

ture jusqu'a avancer hardiment qu'autant on se recriait recem

ment contre ce qu'on appe1ait les plans gigantesques de M. I'ex
superieur, a 0 autant on se recrie aujourd'hui contre la roesqui

nerie de ce1ui qui vient d'etre adopte.

«Ne pourrait~on donc pas trouver un milieu entre Ie

gigantesque et la mesquinerie ?

«Parmi vos nombreux abonnes, ne se trouverait-il pas que1

qu'un qui veuille repondre aux questions suivantes ?

1 0 Les citoyens de Montreal, protestants comme catho

liques, n'ont-ils pas quelques droits a ce qu'on n'eIeve pas sur

la Place d'Armes, un batiment qui dans quelques annees la de

parera autant que ce1ui qui existe actuellement ?

2 0 Les directeurs de la Banque de Montreal, ont compris

qu'ils devaient s'imposer des sacrifices en batissant sur la Place-

,. Le COlue,] d. Ville y alIa a\l.Ssi de sa I.nre au Semica;r.. Cf. Archives du S6micair••

•• M. Quihlier.

[ 261 )



LA PAROISSE

d'Armes, pourquoi les Seigneurs d~ la ville et de l'Ile de Mont

real montreraient-ils moins de liberalite ?

3 0 Les revenus du seminaire provenant principalement de

la ville, ne peut-on pas raisonnablement s'attendre ace qu'une
partie soit consacree a la construction d'un edifice qui puisse

etre toujours un omement pour cette ville destinee a devenir

une des plus belles villes du continent americain ?

4 0 La raison de modestie qu'on allegue, dit-on, est-eUe une

raison suflisante pour se refuser aux vceux si legitimes des

eitoyens qui esperent que la communaute la plus riche du pays

ne refusera pas de faire quelques sacrifices en faveur de la ville

et du progres des arts? D'ailleurs, Ie public qui se formalise en

ce moment de la modestie extirieure du futur bhiment ne
tracassera guere au sujetl de la modestie inthieure; on sait assez

qu'on n'a rien acraindre sur ce chapitre, voir meme que cette
modestie pourrait etre beaucoup moindre sans cesser d'etre

edifiante ».
I.e trait de la fin ne manque pas ... de saveur.
Dans Ie numero suivant de la Minerve (Ie 10 fevrier 1848)

parut encore un conununique. L'auteur pretend remplir un
devoir. «~seminaire de Saint-Sulpice de Montreal a long.

temps, bien longtemps attendu pour mettre a execution Ie

projet par lui con~u. Ne peut-il attendre encore pour donner
al'opinion publique une opportunite de se faire connaitre? Ce

ne sera pas un_e loi pour Ie conseil d'administration (conseil des
douze) ; mais ce sera, au moins, une opinion qui meritera con
sideration.
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«Quand Ies citoyens de Montreal se sont impose volontaire

ment des sacrifices immenses pour la construction d'une nouvelle

eglise paroissiale, its ont voulu que Ie temple catholique chretien

f:at pour les sickles a venir un monument destine a perpetuer

leur foi d'age en age dans Ie Nouveau-Monde, us ont voulu

embellir aussi la ville de Marie, Ia ville de Montreal. La plus

grande partie d'entre eux, pour ne pas dire I'unanimite, pen

saient alors que Ies Sulpiciens, seigneurs de Montreal, ne reste

raient pas en arriere de leurs censitaires et que Ie nouveau
seminaire serait un edifice grandiose destine as'associer digne
ment avec notre paroisse, et non une seconde edition du
premier; "Ie long et penible enfantement de ce projet devait Ie
faire presumer. Grande a ete Ia surprise des habitants en

apprenant que Ie C'Onseu inamovible des douze, avait definitive.
mene arrete la construction d'un modeste edifice, digne de
servir de .retraite aune communaute cloltree du moyen age, en

dehors d'une cite.
Tous ici sans distinction d'origine, protestants OU catho

liques, nous venerons les Sulpiciens de Montreal comme des
pretres vertueux, pleins de foi, qui meritent toute notre recon
naissance. Mais aussi chaque jour nous adressons au Ciel, nOs
vreux pour que ces dignes ecclesiastiques, al'exemple de Pie IX,
de notre Saint Pr(Hat, sortent de leur longue immobuite et mar
chent avec la communaute dans la voie legale des rHormes et
du progres ... »
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Que pensent les Messieurs du Seminaire de l'immixtion des

journaux dans leurs affaires? Cette sone d'intervention, bien

qu'assez aga~ante, est parfois un hommage rendu aune institu
tion dont Ie passe glorieux semble, aux yeux du public, engager
ravenir. Le Seminaire songeait, nous 1'avons dit, a construire
un vaste baciment, non pas tant pour ameliorer Ie sort des
Messieurs-dont la modestie etait bien connue-que pour
recevoir les etudiants en theologie.

Quand iI avait ete question de loger les Seminaristes, rue
Notre-Dame, il semble qu'on n'avait d'abord songe qu'a dis
tribuer d'une maniere differente les pieces de la maison. Dans
un plan, dont les indications sont en anglais, nous relevons
quelques traits interessants. On aurait enleve les deux tourelles
des escaliers sur la fa~ade, on aurait place un balcon sur Ie
porche, et sur la fa~ade du jardin une longue galerie au-dessus
du rez-de-chaussee. 61 On prevoyait en outre, dans l'aile gauche,
une longue piece tres eclairee pour une bibliotheque publique,
et deux nouvelles portes dans Ie mur de la rue Notre-Dame.
On laissait dans Ie haut rez-de-chaussee du jardin, qu'on ne
soup~onnerait pas de la rue, a cause de la difference de niveau,
les caves a bois, les caves a fruits et a legumes, la boulangerie
et Ie vieux refectoire voute.

Bien que les deux etages superieurs eussent contenu cin
quante-huit petites chambres, ces remaniements parurent sans
doute insuffisants, et 1'on decida de construire a la place meme

• 1 On eut souvent Ie disir de consuuire cc promenoir. On finit par I'adosser au mur
de brique des mai50IU de I. rue S. Fran~ois.Xavier. Celui-ci disparut qlL1nd on construisit
de ce cOti Ie nouveau refectoire; on I'. fixe depuis ~ I':we nouvelle.
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du venerable Seminaire une maison beaucoup plus vaste, en
utilisant Ie terrain vide du cote de l'eglise.

On demanda alors a des architeetes de tracer des plans
d'agrandissement. Ils dessinerent au moins trois projets que
nous avons eus sous les yeux. 6 :I

Le premier, sans doute celui qui parut trop modeste a la
population ambi~ieuse de la M~tropole, ~tait pourtant Ie plus
Iogique. John Ostell, 6 8 qui avait termin~ les tours de Notre
Dame, s'inspirant de I'architecture de l'eglise, avait con~u un
seminaire gothique, a quatre etages, a toit plat avec parapet
crenele. Les deux ailes de la rue Notre-Dame auraient ete
percees de fenetres, flanqu~es de contreforts et terminees par
un pignone Un avant-corps, plus eleve que Ie reste, fortifie
par quatre contreforts en foane de tourelles a pinacles, aurait
marque Ie centre de l'edifice. La porte principale, assez basse,
aurait ete surmontee dJune haute fenetre gothique. Bref, un
bon priory anglican.

Les objections faites jadis aO'Donnell, Iors de la construc
tion de la paroisse, se repeterent, plus acerbes sans doute. 6 <I On
dut delaisser Ie gothique et se mettre au classiq1le.

Si penible que soit I'etude de cette tentative de destruction,
elle ne manque pas d'interet. Deux plans nous sont restes de
oe second stage, I'un date en 1845 et qui fut rejete, l'autre
sans date et qui eut un commencement d'execution. Le pre
mier maintenait la grande fa~ade plate du jardin avec ses quinze

•• Au Seminaire. voute do!! pl.lU.
.. Du moino nou! "roron, que "'",,t John Ondl.
•• C'e't uns doute conrre ClI plan que 1"" journauJ: !'€Iev~renr.
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superieurs, et une vaste bibliotheque carree au troisieme derriere
Ie fronton central. Ce projet fut abandonne.
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fenetres, reduisait la longueur des ailes tout en les elargissant,
pla~ait entre les deux, sur la rue, une nouvelle fa~ade de neuf
ouvertures, amenageait soixante-deux chambres aux trois etages



L'ancien berceau
du jardin
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L'ancien vide-boureilles
du jardin
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Celui qu'on adopta en diffece surtout exterieurement, par la

forme de la lettre H qu'il affecte, grace au prolongement des
ailes dans Ie jardin. 6 {; L'architecte avait prevu deux chambres

pour ces lecteurs que nous avons deja presentes, et une salle

des plans, necessjtee par les affaires de la Seigneurie. Quant a

la disposition generaIe du nouveau batiment, dont il serait

fastidieux d'enwnerer les details, qu'il suflise de dire que l'aile

de droite et la moitie du corps central de ce cote, etaient

devolues aux Seminaristes, I'autre moitie et I'aile gauche aux
Messieurs, les premiers ayant soixante chambres a leur disposi
tion, les seconds quarante-quatre.

C'est I'aile gauche et l'amorce du corps principal de ce
second plan, 6 6 que nollS voyons maintenant rue Notre-Dame:
un soubassement, surmonte d'un rez-de-chaussee tres soigne, de
deux etages et d'un attique termine par un fronton triangulaire,
au devaient trouver place les annes papales. Cette aile se pro
longe de meme maniere sur Ie jardin. La meme disposition se
repetant a Pautre extremite du batiment, aurait fonne I'H
dont nous avons parle. Celui-ci aurait ete orne, au milieu,
d'une fal;ade Iegerement projetee en avant, large de trois
ouvenures et depassant les toits. Le fronton eut porte une
horloge. Au-dessous, sous un grand arc cintre dans la pierre,
se serait ouverte une haute fenetre. n n'y aurait pas eu de
porte centrale, mais un panneau mure. La porte du Semi
naire-presbytere se serait trouvee dans l'aile gauche-ou eIJe

• I Les aile, du jardin plus larges de 6 pied. que celles de la fa~ade .

•• Le 3e pll1n <!cait une variante de ce1ui-ci, sur UDe pillS grande echelle.
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est de fait, maintenant - et celle du Seminaire de theologie,
dans I'aile droite. Les deux communautes se seraient en effet
partage apeu pres cigalement la maison, mais sans se nuire. Le
tout etant d'une architecture estimable fut accepte et I'on
commenca les travaux. Est-ce l'reuvre de Victor Bourgeau ?
Nous l'avions cru, Bourgeau ayant deja construit pour M.
Quiblier, l'ecole St-Laurent, rue Vitre, dans Ie meme style.
Mais Ie nom de John Ostell apparalt seul aux comptes du
Seminaire acette epoque. C'est a lui qu'il faut done I'attribuer.

Sur les entrefaites, M. Casault, du Seminaire de Quebec,
passa chez les Messieurs du Serninaire de Montreal, et leur ex
pliqua que la cohabitation des pretres de paroisse avec les
seminaristes avait de nombreux inconvenients. II predit
l'agrandissement futur de la ville, et montra Ie desavantage
d'etablir des seminaristes au milieu de la fumee et du bruit. Se
tournant vers 1a montagne, il dit« C'est Ia qu'il faudrait batir ».
us Messieurs furent tres frappes de ces raisons. 67 Des lars,
on interrompit les travaux ala troisieme fenetre du corps prin
cipal; on relia les deux batiments tant bien que mal et l'on s'en
tint la. Malheureusement, pour eclairer la nouvelle aile, on
avait ern necessaire de demolir rancienne qui l'avoisinait. On
ne saurait trop Ie regretter, nollS semble-t-il, car on a ainsi
detroit la belle symetrie du vieux seminaire. II faut dire
cependant qu'il serait facile de retablir Ie batiment detruit, et

., Cependa.nt apri\s l';ncendie de 13 cuhedrale, en 18 J2, it fut queation de construirc
Ie Grand S~in3ire Bur leo ruines, ongle St-Dellis et 8tt-Catherine, - puis rne Shcrbrook.e.
sur b terre Dufreloe (rue Dufrc.sne actuelle).
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nous retrouverions ainsi la physionomie complete du charmant

manoir du XVIIe siecle.
N'a-t-iI qu'une valeur de souvenir, comme on Ie dit, et son

architecture est-elle negligeable? Nous ne Ie pensons point.

L'appareillage en est rustique et jure un peu avec la pierre

tailIee des constructions environnantes. Mais ce genre de bhi-.

ment ne manque pas de beaute, et il reste un temoin irrecusable de
nos ages heroi'ques. us etages sont bas, it est vrai, et l'ensemble

de la construction un peu trapu, compare aux dix etages d'en
face. Mais cela ne Ie condamne pas; cela marque seulement

que I'on savait, vers 1680, se proteger contre Ie froid, avec des
moyens plus simples qu'aujourd'hui. Quant aux lignes, par

leur simplicite et leur logique, dIes l'emportent sur la plupart

de nos edifices modernes. L'ornementation: tours de portes,
tours de fenStres, grands S de fer 68 dans Ia mac;onnerie, appuis

des toits, pignons, horloge, sont du meilleur gout. A coup
sur, de tous Ies bhiments de notre grande ville, Ie vieux Semi
naire est celui qui a Ie plus de caractere. 6

9

Apres I'interruption des travaux, il ne fut plus question de

recevoir les Seminaristes au presbytere. Pour eux on com
menc;a une vaste maison, au pied de Ia montagne, et ils y

entrerent en 1857. A Notre-Dame Ia vie continua semblable
aceUe d'autrefois. Certains traits cependant disparurent. Par

Ie morcellement de l'unique paroisse Notre-Dame, les Messieurs

furent soulages de la desserte des chapelles lointaines; et leur
ministere se limita peu a peu a I'actuelle paroisse, qui, par une

•• Qu'on appelle des a"ires.

•• Ne parlons pas de I'annexe en brique, bar;e apres 1900, er que l'on n'aper~oic pas
de I. rue.
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serie de zigzags, se rend jusqu'au cimetiere de la Cote des Neiges
et l'englobe. Des hommes qui eurent une grande influence sur
la population de Montreal, par leur zele et par leur parole, s'y
succederent: on se rappelle encore les noms de M. Picard, de
M. Martineau, de M. Giband, de M. Emmanuel Filiatrault, de
M. Bedard. Parmi les superieurs, deux figures emergent: celles
de M. Colin et de M. Troie: ·le premier, orateur et diplomate;
Ie second, homme de conseil et d'experience, temoin jamais en
defaut des evenements d'un demi-siecle, physionomie distin
guee entre toutes, sous une belle chevelure blanche.

Gouverneurs du Canada 70 et hommes d'Etat,71 ne cesse

rent pas de venir au Seminaire, presenter leurs hommages, aces
pretres qui, autrefois eussent ete les Seigneurs de la Ville, et qui,
n'etant plus que les Superieurs d'une communaute paisible et
bien regIee, avaient toutefois conserve l'estime et la veneration
de leurs concitoyens. Bien d'autres illustrations passerent au
salon du Seminaire, et prirent place sur les chaises basses a
haut dossier, sous les portraits des Superieurs generaux. C'est
toute la pIeiade des predicateurs de Notre-Dame, qui depuis
1888,72 chaque annee font retentir nos voutes du plus beau

T D Lord Aberdeen, Lord Grey, etc.
T 1 Sir Wilfrid Laurier, etc.
T' Voici ]a liste de ces prldicateurs.
Mgr Soul~, 1888; R. P. Plessii O.P.• 1B89; R. P. BaboDeau O.P., 1890; R. P. Henrioe

O.P., 1891: R. P. Gaffre O.P., JB92; R. P. Ples,i, O.P., 189}; Chan. DeMontisny,
1894; R. P. MothoD 0.1'., 189$; R. P. Tripier O.P., 1896; Chan. DeMontigny, 1897;
R. P. H~bert O.P., 1898; Abbe Mignan, 1899; R. P. Hage O.P., 1900: Mgr Rozier, 1901;
Mgr Rozier, 1902; R. P. Lernerre O.P., 190}; R. P. Delor 0.1'., 1904: Abbe P. Vignor,
1.90f: R. P. Pleut. O.P., 1906: R. P. Lemarchand O.P., 1907; Chan. Daniel, 1908; R. P.
Padde O.P., 1909: R. P. POrnlord, orac., 1910; R. P. Herveli.n, orat., 1911: R. P. Ga\y,
marine, 1912; Chan. Lesage, 1913; Chan. De.granges, 1914; M, Camille Roy. 19U: Mgr
Lenhnt, 1916; M. Thellicr de Poncbeville, 1917; R. P. Delor, 1918; R. P. Ferrand, 1919;
M. Leve, 1920; M. Thellier de Poncheville, 1921; M. Debnre, 1922; R. P. Samson, orac.,
192}; M. Paravy, 1924; M. I'abbe Roblot, 192f; M. l'abbe J. B. Audouin, 1926; R. P.
Na'5e, 1927; M. ThelLier de Poncheville, 1928; R. P. Andre-Marie Dieml:, 1929.

[ 272 ]



LE PRESBYTERE

parler de France; ce sont les cardinaux et les illustres pnHats
venus d'Europe pour Ie memorable Congres Eucharistique de
1910 ..•

N'avais-je pas raison de Ie dire? Voila une noble demeure
seigneuriale, vieille comme Ie pays, qui abrite toujours la meme
famille et les memes traditions. Elle n'a point dechu. C'est
une des rares survivantes d'un temps qui nous a laisse de si
hautes le~ons de foi, de fidelite et de courage.
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V
ILLE-MARIE fondee, et Ie fort construit autour de la
chapelle et des quelques batiments qui abritaient les
premiers colons, la mort ne tarda pas a venir parmi

ces soldats d'avant-poste. On dut etablir bientot un cimetiere. 1

Les croix se dresserent en avant de l'enceinte, a l'ex
tremite de la pointe fonnee par Ie fleuve et la petite riviere

Saint-Pierre. La tour des Bureaux de la Commission du Havre
et la statue de Young marquent de nos jours cet emplacement.
L'obelisque de la Pointe-a-Callieres est adeux pas de lao C'est
certainement l'endroit de Montreal qui devrait nous etre Ie
plus cher: it est, j'ai bien peur, inconnu de beaucoup; en tout
cas, bien peu honore puisqu'i} est devenu un parc d'automobiles.

La .crue des eaux rendit fort precaire Ie petit cimetiere du
fort; il fallut songer aenterrer ailleurs. En 1654, on etablit Ie
cimetiere de la ville 2 dans Ie jardin de I'Hote1-Dieu 8, angle
des rues St. Paul et St. Joseph (nord-est des rues St. Paul et
St. Sulpice). La chapelle de l'Hotel-Dieu servait d'ailleurs a
ce moment d'eglise paroissiale. Le jardin de l'hopital etait
sans doute exigu, car, a une date diflicile a fixer, surement
avant 1673, on ouvrit un autre cimetiere de 26 toises par
15, rue St. Paul, entre les terres de Robert Cavelier,

1 I.e 9 juin 1641, on y enterraie Guillaume Baiuier. de Limoges, Bernard Berte et
Pierre L3forest die l'Auvergnae, tues pH Ie.. Iroquoi•.

• La reposercDt M. Jacques Le· Maitre, p.•.•.• tue par les Iroquois. eJ: Lambert Cl05se.
• «In novo hospital;s donais coemeteri.:s>. cerrain donne par M. de Maisonneuve.

[ 274 ]



LES CIMETIERES

Aubuchon, Decouagne et Boucher. En 1674 on fit une sous

cription pour cloturer afin d'empecher les animaux d'entrer.

Mais I'endroit etait malsain, comme Ie premier cimetiere, it
etait inonde tous les printemps et tous les automnes,-on Ie

.vendit pour 950 100, Ie 27 fevrier 1683, a Charles Decouagne,
au profit de l'eglise de la Place d'Armes qui n'etait pas terminee.
Ce cimetiere occupait I'emplacement actue! du Board of Trade.

Pour Ie remplacer on avait acquis la terre de Jean Desroches,
situee semble-t-il en arriere et au sud de la nouvelle eglise
paroissiale\ Ie long de la rue St-Joseph. Ce cimetiere fut
agrandi a plusieurs epoques: en 1734, de deux emplacements
appartenant a I'Hotel-Dieu. ce qui lui donnait 89 p. de
longueur li et en 1736. d'un terrain appartenant au Sieur
Basset paye 800 Ibs. Ce cimetiere faisait presque Ie tour de
I'eglise, puisque, en 1722, on decide de fermer aUK fosses
l'espace entre l'eglise et Ie passage du Seminaire. On y avait
enterre tant de depouilles qu'on n'osa pas y enger Ie c10cher
de ce cote de la fa~ade. mais sur la Place d'Armes. On cessa
tout afait dJinhumer «pres de l'eglise» en 1796.

En meme temps que ce cimetiere, it en existait un autre
qui; des 1685, apparait sur les plans de la ville. II occupait
I'angle nord-ouest de la rue St-Jacques et de la rue St-Franco.is.
a cote de la porte d'ou partait Ie chemin de la Montagne
(bureaux du C.P.R.). C'est sans doute ce cimetiere «separe de
J'eglise» ainsi qu'on Ie nommait en 1739, qui s'appe1ait Ie «cime-

• On y enlerrait dcjl eo 1680.
• Le maitre-ma~on Jourdain l'eolollra d'une muraille.
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tiere des remparts» en 1754, et qu'on decida d'enclore, acette
epoque. NollS DOUS dernandons s'il ne portait pas aussi, en
1787, Ie nom de cirnetiere des «Innocents» ?

Mais la population de Montreal avait grandi hien vite sans
que les fortifications de la Ville se fussent elargies. II fallut
inhurner dans les eglises et les chapelles et multiplier les cime
tieres; il est meme assez difficile de les placer dans leur ordre
chronologique. Deja en 1718, DOllS savons qu'un cirnetiere
avoisine l'Hopital-General des Freres Charron «hors ]a ville»
ou, eloigne de la ville, ala Pointe-a-Callieres. Rien d'etonnant
a cela: les militaires et les pauvres qui rnouraient dans l'ins
titution y etaient deposes.

En 173 f, Ie Sieur Boisberthelot de Beaucours ecrit al'inten
dant qu'iJ a sornme Ie Superieur du Seminaire et Ie Cure de
faire cesser les inhumations dans la partie du cimetiece des
Remparts <J.ui s'etendait dans les fosses et sur les glacis. En
consequence on achhe du Sr. Le Cavelier, pour 200 lbs, un
e~placernentpres de la poudriere, Ie long des fortifications qui
donnaient sur la riviere St. Martin. 6 Si la poudriere existait
encore, e1Ie hloquerait la rue St. Pierre au dHaut de la cote.
Quant au cimetiere il devint a la Conquete,7 Ie cirnetiere des
protestants. On dut d'ailleurs l'agrandir, meme avant cette
date, par l'acquisition de l'emplaceroent d'Etienne Rochert de
la Morandiere, angle sud-ouest des rues St-Pierre et St-Jacques,
ou se dresse rnaintenant la tour de la Banque Royale.

• L. rue Craig.
f Voir plan de Louis Guy 1794.
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Lc vidc-botltcillcs du jardin,
vcrs] 91]
(D'"pres lInc cau-forte dc M. Charles W. Simpson)
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Cimetiere Jes pr~tres de Saint-SuJpice
d~ns la crypte de la chapclJe du Grand Semin;lire

Tableau du cimetiere
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D'autres ci.tItetieres «egayaient» si j'ose dire, a la meme
epoque,larueSt-Jacques. En 1730,la Fabrique de Notre-Dame
acquerait, rue St-Jacques, al'ouest de la rue St-Franc;ois, - apeu
pres OU se trouvait la Banque de North British America, -Ie
terrain du Sr. Gamelin Maugras. On acquit aussi d'autres ter
rains pour fins de sepulture: en 1750 egalement Ie terrain du

Projet de porte pour Ie cimetiere, dessine
par la Maison Vinant de Paris

St. Marin. Sur Ie pian de Louis Guy, en 1794, il apparait
comme rempli ou desaffec#.

Ennn, la Fabrique qui, en 1782, avait achete un emplace
ment au nord de la Place d'Armes, vraisemblablement pour y
loger Ie bedeau, et qui, en 1785, y erigea «une chapelle pour
les pauvres et les enfants de la banlieue », se servit du terrain
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qui restait pour y enterrer. Ce cimetiere nouveau fut cloture
en ma~onnerie, en 1787. En 1816, Ie comite charge de demolic
les fortifications l'expropria. Plus tard, en 1845, it fut vendu
ala Banque de Montreal, qui y erigea son beau portique.

En 1796, on avait decide de ne plus se servir du cimetiece
de l'eglise, mais de ce1ui de la Place d'Armes, et 1'0n s'chait mis
achercher un nouveau champ des morts. Vannee suivante, it
apparait aux marguilliers que Ie cimetiere futur devra etre
«hors Ies murs»,et des 1798 on s'adresse au Procureur-General
pour obtenir la permission d'executer ce projet. Les grands
jures ayant de leur cote reconnu que les cimetieres trop
rapproches des habitations etaient nne cause d'insalubrite et de
danger public, Ie procureur..general Sewell ne put qu'encou
rager Ies projets de Ia Fabrique.

'Des 1799, aucune inhumation ne se fit dans les murs. mais
toutes eurent lieu dans Ie nouveau cimetiere St-Antoine. Un
peu au nord de la rue St-Antoine, entre Ia rue St-Francois de
Safes,-pIus tard Windsor,-et fa rue du Cimetiere,-pIus
card Cathedrale,-courait la petite rue St. Janvier. Au-dessus
de cette rue, Etienne Guy possedait 4 arpents de terre, qu'it
vendit a Ia Fabrique pour 500 lbs, 20 coppes l'arpent 8. Les
Iettres d'amortissement de cet achat furent donnees par
Ie Gouverneur en 1803. Mais tout de suite. en 1800,

on avait cloture Ie nouveau cimetiere et I'on avait com
mence Ie chemin y accedant, qui fut termine en 1802. Au
commencement de 1807, on construisit une maison pour Ie

• Ajouter co teruia apputenant au Sr. Lem.ieux et un [opia de la Dame D""foods.
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La chapelle du cimetiere

Le bureau dll cimeriere
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L'ancienne porte du cimeriere
demoJie en 1927
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gardien et une chapelJe munie d'un auteJ, d'un retable et

d'autres ornements, Ie tout ayant cotite £8669. Les lots de 8 p.

x 12 p. sur Iesquels iJ etait pennis d'elever un monument en

1811, 96 lbs; et -l'inhumation dans la chapeIle, 300 lbs. En

1821., on enterra 54 voyages d'ossements provenant des cime

tieres de Ia rue St-Jacques desaffectes. Le champ des morts

du quartier St-Antoine, successivement agrandi en IlW7, 1815,

1824, atteignait Ja propriete de McTavish et depassait Ja

hauteur de la future rue Dorchester. Jusqu'en 18 f f, Ies habitants

de Montreal et des cotes voisines y furent inhumes.
Cependant un certain nombre d'inhumations se firent, sous

Ia nouvelle eglise Notre-Dame, de 1829 a 1840. L'architecte y
repose encore. Dans trois caveaux saus Ie choeur furent
enterres les Freres des Ecoles Chretiennes, Ies Soeurs de la Con
gregation Notre-Dame, et jusqu'en 1874, les Messieurs de Saint
Sulpice. Le long du mur du jardin, 102 citoyens furent deposes.
On trouve, naturellement, dans cette liste, Jes meilleurs noms
de Montreal: les Foucher, Jes Berthelet, les Lacroix, les
Derivieres, Ies Pothier, Ies Selby et Ies Lennox, Ies Perrault, les
Comte, les Delvechio, les Roy, les Bedard, les Leduc, les Dupre,
Ies Decary, les Valois, Jes Parthenais, Jes Rocheblanc, les
Bourret et les Doucet, Ies Mathieu, les Beaudry, Ies Mondelet,
les Munroe et les Souligny, les Delisle et les Larocque, les Cotte,
les Richard, les O'Sullivan) les Peltier, les Dufresne et les
Chaboillez. Deux grandes fosses avaient ete remplies des restes
exhumes des caveaux de l'ancienne eglise.

Deja en 1846, Ie cimetiere St-Antoine etant devenu trop
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etroit, on avait agite Ie projet d'un nouveau cimetiere. M. Mc
Cord en desirait un pour toutes Jes «denominations». En 1848,

Ie projet revient al'ordre du jour. En 1851, au mois de novem
bre, Ie Procureur du Seminaire re~oit mission de chercher un
terrain propice, et meme deux; l'un suC' la terre Desery (Pied
du Courant), l'autre a Ia cote St-Antoine. En 1852, apres
l'incendie de l'Eveche et de la Cathedrale, angle Ste-Catherine
et St-Denis, des catholiques de la ville signent une requete a
l'effet d'etablir l'eveque sur les terrains du cimetiere.

C'est ce que Mgr Bourget demandera lui-meme en fevrier
1854, alors que Ie Seminaire lui offrait une partie du domaine
de la Croix-Rouge, angle Guy 'et Dorchester.

Le Seminaire, on l'a vu, s'interessait vivement ala question.
Souvent oblige de preter de l'argent a la Fabrique et meme de
payer ses dettes,-ce qui contribua acreer dans Ie peuple une
confusion tenace entre Ie Seminaire et la Fabrique, - il ne
croyait pas que la Fabrique, endettee de £84000 put acheter un
nouveau cimetiere et il lui offrait un terrain a Toutes-Gcaces.

Cependant Ie comite de cinq marguilliers forme en juillet
1853, pour chomr un site et lever des fonds, ne restait pas
inactif. II avait jete lIes yeux sur la terre du Dr Beaubien, a
la COte-des-Neiges, qu'il pensait acquerir au prix de £3000. n
dlklina l'offre que lui faisait Ie Seminaire d'une terre a la cote
St-Luc, et acquit Ia dite propriete Beaubien au printemps de
1854.

Tout de suite on songea a desaffecter L'ancien cimetiere
St-Antoine, sans doute parce qu'it fallait payer Ie nouveau. On
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accepta en principe Ie prolongement des rues a travers Ie

territoire; on songea a Ie convertir en lots et meme a Ie vendre

afa ville pour en faire un pare, ce qui advint en effet, beaucoup

plus tard. On arreta, en 1859, que les lots de famiIles de ce

cimetiere seraient echanges pour des lots dans Ie nouveau; en

1861, on enleva les croix et les tetes de morts (sans doute des

emblemes) , en 1870 on demolissait la chapelle. Les exhumations

(autorisees par un Bill de Quebec en 1869) etaient tenninees,

sauf celles de la rue St-Janvier qui se firent en 1876. La

vente du cimetiere,autoriseeparlePape en 1868, avait rapporte

en aout 1871, une somme de $35,013.19, Ie Seminaire ayant

accorde la commutation,-en 1864,-a raison de 15 sols Ie
pied.

Le nouveau cimetiere, acquis en 1854, ne fut pret qu'en
1855 9. Voici I'epitaphe de la premiere personne qui y fut
inhumee: «On memory of Jane Gilroy, wife of Thomas Mc
Cready, died May 27th 1855, aged 35, native of Bethubet, Co.
Cavan, Ireland. May her soul rest in peace. The first person
buried in this Cemetery. » 1 0

De.s Ie 3°mai de cette meme annee la Fabrique s'engage a
envoyer un pretre au cimetiere a 10 heures du marin. Depuis
ce temps, et jusqu'en septembre 1925, tous les jours, sauf Ie
dimanche et fes fetes d'obligation, un pretre quittait ie Semi
naire N otre~Dame, pour faire les dernieres prieres sur lestombes.

On commen~aaussi acette epoque les ameliorations materi-

• Del.; obrenu de la ville pour Ie pr~p3rer.
,. F. No f6.
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elles qui s'imposaient; assainissement, construction d'un char~

nier, trace des alIees, plantations.

Tres tot i1 fut question d'agrandir Ie cimetiere en prevision

del'avenir. En 186f, on en avait doublelasuperficie par l'achat

du haut de la terre Tait. A la fin de 1870, la Fabrique voulut

acheter 30 arpents contigus asa propriete. Mais on hesita alon

acause des nouvelJes paroisses qui venaient de se fonder. On se

disait que peut-etre Ie COteau St-Louis et Ie Faubourg Quebec

desireraient avoir un cimetiere rue Papineau, et Notre-Dame

de Graces avec les Tanneries un cimetiere dans leur region.

Cette question du cimetiere unique ne fut regJee qu'en 1878.

Mgr Conroy, deJegue apostolique, apres avoir demande -une

evaluation de la propriete de ]a Fabrique, 11 se convainquit que

son cimetiere devait rester Ie seul dans la ville.

A partir de ce moment rien ne s'opposait ason agrandisse
ment. En 1878 on acquit Ie bas de la propriete Tait; en 1907,

les terres McKenna, Desmarchais, Quinn et Aubry, en 1908, la

terre Monarque. Ces diverses acquisitions porterent a 400

arpents Ja supedicie du cimetiere. L'allee ceJiltrale de 18H et
les petites allees de 1858 se sont aJlongees jusqu'a constituer 25

miUes de chemin.

Sous l'administration de M. Sentenne, p.s.s., grand construc
teur comme l'on sait, fut erigee, en 1888, sur les plans de l'ar
chitecte Bourgeau, l'ancienne porte monumentale en pierre,
qu'il fallut d'emolir en 19'26 parce qu'elle mena~ait la vie des

" $229,881.00 en d~cembre 1877.

L286 ]



I.e charnier

l 287 ]



les funcraillcs de
Sir George-I rienne Carrier
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p~ants. ill Auparavant avait ete construite la chapelle encore

debout, que Ie temps a revetue de lierres. Peu a peu les planta

tions d'arbres et de £leurs embellirent ce magnifique lieu de

repos. Les restes de 445,000 catholiques y attendent la resur
rection. 1s

On peut juger par ces details que l'administration d'une

telle entrepriseest considerable. Elle est entierement entre Ies

mains de la Fabrique Notre-Dame. Le Seminaire n'y a aucun

interet et n'a rien ay voir.

Cimetieres «hors la ville », «pres de I'eglise », «separe de

I'eglise», cirnetiere du «jardin de l'hopitaI». cimetieres «des

pauvres, des enfants ou des innocents », «de la Poudriere» et

«des remparts ». cimetiere «pres la maison du bedeau» ou «de

4 Place d'Armes », cimetiere «St-Antoine », tous avaient donc

cede la place au grand cimetiere de «Notre-Dame des Neiges ».

D'ou lui vient ce nom?

On se souvient que pour accomplir un vceu, Chomedey de

Maisonneuve avait porte Ie jour de l'Epiphanie 1643, une croix,

a la Montagne. II s'ctait arrete sur Ie coteau, domine de nos

jours par Ie Seminaire de Philosophie et d'ou I'on dckouvrait
une vue tres etendue sur Ie sault St-Louis et sur la rive sud.
Un sentier passait par la. qui conduisait les sauvages. de la
ville a la Riviere des Prairies. Maisonneuve. en 1661, publia une
ordonnance a l'effet de construire en ce lieu, une chapelle. Sans
doute a I'instigation de Mere Bourgeoys, on voulut que cette

,. On b remplaccu bient5t par une belle grille de fer forge.
H fIO,OOO citoyen, de Montr~al sont dec~dc. depuL! 13 foodation de Ja ville. (1929)
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chapelle fut connue sous Ie vocable de Notre-Dame des

Neiges. l
'

La COte avoisinante prit Ie meme nom; de meme Ie cime
tiere qui, deux cents am plus tard, s'ouvrit sur l'autre versant.

NollS voudrions maintenant rappeler quelques grands
evenements dont les successives Notre-Dame ont ete Ie theatre.
n importe, en effet, que, ala faveur de certaines circonstances
memorables, nous puissions voir evoluer, chanter et prier le
peuple fidele, dans cette enceinte grandiose construite pour lui.

,. Elle n.it une grande d~vDtiO!I pour lU1 ~erinage du mfme nom pr~ Ie Hhre de
Graces. en France.
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LA VIE DE L'EGLISE

P
ARMI les Sulpitiana 1 de M. Henri Gauthier, pretre de
Saint-Sulpice, un des plus vivants chapitres s'intituJe:
La vie religieuse aMontreal ala fm du XVIlle siecle. II

serait aciter tout entier ici :
«Comrne l'eglise etait belle aux fetes solennelles de Noel et

de l'Epiphanie, de Paques, de la Fete-Dieu, de Ia Dedicace, de
l'Assomption, du Sacerdoce, du Saint-Nom de Marie, de Ia
Toussaint! C'etait Iagrande parure des ornements de drap d'or,
les douze chandeliers du grand autel allumes, avec Ies quatre
lustres et Ies cierges; c'etaient Ie celebrant avec Je diacre et Ie
sous-diacre, les chantres en chapes assis a l'entree du choeur
et, de chaque cote, devant un lutrin, les acolytes revetus d'aubes
et de dalmatiques. A la grand'messe, les chantres de I'orgue
alternaient avec ceux du sanctuaire; la messe Royale executee
avec art et piete, developpait sous Ia voute silencieuse et a
travers Ies nefs recueiIlies ses themes majestueux et puissants.
La meme pompe se retrouvait aux vepres, ou Ie premier, Ie
trQisieme et Ie cinquieme psaumes, ainsi que Ie Magnificat.
etaient chantes en deux parties, ou en faux bourdons.»

L'auteur, pour qui I'histoire de Notre-Dame, I'ancienne,
n'a pas de secret, nous fait assister ala vie quotidienne de I'eglise,
aux reunions des congregations, aux processions en l'honneur
de la sainte Vierge et acelle de Ia Fete-Dieu, aux premieres com-

, Vol. de 278 PQ8C1. au Bureau des Oeuvres de St-Jacques. 127.... Berri. 1926.
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munions et aux Quarante-Heures, a Ia fete des morts; il rappelle

Ie service funebre de Mgr de Pontbriand, decede a Montreal en

1760 apres Ie siege de Quebec, et la benediction des drapeaux

du Premier Bataillon des Royaux Canadiens, par Mgr Denant,

Ie 5 octobre 1797. Qu'on nouS permetre de Ie citer encore,

afin dJassister avec lui, a Ia fete patronale de I'eglise :
«A travers Ies voitures qui sont arretees nombreuses sur la

place, a travers Ia foule deja compacte qui encombre Ies abords
du temple, je me fraie difficilement un chemin.

«Veglise est remplie d'une assistance recueillie. Sa vOllte
blanche resplendit de toutes ]es lumieres dont sJest pare I'aute!.
A travers les deux fenetres du choeur, Ie soleil penetre a flots
et dchache dans un relief saisissant Ie grand crucifix qui domine
Ie sanctuaire, Ies stalles OU viennent dJarriver en procession Ies
pretres du Seminaire. 2 Pendant que Ie suisse et Ie bedeau placent
Ies paroissiens quin'ont pas de banes; ql,le Iesconnetables a I'entree
de l'eglise Iaissent peniblement ouverte la voie par OU entreront les

arrivants; que, a la chapelle de St-Amable, commence Ia messe
dite du Credo, voici que Ie ccHebrant penetre avec ses assistants
dans Ie choeur. II y a aujourd'hui, a cause de la solennite de
Ia fete, et pour Monsieur Ie Superieur qui officie, diacre et
sous-diacre, chantres en chapes, acolytes en aubes et en daIma
tiques. Les eleves du college remplissent les ceremonies. Leurs
professeurs pour la plupart sont aux stalles. Les autres sont
avec Ie reste de la communaute dans Ies galeries.

«Dans Ia chapelle de Ia Vierge et de l'Enfant-Jesus, qui se

, Corome cela se pntique encore de nos jours.
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trouve adroite et la premiere aupres du sanctuaire, j'aper~ou

les Sceurs de la Congregation avec leurs eleves, «pensionnaires
et ecolieres.» Sous les dalles reposent leurs compagnes mortes.
C'est-a-dire qu'elles sont chez elIes. » .

«C'es-t donc tout Montreal qui est ici: Montreal a l'aise et
riche, avec les Foretier, les Francheres, les Dezery, les Viger,
les Tabeau, les Guy, les Chaboillez, les Leprohon, les Perreault,
les Larivee, les Berthelet, les de Salaberry, l~s de Longueuil;
Montreal pauvre et modeste avec les petits boutiquiers, Jes
humbles artisans, les simpJes ouvriers. Mais tout ce monde
prie. II y a comrnunaute manifeste de foi en Dieu, d'amour
pour son eglise, de respect pour ses ministres.»

'" '" *
Quand la nouvelle eglise fut terminee, Ie ceremonial des

fetes demeura Ie meme, mais la piete des fideles prit un nouvel
essor. Tant que les voutes resterent grises i1 fallut decorer
l'imrnense nef de banderolles et de bannieres pour lui donner
un air de fete; mais depuis qu'on l'a polychrornee du haut en
bas, il suffit d'un peu de lumiere pour qu'elle resplendisse, et
toute decoration qu'on y ajoute y parait superflue.

Le 7 juin 1829, jour de la Pentecate, de fort bonne heure,
M. Roux, superieur du Seminaire et vicaire-general, bien que
rnalade au lit, se fit transporter dans l'eglise et la benit, seIon
les us et coutumes de la liturgie, SOllS l'invocation du Saint
Nom de Marie.

Vne messe y fut dite, Ie meme jour, par M. John Richard,
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ancien ministre protestant, converti au cathollcisme et devenu

pretre de Saint-Sulpice. Le 15 juillet Mgr Lartigue y chantait

la premiere grand'messe, et M. Quiblier, qui sera bientot

superieur du Seminaire (1831) y pronon4;;ait Ie premier sermon.

On remarquait dans l'assistance Sir James Kempt, adminis

trateur du Bas-Canada, son etat-major et les diverses corpora

tions de la ville.

Ce fut la premiere de ces grandes ceremonies dont Notre

Dame est devenue coutumiere. Nous n'avons pas I'intention

de les signaler toutes, ce serait fastidieux et super£lu; mais nous

voudrions en rappeler quelques-unes qui ont fait de Notre

Dame un veritable monument national, ou Ie sentiment re

ligieux et patriotique des Canadiens francais s'est exprime avec

un eclat incomparable.

L'usage d'offrir Ie pain benit a I'eglise remonte aux debuts

de la colonie. D'habitude, des particuliers se chargeaient de la

depense. Mais dans certaines circonstances il etait deJicat de

l'imposer a qui que ce flit. Ainsi en janvier 1799, lorsqu'on

celebra aNotre-Dame la victoire d'Aboukir. Nous trouvonS,

dans les registres de la Fabrique, la deliberation que voici, fort

caracteristique: «Ayant ete represente qu'it serait convenable

d'offrir un pain Ie jour de Ia fete qui doit se ceIebrer Ie dix du

present mois pour remercier Dieu de la victoire remportee sur

la £lotte fran~aise par l'amiral Nelson; que cette fete etant

extraordi-naire, aucun citoyen ne peut etre requis d'offrir Ie

pain, et qu'it conviendrait qu'il ffit offert aux depens de la

Fabrique : aces causes it a etC resolu que Ie Marquillier en charge

[ 298 ]



L A V lED E L'E G LIS E

soit autorise afaire faire un pain bemt convenable ala fete et

I'oifrir aux depens de la Fabrique et d'en 'charger les debourses

au compte des depenses extraordinaires; que la quete provenant
de ce jour sera remise aM. Ie Cure pour etre distribuee aux
pauvres.» On devine que I'assemblee n'avait pas ete unanime
et qu'elle s'en etait tiree par un compromis.

Ordinairement, c'etait un honneur envie d'oifrir Ie pain
bemt. Ainsi voyons-nous que Ie 24 septembre 1835, les cHeves
de M. Roque n'auraient voulu ceder a personne Ie plaisir de
donner ce pain, lors du cinquantieme anniversaire de sacerdoce
de leur ancien maitre. Ce pain etait d'une hauteur prodigieuse.
On avait construit une charpente en bois pour Ie recevoir et
l'exposer. n etait entoure de six colonnes et surmonte d'une
couronne imperiale. De chaque colonne tombait un ruban,
porte par d'anciens cleves du jubilaire; c'etaient 1'oussaint
Pelletier, avocat, C. A. Lusignan, medecin, R. Lukin, notaire,
Andre Proteau, arpenteur, J. A. Donegam, commer~ant. Pascal
Comte, ouvrier. Six bannieres placees autour du pain portaient
des inscriptions relatives aux diverses professions representees.

L'eglise regorgeait de fideles, parmi lesquels if faut signaler
environ 500 anciens du College de Montreal, qui avaient passe
dans cette maison alors que M. Roque en etait Ie superieur.
Precedes de la musique du 32e regiment. ils etaient aile
chercher Ie clerge au Seminaire. On comptait une centaine de
pretres precedant Mgr Lartigue. mitre en tete et la crosse a
la main. A l'eglise, Ia messe fut tres solennelle. La foule
s'attendrit Iorsqu'elle vit Ie venerable M. Roque, les cheveux
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parfaitement blancs et courbe sous Ie poids de l'age, se mettre
aux pieds de l'eveque pour renouveler les vreux de sa pretrise.

Messire Joseph Aubry, du Seminaire de Quebec, par un
eloquent discours, avait prepare l'assistance a chanter avec

transport Ie Te Deum qui datura la ceremonie. La fete se

continua au Se.ninaire, OU Ie jubilaire dut ecouter une harangue

et meme une piece de verso

D'autres noces d'or devaient, beaucoup plus card, en 1872,

attirer a Notre-Dame une foule aussi considerable, mais plus

melee. Cette annee-la, en effet, Mgr Bourget, celebrait Ie
cinquantieme anniversaire de son sacerdoce. Le jeudi, 24

octobre, il y eut une soiree litteraire donnee par l'Union

Catholique; Ie 27, un dimanche, solennite de premiere dasse
dans toutes les eglises, specialement a la cathedrale; lundi,

illumination generale; mardi, messe pontificale a Notre-Dame.
Les Messieurs du Seminaire avaient prie Monseigneur d'accepter

l'hospitalite de la Paroisse, car la cathedrale provisoire etait
manifestement insuffisante a recevoir les visiteurs venus d'un

peu partout pour la fete. Mgr Charles LaRocque, eveque de
St-Hyacinthe, officiait; Mgr Bourget, assistait au trane;

l'archeveque de Quebec, ce1ui de Toronto, tous les eveques de

ces deux provinces, quelques eveques des Etats-Unis et un tres
nombreux clerge occupaient Ie choeur. La fete se termina par

un grand banquet, a la salle du marche Bon-Secours, decoree
avec tant de gout par l'abbe Huot que les journaux du temps

parlerent de palais enchante.

Lors du 60e anniversaire du couronnement de la reine Vic.
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Vierge de procession,
en argent
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toria, en 1897, une ceremonie du meme genre se deroula a
Notre-Dame. C'etait Ie jour de la Fete-Dieu. 11 y avait eu,

Ie matin, procession avec reposoir a St-Jacques. Le delegue

apostolique, Mgr Merry del Val, qui avait preside Ia ceremonie

du matin, voulut presider aussi celle du soir. Les 10,000

fideles, qui, dans Ies grands jours, s'entassent a Notre-Dame,

n'avaient pas manque a l'appel. En avant, Ie Gouverneur

general, Ie Lieutenant-gouverneur de Quebec, les Ministres.
grand nombre de citoyens protestants. A Ia tribune de l'orgue,
200 vou accompagnees de I'orchestre, executent un «Gloria in
exce1sis», un «Sanctus», Ie «Te Deum», et «Domine salvam
fac Reginam ». Le cure de Notre-Dame, M. Troie, pronon~a

quelques paroles. «Monseigneur, dit-il en substance, vous avez
ete, ce matin, temoin de notre foi envers Dieu; ce soir, de notre
10yaute envers notre gracieuse souveraine. Nous sommes heureux
de montrer au representant du Pape, et a ce1ui de Ia Reine,
comment fiOUS entendons et accomplissons Ie precepte : «Rendez
aDieu ce qui est aDieu, et a Cesar ce qui est a cesar ». II
ajouta un mot de compliment aI'adresse du DeIegue, puis une
profession de respect et de soumission a I'egard du Souverain
Pontife et de Ia Reine, et i1 pria Ie DeIegue apostolique de benir
Ia foule. Mgr Merry del Val rappela que, dix ans plus tot, au
JOe anniversaire du couronnement de Victoria i1 avait accom
pagne aLondres Ie representant du Pape. II se declara heureux
de voir que, au Canada, on savait allier parfaitement Ies senti
ments de foi envers Ie vicaire de Notre-Seigneur, avec Ies sen
timents de Ioyaute et de respect envers l'autorite civile, et assura
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que Ie Pape se rejouirait grandement de tout ce que son re

presentant avait vu et entendu en ce beau jour.

M. Colin, superieur du Seminaire, s'avan~a alors vers la

balustrade et ceIebra, en quelques mots, les gloires du regne de

Victoria. Le Gouverneur-general crut qu'il devait repondre

et voulut parler. n fallut que Ie Lieutenant-gouverneur, M.

Chapleau, lui explique que les laiques n'avaient pas droit a la

parole, dans une eglise catholique.

L'attachement des Canadiens fran~ais a la personne du

Souverain Pontife est un fait notoire. On Ie vit encore parti
culierement en I'annee 1868.

Le quinze fevrier, Mgr Bourget avait adresse une circulaire

aux cures de Ia Cite et de Ia BanJieue, les priant d'annoncer, Ie

lendemain dimanche, au prone, ]a ceremonie organisee en

I'honneur des Zouaves Pontificaux, a Notre·Dame. De fait,

toute une serie de ceremonies religieuses devait accompagner

celIe de Ia Paroisse.
Les Zouaves de Montreal et des alentours, a I'issu d'une

retraite, avaient communie en corps, al'eglise du Gesu, Ie matin
du mardi 18 fevrier; et Ie lendemain, ils devaient se reunir tous

a la Cathedrale pour se consacrer a la Ste-Vierge avant de

partir pour New-York.
La grande manifestation populaire eut lieu Ie mardi soir.

Un programme imprime, qu'on vendait a la porte de J'eglise

Notre-Dame, nous en a conserve un souvenir preCIS. Ce

fascicule contenait en outre la liste des Zouaves du premier

( 304 ]



La chasuble du Centenaire
(dos)
(Ateliers d'Art Sacre, Paris)
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La chasuble du Centenaire
(devant)
Brodee par les Ateliers d'Art SlW~ (Paris)
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detachement et la liste des souscriptions recueillies par Ie

Comite Canadien des Zouaves.

A l'entree des eveques du Bas-Canada et du cIerge) accom

pagnes des Zouaves) du Cornite Canadien, des ofliciers de la

St-Jean-Baptiste et des autres societes de Montreal, l'execution

du programmecommen~a. Ce fut un formidable concert. Vne

fanfare) un orchestre, l'orgue et un choeur mixte de 300 voix

se firent entendre. La fanfare joua d'abord des Refrains
d'Italie) puis I'orgue et I'orchestre, La Grande Marche du &z.cre,

tieee du Prophete de Meyerbeer; Ie choeur chanta ensuite Ie
Veni Creator de Lambilotte avec orchestre; ensuite vint une
Ouvenure de Rossini: ltaliana in Algeri. Vne cantate de
Gustave Smith: Ie Pape-Roi avec soli, duo et instruments,
termina cette premiere partie du programme. Ce fut alors Ie
moment des discours. Mgr Lafleche parla une heure et quart,
et dut s'arreter epuise. Nous savons qu'il reprit son discours
Ie lendemain et Ie termina. II avait pris pour texte: «Esute
fortes in bello, et pugnate cum antiquo serpente.» Apres lui
parla Mgr Bourget; son allocution fut breve et frappante; elle
suivit immediatement la benediction du drapeau des Zouaves,
qui etait «un champ d'azur) traverse d'une bande d'argent, sur
laquelle etait un castor accompagne de deux feuilles d'erable.»
On connait leur devise: «Aime Dieu et va ton chemin.»

Ce fut vraimerit un moment soIennel: L'immense eglise
absolument rempIie, quatre cents pretres au choeur, cette
brilIante musique, l'emotion des coeurs, ces cent trente-cinq
jeunes gens vetus de gris et coiffes de ]a casquette blanche, ce
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grand orateur brise par I'emotion. ce venerable eveque qui
s'ecrie: «Voulez-vous, braves enfants de La religion et de la
patrie, prendre l'engagement- d'honneur de ne jamais rien faire.
pendant la noble excursion que vow allez commencer. qui
puisse imprimer quelque tache a cette divine religion et acette
aimable patrie, dont vous etes charges de faire I'ornement et
la glQire aux yeux des nations etrangeres »; et la reponse
unanime et puissante des jeunes heros: «Nous Ie jurons ! »

On con~it que cette fete ait laisse Ie souvenir d'une des
plus belles manifestations de notre histoire rdigieuse. C'est en
ces moments-Ia que notre peuple prend c:onscience· de sa force
et de sa noblesse.

Au milieu de tette exaltation, I'orchestre continua de jouer
et les voix de chanter. Le choeur executa I'Hymne Ii Pie IX de
Rossini, l'Hymne d Mgr Bourget, sur un air populaire, et les
motets du salut. De leur cote, I'orgue, l'orchestre et la fanfare
jouerent l'Ouverture de Tancredi, la marche de Mentana et
pour finir la Grande Marche de la Victoire de Mico.

En verite M. Barbarim, p.s.s.• et M. A. J. Boucher qui
dirigeaient les choeurs et l'orchestre, M. J. B. Labelle qui tenait
l'orgue; et M. Guillaume Hardy, chef de la fanfare, rem
porterent ce soir-lIi un triomphe.

Le gout des Canadiens francais pour la po1itique ~t un
autre trait de leur caractere. lls one un culte pour les grands
hommes qui ont fait du bien a la Patrie, et savent. Ie moment
venu, leur prouver leur reconnaissance.

Notre-Dame a garde Ie souvenir des magnifiques funerailles
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Le chaperon de h chape
du Ccntcnaire
(Ateliers d'Art Saere, Paris)
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de Sir Georges-Etienne Cartier, en 1'873. Notre grand homme
d'Etat etait mort en Angleterre. Sa depouilJe avait traverse
I'ocean a hord du Pruss;an; puis transbordee sur Ie Druide,
navire du gouvernement, elle avait remonte Ie fleuve jusqu'a
Montreal. On avait prepare une chapelle ardente dans Ie Palais
de Justice. I.e jour de l'enterrement venu, la procession funeraire
avait defile par les rues Notre-Dame, St-Denis, Ste-Catherine,
5t-Laurent, Craig jusqu'ala Place d'Annes. Tire par huit

chevaux, un corbillard de vingt pieds d'eIevation, orne de vingt
couronnes de violettes, de quatre urnes avec flammes d'argent
aux angles, et des armes de Sir Georges-Etienne, avait parcouru
ces rues endeuilIees, dckorees d'arches et de symboles.

Mais rien ne fut plus beau que Ie spectacle de I'eglise Notre
Dame. Toutes les gaIeTies et l'autel etaient tendus de draperies
noires et or. La gra-nde verriere disparaissait sous un immense
drap mortuaire ou se detachait une grande croix d'or. A I'orgue,
trois cents voix; au choeur, Mgr Fabre et un nombreuxderge.
Au centre de la nef, un gigantesque catafalque ou br'l1laient
cinq cents cierges.

«Ce travail, ecrit L. O. David, etait des plus imposants. La
base est carr~e et mesure quatorze pieds de long, huit pieds
de large, et environ six pieds de hauteur. Cette partie est cou
vene de papier (!) imitant diverses sortes de marbre. Les
cotes sont en imitation de porphyre et les extremites en imita
tion de marbre de Paros. Ce piedestal est surmonte d'une arcade
surbaissee ..• A chaque coin chaient de splendides lustres. Autour
du monument sont les inscriptions: Homme sincNe,-Hom1n~
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distingue, L'ami de son pays,-Homme ferme,-Homme droit
... I.e dome est recouvert de papier irnitant parfaitement le
marbre ros~. n y a vingt clochetons en imiltation de marbre de
Paros. I.e pinacle est surmonte de £leurs sculptees dans Ie style
du XVe siccle ...Au-dessus du monument commen~ait une tour
de trois etages flanques de colonnettes supportant un clocher
qui allait hire briller une ~agnifique croix dOrl~e a quarante
pieds au·dessus du sol. Sur chaque tourelle etaient des bustes
funeraires,. des figures de tmtesse admirablement drap~es •..
Vis-a-vis du mausolee, du cote de l'autd, etait placee une
splendide banniere de soie bleue semee de larmes d'argent. Au
milieu du travail etait un castor sur un fond d'argent, entoure
de feuilles d'erable vertes, rouges et argent. Sur cette banniere
etaient inscrits les ve.rs:

«Rien n'est cher au guerrier comme un drapeau sans tache;

«A son ombre, il est beau de vaincre ou de perir;

«I.e deserter? jamais 1 c'est Ie propre du lache;

«Georges, pour son amour, sut vivre et sut mourir.»
Ces vers sont dus aM. l'abbe Chabert.

En arricre du catafalque etait un buste de Jacques-Cartier,
voile de crepe. »

En depit de tout ce papier imitant les marbres rares, il reste
que ces funerailles furent vraiment triomphales.

L'annee suivante, un tout autre spectacle, attirait toute la
ville ala Paroisse. Notre fete nationale n'est pas celcbree d'une
maniere pittoresque et grandiose, seulement depuis quelques
annees. Depuis la fondation de la Societe Saint-Jean-Baptiste,
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en 18H, maintes fois Ie 2-4 juin a ete l'occasion de magnifiques

deploiements. 11 sufDt de feuiUeter les tflblettes de Romuald

Trudeau et les journaux du temps, pour se rendre compte que

notre XXe siec1e n'a rien invente. Les noces d'or de la Societe,

en 1884, marquees par une messe solennelle aux terrains de

I'exposition, par une immense procession avec chars allegoriques,

par la benediction de la pierre angulaire doll Monument National,

par une procession de bateaux sur Ie fleuve, par un carrousel et

un tournoi, par un banquet et un congres, et par cinquante et un
discours, sans parler des pieces de vers et des lettres ... n'eurent

sans doute jamais leurs pareiUes dans notre histoire. Mais Notre

Dame ne fut pas utilisee cette annee-Ja. II en avait ete autre
ment, en 1874. La procession de 1874 qui mesurait 14,992

pieds, soit 71 arpents et 12 pieds, ou, pres de 3 milles, avait
commence a defiler a 7 h.45 du matin et n'etait arrivee a
J'eglise que vers 11 h.30. Elle comprenait 131 drapeaux, 53

banniCres, 31 corps de musique et 15 chars aUegoriques. Presque
chaque char, celui des pompiers, celui des cordonniers, celui des
tailleurs de pierre, des marbriers, des constructeurs, des peintres,

des forgerons, des carrossiers, des imprimeurs, des plombiers,

des briquetiers, des menuisiers, des brasseurs, des bouchers, des
commer~ants, des ferronniers, etait separe par une delegation
de nos compatriotes des Etats-Unis. 11 en etait venu d'Haver

hill, de Lowell, de Vergennes, de St-Albans, de St. Johnsbury,

de Keesville, de Southbridge, de Cambridge, de Titchburg, de
Marlborough, de Mil bury, de Springfield, de Lewiston, de

Holyoke, de Grosvenordale, de Putman, de Northampton,
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de Troy, de Meriden, de Fall-River, de Concord; de
Manchester, de Rochester, de Woonsocket, de Biddeford et de
Worchester. Derriere la sene des chars venaient les deJegues du
Canada tout en tier, les zouaves, Ie Barreau, les Notaires, les
Medecirts, les Instituteurs, les Comites d'organisation, Je Maire
et Ie petit Saint~Jean-Baptiste.

Une partie seu:Iement de cet enorme defile put penetrer dans
l'eglise Notre-Dame, au grand desappointement de ceux qui
durent rester sur la Place d'Armes. Des banderolles de couleur
e~aient suspendues ala voute; des drapeaux, des bannieres et des
ecusoons ornaient Jes piliers et les galeries; les principales alIees
avaient ete batisees comme les rues; Ie sanctuaire debordait
d'enfants de choeur et de pretres, une lumiere de fete entrait
par la grande verriere; les cloches des deux tours sonnaient a
toute voIee; une fanfare militaire faisait retentir les voutes.
Puis succeda atout cet eclat, Ie recueillement de la messe. Mgr
Fabre officiait. La chorale du college accompagnee de I'or
chestre, executa la messe du second ton. M. Deschamps, pretre
du serninaire, pronon~a un eloquent discours, en prenant pour
textc ce passage d'Isai'e <~ Leve tes yeux, 0 Sion, regarde autour
de toi et vois ces flots de peuples qui viennent a toi.»

La ceremonie terminee, if y eut reunion au Charnp-de-Mars,
banquet a la Salle Bon-Secours, tres nombreux disoours, con
cert a l'ile Ste-Helene et convention. En verite nos peres

savaient organiser de belles fetes.

Depuis cent ans, que d'occasions se sont presentees au peuple

de Montreal d'envahir I'eglise Notre-Dame jusqu'au ,faite '!
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Ainsi ce fut en 1848, pour tJSsistN" a Ja benediction par Mgr

Bourget, d'une statue de Ja Vierge destinee ab chapeUe de Bon

Secours, et qu'une procession porta en triomphe, ce furent

encore Jes benedictions de cloches et de bourdons, dont nous

avons deja parle; et les mois de Marie. preches par M. Mar

tineau, I'orateur favori du temps; et les retraites de St-Fran~ois

Xavier; et la mission fameuse de 1878, qui durait, disent les
journaux, de cinq heures du matin jusqu'au soir. Douze
Redemptoristes, presque tous hollandais, les RR.PP. Konnings,
Smulders, Kuborn, Brandstaetter, Clauss, Dald, Zuinem,
Classems. Van Enstede, Scheer, Faivre et Lamy prechant et
confessant, remuerent toute la population.

I.e grand crucifix adosse au mur de l'eglise, a gauche en
entrant, est un souvenir de ce grand renouveau spirituel.

Puis les caremes, preches par d'illustres orateurs venus de
France" attirerent fidelement chaque annee l'elite de notre vaste
metropole. Conferences du dimanche, conferences du ven
dredi, reunions d'enfants, sennon de la Passion, retraites
pascaIes, ont ete des Ie debut et sont restes des fetes de
l'efoquence et de la piete.

Pouvons-nous omettre les messes de minuit de Noel, d'un
usage dejaancien, etles messes de minuit du premier jour de I'an,
ceremonies emouvantes d'inspiration, qui depuis 1904. rempJis
sent Notre-Dame? Et i1 faut signaler certaines reunions
pittoresques, comme la messe des raquetteurs, dans l'hiver de
1928 : plus de cinquante drapeaux dans Ie sanctuaire, des cos
tumes multicolores dans la nef, des cantiques populaires a
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I'orgue ... Comment enhn ne pas rappeler 1a vlSlte que fit a
notre viUe l'iIJustre Cardinal Mercier et Ie discours qu'il pro

nonl:;a aNotre-Dame cfevant un immense et vibrant auditoire?

NOlls n'en finirions pas si nous voulions dckrire tous les spec

tacles glorieux qui se oont deroutes dans notre eglise. Et

pounant, comment ne pas parler de 141 fete de la beatification

des martyrs de septembre, "en 1926, -I'un d'eux, Andre Grasset

de Saint-Sauveul', n'est-il pas ne dans ]a paroisse? - et Ie

septieme centenaire de la mon de Saint Fran~ois d'Assise,

celebre par un magnifique uiduum en 1927.

Si belles qu'aient ete ces journees, aucune cependant n'a

pu eclipser celles du Congres Eucharistique international de

1910. Cinq fois au moins, les foules enthousiastes envahirent

Notre-Dame, acette occasion. Le dimanche precedent, tout

d'abord, dans I'apres-midi et dans 141 soiree, 141 fete du travail

assembla des milliers de femmes et des milliets d'hommes qui

acclamerent Ie Pape et oon representant. Puis 141 messe de

minuit du mercredi OU cinq mille hommes s'approcherent de

I~ Sainte-Table. Vingt eveques au sanclCuaire, beaucoup de

pretr~s, des enfants de choeur en blanc et en rouge, des pages

en dentelles, I'autel et les stalles omes de £leurs et de lumieres,

trois cents voix et quarante instruments, firent un triomphe de

cette messe nocturne.

Le dimanche suivant, l'eglise servait de point de ralliement

a touS ceux qui devaient prendre part a la procession. «De

tous cotes, depuis onze heures, societes (::horales, delegations

paroissiales, associations pieuses, fanfares affluent, gagnant
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chacune la fue OU elle doit stationner. On ne compte plus les
bannieres, les. drapeaux de toutes couleurs, et de toute forme.

C'est sous Ie ciel bleu et sous Ie gai soleil, un froissement con
tinu de soie, un perpetuel rutilement d'or. Jusqu'au reposoir,

sous les arcs, Ie long des rues OU doit se faire Ie defile, Ie peuple

attend. Les gares, Ie matin, ont compte cent quinze trams et
plus de quatre cent mille personnes sont entrees dans la ville ...

Les spectateurs sont masses sur des estrades elevees partout,
parfois a trente et quarante degres superposes; dans les fene
tres, su,r les balcons, sur Ie toit des maisons, dans les arbres, et
sur les trottoirs adix rangs de profondeur» 3

A midi et demi, Ie bourdon s'ebranlej a une heure la pro

cession se met en mouvement; a quatre heures et demie Ie
Saint-Sacrement quitte l'eglise, porte par Ie Cardinal legat et

asept heures it atteint Ie reposoir de la Montagne.

Jamais procession aussi splendide de Fete~Dieu n'avait
quitte la venerable eglise paroissiale.

Mais au cours de ce congres, Notre-Dame connut deux
autres soirees, d'un caractere nouveau pour elle, et qui ont

laisse un ineffa~able souvenir: ce sont les deux seances du
vendredi et samedi soirs, veritables joutes oratoires, OU prelats,

pretres et laYques semblaient lutter d'eloquence et de foi, en
l'honneur de la Sainte-Eucharistie. Tous ces maitres de la

parole etaient presentes a la foule par Mgr Paul Bruchesi,
archeveque de Montreal, et l'on a pu comparer ses courtes

presentations au fil d'or qui relie lei grains d'un chape1et pre-

r Compu nod.. d\1 Congres. p. 95.
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cleux. La Sainte Reserve ayant ete transportee dans la

chapelle du Sacrc;-Coeur, l'eglise devenait une immense salle

ou tout a l'heure retentiraient des applaudissements. Le

sanctuaire avait conserve sa decoration de chrysanthemes et de

drapeaux, une tribune avait ete assujettie a la balustrade et c'est

de la que les orateurs s'adresserent a leurs dix mille auditeurs.

Le premier soir se succederent Mgr Heylen, eveque de Namur,

president du Cornite permanent des Congres Eucharistiques, Ie

Cardinal Logue, eveque d'Armagh, Ie pere Bailly, superieur

general des assomptionnistes, Sir Wilfrid Latll::N, premier
ministre du Canada, Mgr Ireland, archeveque de S! Paul, Sir
Lomer Gouin, premier ministre de la province de Quebec et
Mgr Touchet, eveque d'Orleans.

Grisee par l'eloquence de I'eveque de Jeanne d'Arc, la fOtlle
lui fait une ovation et entonne Ie chant national.

Le lendemain, meme fete de la parole chretienne. Le P.
Lemus, Mgr Rumeau, eveque d'Angers, Ie luge Doherty, M.
Tellier, membre du parlement provincial', Mgr Bourne, arche
veque de Westminster, l'honorable Thomas Chapais, historien
et senateur, l'honorable O'Sullivan, juge de la cour de New
York, M. Henri Bourassa, Ie grand tribun canadien et M. Henri
Gerlier, president de la jeunesse catholique francaise, se £irent
entendre jusque fort avant dans la nuit.

II eut ete impossible d'imaginer sene plus eclectique et plus
vanee d'orateurs~ differents de langue, de temperament, de for
mation, et pourtant plus unanimes dans leur foi et leur amour
pour la Sainte-Eucharistie. Un tel spectacle apportait non
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seulernent des convictions plus fortes a l'intelJigence, mais un

reconfort au coeur: ce fut une superbe le~on d'apologetique.
II ne faut pas esperer que jamais pareille fete puisse se re

nouveIer sous Ies voutes de Notre-Dame: ce fut un sommet

dans l'histoire de Ia nation canadienne.
A cause de toutes ces manifestations memorables OU l'ame

de notre race a vibre tout entiere, nous repetons que I'eglise

Notre-Dame est, au premier titre, Ie monument national de Ia
patrie dans Ia MetropoJe.
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APPEND ICE

LES CURES DE NOTRE-DAME

Les superieurs du Seminaire, cures titulaires, se nommerent
des vicaires, qui porterent Ie nom de cures d'office; ce furent :
MM. Giles Perot (1678-1680), Pierre Remy (1680), Jean Fre
mont (1680-1682), Etienne Guyotte (1682-1693), Michel
CaiIle (1694-1696), Charles de Breslay (1696-1703), Yves
Priat (1703-1717), (1721-1725), Gentien Rangeard (1717

1721), Benoit Baret (1721) I Jean-Gabriel-Marie Ie Pape du
Lescoat (1725 -1730), Antoine Deat (1730-1760), Louis
Jollivet (1760-1776) I Fran~ois-Xavier-Latour Desery (1776

1793), Candide-Michel LeSaulnier (1793-1830), Claude Fay
(1830-1849). Antoine Pellissier (1849-1850), Jean Baptiste
Breguier dit St-Pierre (1850-1854), Hyacinthe Prevost (1854

1864), Antoine Giband (1864-1866).

A partir de cette annee 1866, en venu d'un decret ponti
fical, Ie Superieur du Seminaire ne devant plus etre cure, cesse
de presider l'assembIee des marguilliers, et ce sont des cures
actuels, qui dirigent la paroisse: MM. Benjamin-Victor Rous
selot (1866-1882). Leon-Alfred Sentenne (1882-1894),

Pierre Deguire (1894-1895), N arcisse-Amable Troie (1895

1913), Rene Labelle (1913-1919), Leonidas Perrin (1919-

1926), Olivier Maurault (1926- ).
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