
E m e ~ e i l l é s  par la file de ses col0nneS qui conduit le 
regard du coeur plus loin que les caissons de la voOte, 
pourtant si beaux. 
E m e ~ e i l l é s  par le lustre majeur, incandescent buisson 
qui, trente-six fois, répète la flamme de la lampe du sanc- 
tuaire. 
E m e ~ e i l l é s  parce que nos anc@tres ont prié dans ce 
m@me décor, devant ces memes autels, dans ce m@me 
ameublement. 
Erne~ei l lés  parce que, dans la région de Joliette.De 
Lanaudière, des églises signées Pierre Conefroy, curé, ne 
subsiste que la nBtre, celles de Saint-Jacques-de- 
L'Achigan et de Saint-Roch ayant péri dans les flammes. 
Dans la région de Montréal, on admire encore, du m@me 
curé celles de Boucherville, Vaudreuil, L'Acadie, la 
Présentation et quelques autres. 
Emerveillés'aussi la joie du rassemblement et ouvre le ' 
sourire de la générosité. (13). 

Sainl-FBlix de Valois 

Ecoutons un brin d'histoire de l'église de Saint- 
Félix. Le corps de l'église, la nef date de 1854. Façade 
rectangulaire d'après les plans de Victor Bourgeau (né 
Lavaltrie en 1809, décédé Montréal en 1888). "le plus 
talentueux et le dernier descendant d'une dynastie de 
charpentiers-menuisiers" (Gérard Morisset, dans Coup 
d'oeil sur les art* en  Nouvelle-France, p.  18, éd. 1941). 

Cette façade est en pierres de taille grèges dominée 
par un triangle coiffé d'un seul clocher. Trois portes en 
plein cintre, trois fen@tres vénitiennes. un oeil-de-boeuf 
percent cette surface. Style néo~lass ique.  En effet, 
depuis la construction de Notre-Dame de Montréal (1824, 
architecte O'Donnell), et sous l'influence d'autres ar- 
ch i tec tes  é t rangers ,  on fa i t  de  l ' a rch i tec tu re  

(13) Dois-ie la prklrei?.  Biaucaup da ces noles ionl  puls8ssdsnî i'intkeesanl 
Iralail de Me Serpe Joyal publie dans kilicrri L Hi>riruri. 22 mars 1972. - J e  dois 
aubel remisier M. Erneil Renaud. de Yinl-Psul pour m'avoir lourni beaucoup 
de dHaile inl8iieeante. 
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archéologique, dans les façades. L'inventeur du néo- 
clas!jique a bté l'italien Andrba Palladio (1508-1580). Son 
influence gagna l'Angleterre via la France, et sous 
l'influence de Georges 111 (1738-1820) s'exerça en 
Amérique sous le nom de style géorgien. 

ALI Canada. on trouva que ce style s'accommodait bien 
avec le climat. Aussi l'utilisa-1-on généreusement, dans la 
façade des édifices. Quant aux intérieurs des églises on 
préft?ra continuer A les décorer selon le goût baroque 
fran(;ais dont la chaleur s'harmonise mieux avec la piété 
des Canadiens. L'école des Arts et Métiers de St-Joachim 
de LAontmorency, fondée par Mgr de Laval vers 1680,- 
alor!; que lacolonie vit dansla misbre, I'bvéquede Québec 
veui réchauffer le climat physique et moral par la chaleur 

des ans -, cette bcole, disons-nous, fut la grande in- 
spiratrice de cet art baroque français, qu'on adopta au 
pays, avec un rare bonheur. 

Chez-nous, I'architecture civile du milieu du sibcle 
dernier offre encore un témoin fort valable et précieux de 
ce style géorgien: L'Institut d'Artisans et Association de 
Bibliothbque au vil lage d'industrie (1856) (Maison 
Dub'eau. Boul. Manseau, Joliette). 

Saint-Félix a donc d'abordune église a nef unique (40 
x 88 pi.) couverte d'une fausse voûte en anse de panier et 
terw~inbe par une abside arrondie qu'une sacristie 
quadrangulaire prolonge. Le sanctuaire était de dix pieds 
plus btroit que la nef. Les champs voisins avaient fourni 
les pierres des murs et celles-ci semblaient noybes dans 
le rrortier. Voila l'église de 1854. En 1882. l'entreprenant 
cure. Urgel Archambault (1881-1893) la dbcore, est-il écrit 
dans I'HIstolre de St-FBllx-de-Valois (p. 120). A qui 
s'adresse-t-il? Impossible de le savoir. Mais est-ze bien 
lui qui fait sculpter la voûte? Car, dans le DiocBse de 
Mon8tr4al la f in du XlXBme siBcle, 1900, (P. 696) il est dit 
que "tout I'intbrieur fut remis neuf en 1895 ,  sous le 
cur4 Pierre Peltier (1893-1905). Or, les sculptures du 
plaf(3nd des nefs latérales de 1895 s'avbrent de la méme 
facture que celle de la supposbe voûte de 1882. La 
qualitb de ces sculptures nous porte croire que nous 



sommes en présence d'un sculpteur du milieu du XlXe 
siècle, un ornemaniste au metler sûr et formé à bonne 
école. assez probablement l'un des derniers disciples de 
Louis-Amable Quevillon (1749-1823), directeur de l'Atelier 
des Ecorres à St-Vincent-de-Paul. dont l'influence a 
dominé la région Montréalaise durant la majeure partie 
du dernier siècle. 

L'auteur. ne serait-ce pas Lucien Benoît, de Lavaltrie, 
qui y avait appris son métier chez Victor Bourgeau et qui, 
en 1888, vient de décorer la future cathédrale de Joliette? 
et probablement la chapelle Saint-Joseph de Joliette, en 
1877? et qui, en 1895, construisait les autels de St-Félix 
où, comme signature, il laissait simplement sa carte d'af- 
faire: "De chez Lucien Benoît, sculpteur, peintre, doreur, 
etc ... 200, 202, rue Jacques Cartier, Montréal?" Or, un 
examen attentif des sculptures de la voûte de Saint-Félix 
et de celles trhs peu remarquèes au-dessus des autels 
latéraux de la cathédrale de Joliette incite à attribuer la 
voute de Saint-Félix à Lucien Benoît. 

En 1895 donc, je viens d'y faire allusion, on a remanié 
l'église de Saint-Félix. On n'y va pas de main morte. On 
envoie les autels à la jeune paroisse de Saint-Cléophas. 
On veut deux clochers? On érige deux tours: c6té 
couvent. on installe celui de 1854: c6té presbytère, on en 
batit un semblable. On habille ces tours de pierre de taille 
de Deschambault, semble-t-il. Elles excédent Iégérement 
les murs, m&me si ceux-ci ont été recules d'une vingtaine 
de pieds. On a levé ceux-ci avec les memes pierres. et 
leur maçonnerie met plus en relief leurs belles teintes 
grises animées de taches brunes et rosées. Dans cet 
élargissement naissent deux nefs latérales. 

Solidement assise sur le premier contrefort des 
Laurentides, c'est bien ce m&me extérieur, cette m&me 
masse trapue de pierre qui, depuis trois quarts de siècle, 
fait briller ses beaux clochers d'argent à double lanterne 
et proches parents de leurs contemporains de Saint- 
Alexis, de L'Assomption et de Saint-Jacques (ancienne 
église incendiée en 1914). 

L'extérieur n'a donc pas varié. Mais avec les ans, 
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I'intt5rieur s'était chargé de toutes sortes d'excroissances 
qui la déparaient et, le renouveau liturgique favorisant le 
proj'et, à l'été de 1967, MM. les marguilliers Albert Houde, 
Origéne LongprB, Victor Forget, Paul-Emile Emery, Mme 
Arrrand Coutu, Mlle Marcelle Rondeau, puis Mme Fer- 
nand Houle et M. Jean-Lin Bonin, N.P., procédèrent, avec 
M. le curé Sylvio Laporte (1962-1968) d'abord, puis avec 
M. ie curé Hector Geoffroy (1968- ) A une restauration 
qui, dirigée par M. Bertrand Vanasse, dècorateur, Gérard 
Laporte, entrepreneur (Joliette), Jean Ferland, doreur 
(Sa nte-Marie de Beauce). restitua au temple paroissial 
un cachet de distinction et d'invitation à la prière. 

Une fois franchies les solennelles portes A deux bat- 
tans  de l'enceinte, une atmosphère de qualité nous en- 
veloppe, créée par une lumiére dorée, et plus 
profondement par l'équilibre des éléments architecturaux 
ainsi que par la voûte remise en valeur. 

En effet. quelle que soit la lumière extérieure, c'est 
bien une teinte dorbe que répandent les verres 
"cathédrale" des fenbtres (Maison Jacques Déry, 
Verrières de Québec), et les teintes legères de tout le 
vaisseaii. 

Un examen attentif rèvèle que le chiffre "cinq" 
(module ?) se trouve A peu près partout dans les élbments 
architecturaux: fenétres, colonnes, panneaux de la voûte 
de la nef, trapézes tronqués de celle du choeur où il 
altirrne avec le nombre "trois". Ce dernier se retrouve 
soiivent dans le mobilier. 

Cinq panneaux quadrangulaires décorés de rosaces 
et séparés par des arcs doubleaux se partagent I'aréte 
centrale de la nef. Ces surfaces sont accompagnées ou 
solJtenues par d'autres panneaux carrés et divisés en rec- 
tarigles aux angles incurvés où fleurissent des rosettes. 
Dans ces rectangles se déploient de riches rinceaux. 

Un entablement couronné d'une corniche soutenue 
par des modillons et des denticules et orné, dans la frise. 
d'Ol8gants rinceaux, supportent cette voûte en anse de 
panier. Des colonnes carrées et terminées par des 
fei~illes d'acanthe soutiennent cet entablement en méme 
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temps que le plafond des bas-c8tés divisés en rectangles 
à angles rabattus ornés de rosaces et de rinceaux. Cet 
ensemble classique français est assoupli par l'élégance 
des courbes que décrivent les degrés du sanctuaire et la 
balustrade du jubé de l'orgue. 

Les blondes teintes des lambris (Rosaire Guérard et 
Réal Charbonneau, Saint-Félix) ainsi que celles des 
bancs (Longpré et Frbres, Joliette) s'harmonisent bien 
avec le tout. 

Le mur de raccordement entre les deux voûtes, - 
celle du choeur et celle de la nef, -présente des rinceaux 
qui se développent en vague forme de corne d'abon- 
dance dont les filigranes rappellent la finesse de celle de 
Quevillon à la Visitation du Sault-au-Récollet. 

La voûte du choeur présente dés l'abord un arc-de- 
triomphe de trois panneaux rectangulaires aux sculptures 
plus grasses, plus fouillées, appuyés sur un éventail de 
cinq trapèzes tronqués basés sur un hémicycle enfermant 
le triangle de la Trinité au milieu d'une gloire. 

L'équilibre ressenti entre les différentes parties du 
vaisseau prouve bien la haute valeur de l'architecture de 
cette église. L'architecture. en effet, n'est-elle pas une 
proportion heureuse entre les différentes surfaces, par- 
fois rehaussées de sculptures? C'est cet équilibre qui fait 
qu'on se sente à l'aise, qu'on retrouve un apaisement, une 
joie dans un édifice de belles proportions. C'est cela qui 
fait beau et bon. 

L'autel de la Sainte Réserve - l'ancien autel majeur - 
est le meme que celui de la réfection de 1895 - 1898. On a 
dbbarrassé le retable de beaucoup de son superflu. Si la 
colonne torse à toujours tente le talent de l'ouvrier, on 
peut dire que Lucien Benoît était fortement incliné vers 
ce genre de travail. A Saint-Mlix. comme à la Cathédrale 
de Joliette, les multiples colonnes torses élevent au 
moyen de consoles une couronne qui essaie de faire 
prbcieux. au-dessus d'un tabernacle formant édicule et 
domine à son tour par une couronne soutenue par des 
colonnettes à chapiteaux corinthiens. Dans les 
cannelures de ces colonnes grimpent des branches de 
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vigne en mastic, selon la mode du temps.Ces colonnes 
sont délioates et dans cette blanche masse, elles projet- 
tent un peu d'ombre fort appréciable. On a voulu, c'est 
évidsnt, utiliser le plus grand nombre possible des 
élénients de I'ancien rétable, pour rappeler un témoin 
précieux des générations précédentes: le monde ne com- 
mence jamais avec telle génération, si originale puisse-t- 
elle se prétendre. 

La table du sacrifice est simple, soutenue par trois 
solicles piliers surmontés de chapiteaux provenant de 
I'ancien rétable. Puisqu'il en manquait un, M. Réal Char- 
bonrieau se montra un habile sculpteur (celui du centre). 

Les stalles du choeur conservent avec une certaine 
Iégéreté les décorations aux fines nervures de I'ancien 
autel. Leur rythme apporte de l'élégance dans l'austérité 
des colonnes. 

L'(!dicule du baptistère rappelle celui du tabernacle. Ce 
dernier renferme le Pain de la Vie; celui-là. l'eau qui 
donria la Vie; i l  est bon de souligner l'importance de I'un 
et do l'autre. Une immense vasque de ceramique (Pierre 
Legsult, Montréal) pourra m&me servir aux baptémes par 
imrnsrsiori. Le chandelier pascal et la lampe du sanc- 
tuaire (Pierre Legault) brillant dans un beau verre de 
cristal taillé. rappellent celui qui, seul, a pu dire: "Je suis 
l a  Iiimiére du monde". Faisant pendant à ce sanctuaire 
de l'Eau et de la Lumiére. t'ambon de m&me style, où 
se c:élèbre la liturgie de ia Parole. 

i l  est heureux que les tableaux reproduits par 
Georges Delfosse (né à Mascouche en 1869 et mort à 
Montréal en 1939). et représentant, I'un la Sainte Famille, 
l'autre, saint Félix, soient bien mis en évidence pour faire 
plus que tache de couleur. Leur vif coloris assure comme 
une présence dans cette lumiére dorée. Quant aux pein- 
tures de Narcisse Poirier (1924- ), il est également 
heureux que sa paroisse natale les ait conserv6es. bien 
qu'eiles ne soient pas ses meilleures. Un professeur de 
peinture disait qu'un encadrement est pour un tableau ce 
qu'e:st une creme de beauté pour les dames. Le dicton 
s'applique ici. 
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Saint-Alexis 
Des quatorze églises remarquables érigées avant 18 

75, dans Joliette-De Lanaudière (1). étudions celle de 
Saint-Alexis. du grand Victor Bourgeau (1809-1888) dont 
le nom revient h la surface plus que jamais de ce temps- 
ci en rapport avec la flèche de l'église Saint-Jacques, de 
Montréal, qu'on a heureusement sauvée de la démolition, 
et aussi h propos du Couvent des Soeurs Grises de la rue 
Guy. 

D'abord, un peu d'histoire. La paroisse de Saint- 
Alexis se détache de SaintJacques. en 1852. Pour 
honorer son jovial (2) grand vicaire, le chanoine Frédèric- 
Alexis Truteau, qui s'occupe des tractations nécessaires 
h chaque érection de paroisse. Mgr Bourget choisit - 
heureusement! - le second des patrons célestes de son 
représentant et confie h Saint Alexis - "le pauvre sous 
l'escalier" - le patronage de la nouvelle cellule ecclèsiale 
(3). 

A l'angle des rues Principale et Masse. on é18ve une 
chapelle temporaire. Tout de suite, on envisage la cons- 
truction d'une église. On dresse la liste des 303 tenan- 
ciers. On consulte comme les paroisses environnantes. 
l'architecte le plus en vogue de la région de Montréal, 
Victor Bourgeau (4). natif de Lavaltrie. 

Pour Saint-Alexis. Bourgeau propose une façade très 
simple. Sur des surfaces planes i l  fait jouer des figures 

(1) Aappeloni ces 6gliuii: Bedhiei. Saint-Paul, Saint-Sulpice. Aepentigny, 
Saint-F6lix. Sainl-Alelia, Saint-Alphonse, L'Assomption. Saint-BailhBlemy, 
Sainte-MBlanie, Cheilsey, Sainl-Thomas, Saint-Moiben. 
(2) Abb6 A.-C. Dugss, "<;rrhri  i i i  hiui,riiir<'. T. 1. p. 28. Aiboui e l  Oupanl, 
MonlF6sl. 1914. 
13) Si jamais quelqu'un iav iaa i l  de trouver un nom commun A notre région. la 
lnllre "i" lui conriendiai l .  S a i n t - J a c q u e s - d a - I a ~ M ~ u ~ ~ I I e ~ A c ~ d i e  (puis'de- 
VAchigan), Saint.Espiii, Sainl-Liguori, Saint-Alexis, L'Epiphanie, Sainte-Marie. 
Crabtree. Lavaltrie. I'lndusliie. Jolietle et quslquei aulies. Si VHialoire univer- 
selle s eniegiaIi6 le joui "j"  da 1s derniha guerre mondiale, pouquoi la 
gbg r i ph i e  n'auiai lal ls pas sa i h i o n  "l"? ... 
(4) Bient61, i l  fers i. leçade de Sainl-FBlix (1854). iseloeher de Saint-Aoch (18 
56). les laçadei de L'Assomption el de Sainl-Jacques (vers 18W). En tout. il 
6 lBrers  "une v ing ta ine  d '6gl iaes e l  en remodeilers 
23 au tn i "  (Jean-Claude Mainan. ' L e  Dri,>ir : 14 dbcernbr. 1974). 



géornétriques. II semble s'inspirer du néo-palladianisme 
(de Palladio, (1518-1580) anglais du XVllléme siécle que 
Thornas Jefferson (1743-1826) a popularisé aux Etats- 
Unis sous le nom de "colonial" (5). Les Anglo canadiens 
opteront souvent pour ce style qui convient bien à notre 
climtit. Les Canadiens français l'emploieront parfois. eux 
aussi. surtout dans la façade de leurs édifices: en 
ageriçant les rectangles. les cercles, les triangles et les 
demi-cercles, ils s'inspireront, cependant, des églises 
baroques et jésuites de Rome et de Paris; c'est ainsi que 
le Gc?su de Rome et l'église du Valde-Grhce de Paris ser- 
virort d'inspiration à beaucoup de nos bhtisseurs 
d'églises. Cependant, pour la décoration intérieure, ils 
cont'nueront à puiser dans le classique français, qui 
favorise niieux leur piété, mais en lui donnant parfois une 
touclae baroque, à lui aussi. 

Ici, Bourgeau propose une église rectangulaire avec 
abside circulaire coiffée en cane, comme à Saint-Paul. II 
divise la façade en trois rectangles verticaux: ceiui du 
centre dépasse les deux autres qui lui sont Iégérement en 
retrait. II les perce de portes et fenetres cintrées. Pour 
donrer à l'ensemble une teinte italienne ou jésuite, il relie 
les cleux rectangles latéraux au triangle du fronton par 
deux con~ioles couchées, qu'on retrouve dans ces églises 
baro~ques de Rome et de Paris. 

"Toute l'oeuvre architecturale de Bourgeau sera 
caractérisée par trois qualités maîtresses: simplicité, 
solidité e l  économie". Pour animer les façades, il joue 
avec des pierres à surface polie et  des pierres de champ 
(6). 

On a donc consulté Bourgeau, dés 1852. Devant les 
notares J. Dufresne (de Saint-Alexis) et Archambault (de 
L'As!iomption?), le curé Wenceslas Clément et les syn- 
dics Joseph Beaudry, Benjamin Lemire, François 
Perrttault. Joseph Beaudoin et Ambroise Majeau signent 

(5) En Angleterre. on le désigne sous le nom de ''g8oigien"; d e i  deux rais 
George. 1 (1114-1121) et 11 (1721-1160). 
(6) ~eain-Claude Merien, iI,i<! 



un contrat concernant les devis de la future église. Elle 
mesurera 120 pieds x 50 x 30 de hauteur (7) la sacristie, 
30 x 30. Toutes sortes de détails y sont précisés: emploi 
de c&dre, ici; la. d'épinette rouge blanche etc ... On in- 
dique les "perlingues" (jambes de force?) et les "an- 
trelles" (entre-deux? ou espace creux? ... ) etc ... 

Pour conserver deux ormes - quel merveilleux exem- 
ple d'urbanisme! - I3&difice devra s'élever loin de la 
"ligne". Avec ce contrat, on trouve aussi la liste des 
propriétaires: chacun sera "cotisé et colloqué pour sa 
part contributoire" "pour remplir la somme de 1581 livres. 
19 schellings, cours actuel". La valeur des immeubles et 
terres de la paroisse, B l'exception de ceux de la 
Fabrique, est estimée A 31,639 Livres (soit vingt fois plus:) 
faisant part des projets imminents de ses paroissiens. le 
curé Clément écrit A Mgr Bourget, le 4 septembre: "M. V. 
Bourgeau nous a fort conseillé de mettre le portail de 
l'église en pierre de taille, vu la bonté de la pierre que 
nous avons ici A proximité. (8) Cet avis de M. Bourgeau a 
été bien reçu de toute la paroisse qui voit, en effet, 
beaucoup d'avantages dans cette amélioration du plan. 
Preuve de cette bonne volonté. c'est qu'ils ont donné 
volontairement, en sus de leur répartition 53 louis. Cette 
somme. cependant. n'est que la moitié de ce que devra 
coûter cette augmentation. 

"L'entrepreneur (9) demande un délai de trois ans au 
lieu de deux, pour le clocher. Syndics et entrepreneurs 
sont pareils". 

Le clocher pose donc difficultés? Le devis de 1852 
indique simplement qu'il sera "en bois. d'une manibre 
solide et bien proportionnée". Ce clocher ressemble 
beaucoup B ceux que Bourgeau, vient d'élever B Saint- 
Félix (1854) (10); il semble susciter l'admiration, puisque 

17) En h l i t l ,  sile mesure 136 x 59pisds d I'sxtkisur; et 130 x 53d  I'iniliieui; le 
sseiiilis, 35 x 42. 
(8) I I  doit I 'aoir  de la cairidre en lacs de chez M. Roland Breauli. 
(91 Benjamin Lemire-Marsoisir. 

(10) et d ceux qu'il l l b e r a  d L'Asurrnp1ic.n a l  d SainiJecquss ancienne %lise 
l s v l  aienmurs de 1860). 



les gens de Saint-Roch en veulent un, eux aussi, "couvert 
de fer biaiic. selon le plan de Saint-Alexis tel que fait par 
le Sieur Victor Bourgeau" (11). 

1-es deux clochers seront-ils pareils? Pas tout à fait. 
Les cleux n'auront d'identique que leur double lanterne et 
leurs flèches. Cependant, les arcades des lanternes 
seroiit en anse de panier à Saint-Roch, et ici, en plein 
cintr~a; la, le dbme supportant la lanterne supérieure 
prbs~antera des aretes en S :  ici, en arc de cercle. A Saint- 
Roct~, enfin, la base est plus blevbe ou élancèe que la 
nbtré qui est aplatie. 

On tel clocher coûte cher, bvidemment. On discute 
du p1:ix. Le cure "craint de recevoir un clocher inachevb 
ou uii procés; I'bglise ne sera pas bbnite sans clocher"! 
Les syndics vont se plaindre A Mgr: la paroisse a changé 
d'idbe; eiie regrette sa gbnbrositb première A propos du 
porta,il en pierre de taille. "Le notaire Dufresne chicane 
avec raison", d'bcrire le curé à I'éveque. 

-rout de meme, les travaux s'exbcutent. Le 12 novem- 
bre 1857, soit deux ans aprés, Mgr Joseph Larocque, 
coadjuteur de Mgr Bourget, vient "consacrer" I'bglise 
dont la voûte est encore en bois brut. Le cure Paré, de 
Saint-Jacques, cbl6bre la messe. Les estimateurs 
d'assurances, Pierre Lippè et Léon Terrien, de l'Industrie, 
bval~ient I'bdifice A 3125 Louis (environ $15,000.). Sans 
mobilier, elle a coûtè, nue. 13,000 francs. 

I.'annbe suivante, on veut finir la voûte. Mais 
comment financer? se demande le curb. Et il envoie son 
marctuillier en  charge, Ignace Aumond, consulter 
I'bv8~que. Les gens de Saint-Alexis n'ont jamais aime les 
chos'es à moitib faites. Cette voûte non terminbe les 
agace. Ils veulent - et i ls sont encore ainsi - une bglise 
belle, digne, accueillante, Saint-Jacques, Saint-Esprit, 
Sainl-Roch en ont une: eux, aussi, veulent pratiquer leur 

-- 
(11) Ils conlient rentreprise à Isidore Latour. de Saint-Lin, pour S516.67. (Roger 
L.rn.7. dan. Alh",,, rl« i ~ » r r r i r  "r,riirrr,$",rr d r  S i - R o < h  d r  L'A'hiyr in .  i Y > l '  sen, 
F(l6rense autre qw ie. guillernet~. (II iernble .'agir d'un contrat deran1 nolaire). 
L'incendie de 1s- I's lait di~peraltra. 



religion dans un décor approprié. Certains historiens 
taxent de mégalomanie ou de rivalité interparoissiale ces 
sacrifices que nos anc&tres s'imposaient - comme on le 
faisait au Moyen Age -pour élever de beaux temples. Ces 
écrivains ou professeurs font. je le crains bien. de la 
projection, i.e. qu'ils pr&tent nos devanciers leurs 
propres sentiments de mesquinerie. Evidemment, on 
trouve parfois - mais pas avant 1900 - des traces de 
rivalité ou de mégalomanie. Que lit-on, en effet, dans la 
plupart des délibérations sur la construction ou la 
décoration des églises? - "le tout se fera selon le goût de 
M. le curé ou de MM. lesmarguilliers". Sans plus. 

Sept années se passent et l'église de Saint-Alexis n'a 
toujours pas encore de voûte convenable. Une belle 
voûte, ça coûte cher! M&me en ce tempçlà! D'autant plus 
qu'en 1863, les récoltes ont été manquées partout et que 
sévit une crise économique, depuis 4 ans. "La misère 
règne dans nos quartiers", écrit le curé de Saint-Jacques: 
on prend les grains de semence et la paille des toits de 
chaume pour nourrir les animaux; dans un seul rang de 
SaintJacques. trente b&tes sont mortes de faim (12). Mais 
on veut finir la voûte! On soumet toutes sortes de 
propositions pour en défrayer le coût: répartition volon- 
taire, paiement par versements, billets promissoires, 
collectes mensuelles, emprunt, etc ... On discute plus d'un 
an. 

La finition s'impose d'autant plus qu'on géle dans 
l'église: "Nous nous réchauffons dehors à la fin des of- 
fices", écrit le curé en novembre 1865; "plusieurs con- 
sultent plut& leur coeur que leur bourse; d'autres, ni l'un 
ni l'autre". Finalement une souscription et un emprunt 
donnent le feu vert. 

Victor Bourgeau présente des esquisses. Les deux 
François Archambault, pére (13) et fils, menuisiers et 

(12) Voir: F i a ~ o i s  Lanoue, ' U n < ,  I l  A Zlme M. p. 166. 

(13) 11 rien1 d i  refaire I'lglise de SailJecqusi 11859). 11 ismble qu'il ait aussi 
l s i l  ie manoir d i  M. Jolielle (1829). le Col%e (1816) el i'6gliw de I'lndusliie 
(1850). il est Bgalemenl ancien l l l r e  deLouis-Amabls Ousrillon. le fameux d i rs-  
leur de I ' k o b  des Econs, A Salnl-Vincentds-Peul (I719-1823). 



maîtreseritrepreneurs - tantôt de Lavaltrie, tantôt de 
L'Assomption, tantôt de Saint-Esprit - les effectueront 
sous la surveillance de l'architecte. 

Dans une voûte en arc de cercle surbaissé, l'artiste 
joue avec les "chiffre-modules" 5 et 3. Aux 5 fenbtres et 
aux 5 arcades latbrales. correspondent au centre de la 
voûtse, 5 carres piques de 5 rosaces et flanqués 
bilatéralement de 5 panneaux rectangulaires. Dans le 
plafond des allbes latbrales, 5 compartiments creux. 
ornbs de sculptures. 

Dans le sanctuaire, alternent des groupes de 3 et 5 
figures, comme à Saint-Fblix. Les murs sont repartis en 5 
rectzingles pleins, sbparbs les uns des autres par des 
co lcnneç cannelbes surmontbes de chapi teaux 
coririthiens. La voûte y comprend d'abord une bande rec- 
tangulaire divisbe en 3 carrés dbcorbs, puis un segment 
spherique tronqué où naissent - ou s'appuient - 3 
trapi?zes Ibgèrement concaves, chacun orne de 3 motifs 
sculptbs. Enfin, reliant ces deux sections, un hbmicycle 
où trône le traditionnel triangle irradie de la Sainte- 
Trinitb. Une corniche classique d'ordre corinthien et de 
goût français sert de point d'appui à la voûte entibre mais 
dans le sanctuaire, elle est. en plus, soutenue par une 
frise où courent d'blbgants rinceaux. 

En mars 1865, devant les notaires J.-E. Ecrbment et 
Marcel Poirier, de Saint-Jacques. les deux Archambault 
signimt avec le curb Clement et les marguilliers Narcisse 
Riopel, Benjamin Magnan, Alexis Woulf (sic) et Lbandre 
Lebeau, un contrat pour "un ouvrage de charpenterie. 
meniiiserie, sculptures et autres ouvrages gbnbralement 
queli:onqiies". 

Les sculptures de cette voûte s'apparentent 
beaiicoup à celles d'Amable Gauthier (1792-1873) dans 
I'eglise de Saint-Barthblemy (1866). Or, Amable Gauthier, 
a b t i~d ie  lui aussi, comme Archambault chez Quevillon. 
(174!3-1823). Se pourrait-il que Bourgeau ait, à son tour, 
btudib auprès de Gauthier? ... Toujours est-il que des 
sculptures de Saint-Alexis on peut dire que c'est de I'ex- 
cellent "quevillonage". 
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Pour garantir leur solvabilité, les deux Archambault 
hypothèquent chacun un lopin de terre qu'ils possèdent 
au village de Saint-Jacques. L'ouvrage va coûter 6,100 
piastres. argent courant. (C'est la première fois que l'on 
compte en piastres dans les livres de la Fabrique: la 
piastre vaut 6 francs). I I  devra &tre terminé dans deux ans 
et demi, soit à la Saint-Michel de 1867. à part les autels. 
On aura jusqu'en 1871 pour payer. mais, après 1867, à 
"six pour cent". En fait. on ne finira de payer que plus de 
vingt ans plus tard, (1896). Cependant, les finances ne 
semblent pas trop mauvaises. puisque. trois ans après (18 
99). on va pr&ter $600.00 au Collège de Joliette et en- 
treprendre encore une série de travaux à l'église. 

Revenons à 1865. On semble &Ire en veine pour don- 
ner au Seigneur une demeure digne de son Nom. 
L'église, encore passablement nue. va recevoir une 
oeuvre digne d'un grand musée. Profite-t-on d'une 
aubaine qui passe gr%ce à Mgr Bourget qui nourrit un 
grand culte pour tout ce qui est romain? II se peut. - 
Toujours est-il que le curé Clément commande au peintre 
Tommaso Oreggia (14), de Rome, un tableau du patron de 
la paroisse. En 1866 et en '67. il s'en informe auprés des 
chanoines Parè et Truteau qui se rendent à la Ville Eter- 
nelle. Finalement en '68. le tableau arrive à bon port. Mgr 
Bourget félicite les paroissiens de "leurs sacrifices 
généreux pour se procurer une riche peinture et faire 
dignement encadrer cet objet de piété qui est en m&me 
temps un morceau d'art qui ferait l'ornement des grandes 
et riches églises de nos villes". Et i l  accorde des in- 
dulgences à ceux qui prieront devant. 

Magnifique tableau de style baroque italien avec 
cadre  somptueux surmonté de deux  ange lo ts  
grassouillets qui représente Saint Alexis mourant in- 
cognito-reconnu (vers 412). sous l'escalier du riche palais 
de son père, en présence. semble-t-il, du pape Innocent 

( 10  N1 A Gbnel.1. a p l h  lm. tririill inl A Rom.. - En le73 I i  piroii.ede 1 Ii. 
du P.. commando au mhn. p i n l n .  un. idorilion dei  Magei' . k "b ip lh .  du 
Chfi01 el un "islnl Jorph  (Pllngut el Lipen.. H , v , , , r ,  d, l u  1 h j d s  ,!, 



I et iiu poéte latin Commodien de Gaza. 
L.e beau chandelier pascal en métal doré et de style 

baroclue italien, lui aussi. doit venir également de Rome, 
en 11384. 

L'on ne retouchera pas à l'église avant 1899. On em- 
pruntera alors $6,000. pour toutes sortes de travaux: 
"vitrophanie", 70 paquets d'or ($413.30), balustres, maître- 
autel. sculptures de la voûte ($200.). restauration du 
clocher ($975.), orgue Casavant ($1,500.) etc ... Le tout 
s'élève à $8,329.98. 

E:n 1905. on prolongera le jubé au-dessus des nefs 
latérales. 

E:n 1951. à la veille des mémorables célébrations du 
centf naire de la paroisse, le curé Alphonse Fafard et les 
marguilliersempruntent $13,000 pour réparer les plan- 
cher~', tirer les joints des pierres, refaire certaines 
dorures, etc ... Le P. Wilfrid Corbeil, C.S.V. de Joliette agit 
comnie conseiller artistique. 

En 1959, sous le curé Albert Laporte, par souscrip- 
tions voloritaires, on achéte un carillon de trois cloches, 
des Etablissements Cogné, de Montréal ($5,000.) - On 
recueille $7,225. 

Enfin, lors des réfections occasionnées par le 
renoiiveau liturgique (1970), le curé Julien Riopel con- 
sultera, lui aussi, le P. Corbeil. On exécutera fidélement 
la pliipart de ses plans: enlévement des jubés de 1905. 
des trois autels, de la balustrade er des bancs du sanc- 
tuaire. On se servira heureusement des colonnettes des 
anciens autels pour soutenir le tabernacle. la crédence et 
la table eucharistique où I'on célébre face au peuple 
(depiiis 1965). On descend quelque peu le tableau de 
saint Alexis; on remplace les statues de plâtre par deux 
statui?s de bois d'inspiration bavaroise (Sainte Vierge et 
saint Joçeph), et par un bas-relief (bapteme de Jésus) de 
Andri!-M. Bourgault, (de Saint-Jean-Port-Joli). On décore 
laciniaise du choeur avec des sculptures des jubés; elles 
représentent des lyres d'où émanent d'élégants rinceaux 
ondulants. On peinture l'enceinte de teintes pastels. On 
consolide le plancher de la nef. On couvre le sanctuaire 



d'un tapis or. Une souscription volontaire qui, par les 
vents de folie qui commencent souffler. s'avbrent un 
vbritable tbmoignage de foi et d'espbrance chrbtienne, 
recueille $17.000. L'entreprise est confibe à M. Robert 
Pothier, de Sainte-Julienne. 

Et, en 1973, encore par souscriptions ($2.500.), on 
fera un perron neuf (entreprise: Gilles Mireault). 

Voilà donc comment i l  se fait que nous avons une 
bglise belle, digne de notre Dieu et prbcieux garant de 
l'esprit de foi et du goût de ceux qui nous ont prbcbdbs. 
En 1975, quelques mois avant son dbcès, le P. Maximilien 
Boucher, C.S.V., sculptait un magnifique et robuste 
crucifix. En 1976, on a suspendu dans le sanctuaire deux 
tableaux pr&tbs par le Mushe d'Art de Joliette. et on 
couvrait le tabernacle d'un luxueux voile d'or. Quand le 
mobilier du sanctuaire sera unifib, notre bglise retrouvera 
cette unit6 que Bourgeau lui a donnbe dans ses plans et 
devis, cette unit6 qui se ressent instinctivement quand 
elle existe dans un monument et qui, presque 
automatiquement. engendre celle des coeurs. Celle-ci 
n'est-elle pas le but de nos rassemblements dominicaux 
auprès du Seigneur? 

De toute façon, l'histoire de notre bglise le prouve, 
elle aussi: une Fabrique ne vit que de pribre et de 
gbnbrositb. Des deux! Ce sont de fort bons fertilisants. 

L'Bgiire protertante United de Joliette 
On sera surpris d'apprendre que du temps du Villa- 

ge de L'Industrie prbcisbment, presque du temps de M. 
Joliette, puisque en 1852, 2 ans aprbs sa mort, il y a d6jà 
une congrègation protestante à Joliette dont le ministre 
presbytbrien est le Rvd Joseph Vessot. En 1862, i l  betit 
une chapelle, avec rbsidence, (manse) et bcole. L'bdifice, 
qui ne fut jamais complbtb, se trouvait, semble-t-il, sur le 
site de I'bgliçe actuelle, au coin de Saint-Antoine et 
Saint-Barthbiemy; celle-ci fut brig6e en 1902 par le Rvd. 
J.H. Paradis. 

D'abord I'allbgence presbytbrienne. le congrbgation 



protestante s'allia A la United Church. en 1925. En 125 
ans, i l  y eut 23 ou 24 ministres dont certains ont résidé A 
Joliei.te, et les autres A Rawdon d'où ils viennent desser- 
vir cliaque dimanche. 

L'Bglise anglicane de Rawdon 
Cie I'eglise anglicane de Rawdon, je sais peu de 

chosc?~, sinon qu'elle fut construite en 1857. au moment 
où les styles gothiques et géorgien etaient A la mode. 
C'est ainsi que les églises catholiques de Saint-Félix et 
Saint-Alexis ont préféré le colonial dans leur architecture 
extérieure, tandis que leur intérieur s'inspirait de l'esprit 
français. Dans le meme temps, Saint-Ambroise (1856), 
I'lle Dupas (1852), Sainte-Julienne (1861) et plus tard, 
Saint-Liguori (1890) opteront pour le gothique. 

Toujours est-il que les Anglicans de Rawdon, en 
bitissant en pierre, faisaient une innovation: on n'avait 
jamais construit en pierre, en montagne. Pourquoi? je 
crois qu'cin n'avait pas confiance dans le caillou des 
lieux, puisque pour construire l'église anglicane de 
Rawtlon, on est allé chercher la pierre dans des carrières 
A S.sintJacques. Cette église au portique si bien 
éauilibré date de 1857. 



Chapelles 
La Chapelle d e  Bonsecours B Joliette 

Joliette ou plutBt L'Industrie commençait à peine à 
prendre corps que I'on voulut avoir ici, comme à 
Montréal, un sanctuaire dédié à celle qu'on a toujours 
aimé invoquer sous le titre de Notre-Darne-du-Bon- 
Secours. C'était en 1848. Mgr Bourget était venu présider 
à la premiere profession de voeux des C.S.V. arrivés 
I'annhe précédente. I I  mit la petite communauté sous la 
protection de la Sainte Vierge. Or, il y avait à Joliette, un 
grand dévat de la Madone, le notaire Jean-Olivier 
Leblanc. I I  n'en fallut pas plus pour le décider à b?ltir un 
petit oratoire de 18 x 30 pieds, en face de chez lui pres de 
l'actuelle chapolle, cBt6 sud-ouest. Les Soeurs de la 
Providence arrivent en 1855. Cinq ans apres, 1860, elles 
prennent à leur charge la petite chapelle du notaire 
Leblanc. et en 1861. elle devient centre de pblerinage. Ce 
premier oratoire, un tableau le rappelle dans la présente 
chapelle de Bonsecours, construite en 1890 selon les 
plans du P. Michaud C.S.V.. et décorbe. semble-t-il, par 
l'élève du grand Victor Bourgeau, Lucien Benoît. (Voir 
autres détails p. 147). 

La Chapelle Saint-Joseph, d Joliette 
C'est la plus ancienne chapelle de Joliette: 1877: 

c'est un bijou, avec sa belle voûte en anse de panier et 
quelques sculptures qui sont peut-8tre de Victor 
Bourgeau, ou de son associé, Lucien Benoît. C'est le P. 
Lajoie, 28me cure de Joliette, qui la fit construire, en 
pleine campagne, en 1877, grhce au don du terrain et des 
briques de M. Edouard McConville et aussi grace à une 
souscription publique. Ce fut un endroit couru de 
pèlerinage. Longtemps, durant leur retraite annuelle. les 
pretres du diocbse s'y rendaient. Tous les anciens du 
Srninaire de Joliette se souviennent de celui que nous 
faisions aprbs la retraite du début de I'annee. Cela dura 
de 1877 jusque vers 1940. La premibre chapelle fut 
allongee en 1923. Depuis 1964, elle sert de lieu de culte 
aux anglophones catholiques de Joliette. 
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Noviciat des Clercsde-Saint-Vialeur 
Depuis plus de 30 ans, il ne se passe guere de mois 

sans, que des visiteurs étrangers ne viennent nous dire 
que ce qu'ils ont vu de plus merveilleux au Canada au 
point de vue architectural, c'est au Noviciat de Joliette 
qu'ils viennent de l'admirer. II fut bâti en 1939, selon une 
archltecture inspirée au P. Wilfrid Corbeil, C.S.V. par une 
abbaye normande du Xllleme siecle. Saint-Georges de 
Boche~i l ie .  La chapelle, cependant, est d'allure con- 
temlloraine: ses verrieres sont ravissantes et nous rap- 
pelli?nt instinctivement celles des plus belles cathédrales 
d'E~irope. Elles sont signées Marius Plamondon (décédé 
à Cluébec en 1976) tout comme les bancs dont les 
sculptures reproduisent les prophetes de l'Ancien 
Teslamerit dans des pauses qui les caracterisent. De 
Plarnondon aussi: le noble mobilier du sanctuaire. L'autel 
en c:bramique est de Louis Parent; la porte du tabernacle 
vier~t de Sbvres. De notre grand sculpteur Sylvia Daoust, 
i l  y a une madone qui apprend B marcher à I'Enfant- 
Jésils: trbs rares sont ces madones. En somme, cet en- 
senible architectural de la chapelle peut assurer B lui 
seul, comme le Noviciat d'ailleurs, la renommée ar- 
chitecturale de Joliette. 

Enfin, acquisition toute récente (juin 1977): l'autel face 
au peuple où le sculpteur Roger Langevin, de Mont- 
Laurier, a ciselb, dans le bois, le sacrifice d'Abraham. 
Sc~lpture trbs émouvante, commes celles du mbme ar- 
tiste à la chapelle de l'Abbaye du Prbcieux-Sang (1976). 

Lanoraia et Saint-Jeande-Matha 
II s'agit de deux chapelles Blev6es. en pleine cam- 

pagne. L'une se trouve B Lanoraie, dans le rang d'Autray, 
et l'autre, à Saint-Jean-de-Matha, dans le rang Sainte- 
Loiiise. Celle-ci dedibe au Sacrb-Coeur, date de 1876. 
Ckst le fondateur de I'Hdpital Saint-EusBbe. EusBbe 
Asrelin, qui la fit construire et la donna à I'archevbque de 
Montrbal. II semble que ce soit à la suite d'une promesse 
qui3 cette chapelle fut 4rig4e. Elle reppelle beaucoup les 
chapelles de procession de la r4gion de Qu4bec. 



Celle de Lanoraie, fait DIUS byzantin avec son 
clocher A bulbe. Elle date de 1881, et fut Blevée par les 3 
abbés Bonin, en l'honneur de sainte Anne. Les deux con- 
stituent un merveilleux rendez-vous pour les neuvaines 
au cours de l'&te, ou encore pour des messes cBl6brbes 
une fois par annbe, pour les biens de la terre. 

Mont Roberval 
Elle s'explique par la fondation méme de Saint- 

Michel-des-Saints. En effet, le fondateur, I'abbB LBandre 
Brassard. cure de Saint-Paul avait, en 1862, avec son 
frère Moïse, cure de Saint-Aoch, et le cure Theophile 
Provost, de Saint-Alphonse, avaient, dis-je, trouve qu'au 
pied de la Chute-A-MBnard, l'endroit etait favorable pour 
ètablir un village. AprBs quelques cabanes, ce fut un 
moulin A scie. puis une chapelle qu'on Bieva. Celle-ci fut 
benite en 1866 et dbdiée A Notre-Dame-de-Bonsecourç. 
Quand arriva le l e r  cure, la chapelle servit d'bglise. Cela 
dura un an. En 1876, I'abbB L. Brassard dbmissionna de la 
cure de Saint-Paul et prit sa retraite au mont Roberval, A 
Saint-Michel. I I  s'y fit méme inhumer. La chapelle fut in- 
cendiee en 1941; un oratoire fut reconstruit par les soins 
de M.L.-Alex. MBnard, fils. Aujourd'hui, le manoir et sa 
chapelle appartiennent A Mme RenB Martin, de Joliette. 

Calvaire Harnois 
Cela a dbbutb en 1915, quand le cure Mondor, de 

Saint-Thomas bbnissait une croix de chemin devant la 
demeure de M. Ernest Harnois. - En 1931, une autre croix 
remplaçait la première, mais dans une chapelle, et ac- 
compagnbe, cette fois, des personnages du Calvaire. En 
1946, on y cBi6bra la messe pour les soldats du 22èrne 
bataillon. En 1947. la Madone de Notre-Dame du Cap en 
procession pour le CongrBs marial d'Ottawa y fit une 
halte. Les visiteurs devenant plus nombreux, la famille 
Harnois embellit les alentours, et depuis 1950, i l  y a 
pèlerinage diocbsain, chaque annte. avec messe 
cblébrbe par I'évéque de Joliette. Le nouveau trace de la 
route 158 (1972) a nbcessité le recul du sanctuaire. 



Chafmlles de Vill4giature 
IDepuis 1945. notre région se fait remarquer par le 

nombre, et on peut bien l'affirmer, par la qualité de cer- 
tainc!s de ses chapelles dites "d'été", surtout celle de 
Notra?-Dame de Clermoutier à Chertsey et celle de Notre- 
Dame du Lac Clair, à Saint-Came, du P. W. Corbeil, 
toutes les deux. 

Clermoutier 
Parlons de Clermoutier. II s'agit de la chapelle du 

camp d'été du Séminaire de Joliette. Erig6e en 1935, elle 
est cmtièrement composée de billes de bois nature, avec 
campanile adjacent sur lequel se détache une immense 
madone de bois. L'intérieur abonde en sculptures: le 
Saint-Viateur est signe Médard Bourgeault; la Vierge 
polychrome, les anges avec épis de ble, les hirondelles, 
la tBte de chien et celle de moine (aux bancs) sont du P. 
LsJoseph Lefebvre, c.s.v.; le Sacré-Coeur, Notre-Dame- 
du-tiout-du-quai, la Vierge du campanile, les tbtes de 
moiiie de la galerie (méditation et contemplation), les 
tbteç de sauvage (nez-d'aigle et dent-de-loup et celle 
polychrome), les animaux des bancs, le castor et le putois 
de la poutre de gloire, la verrière, le retable, le crucifix el 
les chandeliers en étain repousse, le crucifix du rèfec- 
toiri, sont du P. W. Corbeil; le chevreuil et l'orignal de la 
poutre de gloire, le crucifix de la sacristie sont du P. 
Maximilien Boucher, c.s.v.; enfin, Sainte Thérèse, Saint 
Wilirid et le moine pleurant sont du ciseau de certains 
éIé\ies du Studio d'art du Seminaire de Joliette en 1935, 
dont Conrad Marcoux (aujourd'hui Père Blanc d'Afrique). 

Lac Clair 
Au Lac Clair, c'est plus moderne: les lignes ar- 

chi1:ecturales sont toutes volontairement dbsax8es. Cons- 
truite sur un îlot, on l'atteint en franchissant un joli 
porit, et elle apparait, comme une chapelle imaginaire .... 
En somme, bijou de temple dont le Dr Gérard Hébert a 
bien le droit d'btre fier: il en fut l'ardent oromoteur. 
J'ajouterais aussi parmi les belles chapelles, celle des 
Lacs Vert et Rouge, à Saint-Alphonse (du P. Corbeil), et 
celle du 78me Lac, à Chertsey (du P. R.-M. Voyer O.P.). 
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ENSEIGNEMENT 

MAITRES AMBULANTS 
ECOLES DE FABRIQUE 
COMMISSIONS SCOLAIRES 
COMMUNAUTES 
RELIGIEUSES 
COLLEGES CLASSIQUES 
DEUX GRANDS NOMS 

Depuis les Ecoles de palais, du temps de 
Charlemagne, au Xème siècle. les systèmes scolaires ont 
bien des fois changb, en Occident. 

Les premiers A s'occuper d'enseignement au Canada 
furent les Jésuites et les Ursulines, A Qubbec, dès les 
dbbuts de la Colonie: une bcole doit toujours, en rbgime 
chrbtien. s'blever en m&me temps qu'une bglise, peut-être 
m&me la prbcbder. 

A Montrbal, la Bienheureuse Marguerite Bourgeoys 
ouvrit une Bcole et fonda la première cornmunaut4 
religieuse canadienne destinBe A I'enseignement. Depuis, 
ces communautbs se sont multiplibes, surtout. au siécle 
dernier, quand Mgr Bourget donna A I'enseignement. un 
prodigieux essor, soit en allant chercher en France des 
communautbs enseignantes, soit en fondant ici meme, au 
pays. 

Proche de Montréal. notre règion ne tarda pas A 
profiter de l'apport inappréciable de ces personnes qui 
consacraient leur vie A l'éducation de nos parents et la 
nbtre, et, redisons-le, pour des salaires humainement 
ridicules, mais prodigieusement efficaces. 
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Comment le régime scolaire était-il organisé 
autrt fois? 

Maitifes-ambulants et Bcoles d e  Fabrique 
F1récisons qu'autrefois veut dire ici, début du XIXéme 

siécl'?: 1801-1824. Au moment de l'Institution Royale de 
1801 qui voulait tout angliciser. Mais il faut dire que si 
nos anc&tres ont donné du fil à retordre à ceux qui 
voulaient nous angliciser, i ls en ont fait autant sinon 
davantage à ceux qui parlaient simplement d'école. 
Qu'on se rappelle la "guerre des éteignoirs" vers 1846, 
alors qu'on s'opposait à la construction des écoles. 
Recc~nnaissons toutefois combien la plupart de nos 
grands-parents étaient pauvres.- Toujours est-il qu'on eut 
d'abord des maîtres ambulants qui circulaient de porte en 
porte, et qui, moyennant une mince redevance en- 
seignaient des rudiments de lecture, d'écriture et de 
calciil. C'est étrange, il ne semble pas que la qualité de la 

. . 
langi~e ait été à déplorer en ce temps-là. 

Ces maîtres ambulants donnaient des leçons pour 10 
sous; cela se passait au sibcle dernier et peut-&tre jusque 
vers 1875 En 1824, la loi avait autorisé les Fabriques à 
construire des écoles. Je note ici, rapport unique et ex- 
t rao rd ina i re  des  p r& t res  du  Canada  f rança is .  
Derniérement, un néocanadien, du Liban, disait cette 
chos,e terrible: "les Canadiens français semblent oublier 
qu'il:; doivent tout à la religion catholique; c'est 
tragique ..." Donc. les prbtres ont fondé à partir de 1824, 
des écoles dites de Fabrique où les salaires, on le sait, 
plus que modiques et la penurie de manuels ne 
paralysaient pas trop les meilleures volontés ... I I  y avait 
du c:oeur, voilà tout. 

Ces écoles de Fabrique étaient subventionnées par 
les paroisses catholiques (dont les représentants Blus 
con!;tituent ce qu'on appelle une Fabrique). I I  y eut dans 
les rangs les plus populeux des écoles dites de Fabrique 
vers 1825-30. Une école coOtait alors $450.: le gouver- 
nement et la fabrique en payaient chacun la moitié. Com- 
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bien d'enfants fréquentaient l'école en ce temps-la? - Un 
sur quinze: on était loin de l'école qui devint obligatoire 
vers 1945. 

Sait-on aussi que les professeurs de ces écoles 
travaillaient pour moins de $100.00 par année. avec 
obligation de fournir le bois pour se chauffer? - E n  fallait- 
i l  davantage pour assurer la transmission de notre 
héritage culturel catholique et français? 

Commissions scolaires 

Quand les commissions scolaires ont-elles débuté? 

En 1841. lors de l'Union du Haut et du Bas-Canada, 
on nomma un surintendant général pour I'lnstruction 
avec un subalterne dans chaque province et des syndics 
dans chaque paroisse. L'instruction devenait le jouet des 
politiciens. Heureusement, le surintendant du Bas- 
Canada, le Dr J.-B. Meilleur. de L'Assomption, parvint à 
faire créer dans les paroisses des commissions spéciales. 
non plus nommées par le gouvernement. mais élues par 
le peuple et dont la fonction était de veiller à l'instruction 
publique. Les commissions scolaires étaient nées. C'était 
en 1845. Cette législation reconnaissait le droit des 
parents sur l'éducation de leurs enfants et aussi le prin- 
cipe de l'autonomie provinciale et de l'école con- 
fessionnelle. Mais la victoire n'était pas gagnée pour 
autant. Commença la guerre des éteignoirs. Trés pauvre. 
le peuple canadien-français ne voulait pas en effet payer 
de taxes. Mais avec l'aide du clergé. il fit accomplir de 
réels progrbs dans l'enseignement primaire. 

Communaut6s religieuses 

Après les maîrres laïcs, qui se chargea d e  I'en- 
seignemenr? 

Je dirais '.en m&me temps". plutBr "qu'aprbs". parce 
qu'en m&me temps que les maîrres laïcs. les 
congregat ions rel igieuses s'occupbrent de I 'en- 
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seignement. Dans notre région, ce furent les religieuses 
de Ici Congrégation Notre-Dame qui, les premières. 
ouvrirent à Berthier une école en 1826, du temps des 
écoles de Fabrique. Seize ans plus tard. le curé Paré, de 
Saint-Jacques, recevait les Dames du Sacré-Coeur, qui 
arriv~iient de France: 1842. Elles furent remplacées en 18 
53 par les très jeunes Soeurs de Sainte-Anne. L'èlan était 
donn~!: toutes les paroisses importantes voulaient confier 
I'ensi?ignement à des religieuses ou religieux. En 1847. 
Barthélemy Joliette faisait venir les Clercs de Saint- 
Viateur de France. En 1847, aussi, les C.N.D. ouvraient un 
pensionnat A L'Assomption. L'année suivante, 1848. les 
SS. cles SS. Noms de Jésus et de Marie, toutes jeunes, 
elles aussi, fondaient A Saint-Lin. En 1849, Mère Gamelin 
ouvrait sa première maison en dehors de Montréal. à 
Sainte-Elisabeth, puis à Saint-Paul, en 1853, et à Joliette, 
et A bAascouche. en 1855. En 1854, les C.S.V. enseignent A 
Sainl-Jacques. 

fin 1857, les Soeurs de Jésus et de Marie ouvrent une 
ècolf? à Saint-Roch: en 1869, les Soeurs de Saint-Croix, A 
Saini-Liguori, et en 1875. la C.N.D. à Joliette; les Soeurs 
des SS. Coeurs arrivent A Joliette en 1903. Je me 
demande si beaucoup de paroisses rurales ont pu &tre 
ainsi favorisées, comme les nbtres, par des escadrilles de 
devouement au service de i'éducation de nos parents; 
presque toutes nos paroisses avaient des religieux ou des 
religieuses. 

Clercs de Sainl-Viateur 

Qui furent les premiers religieux à enseigner dans 
la région? 

Ce furent les Clercs de Saint-Viateur. Grace à ces 
deu,r gBants de l'action A qui notre région doit tellement 
et dont les noms reviennent souvent dans notre histoire: 
Mgr Bourget et M. Joliette. En effet, BarthBlemy Joliette 
ne (iensa pas seulement A I'Bconomie materielle de son 
village de l'Industrie. II donna une Bglise; il donna un 
collbge: il voulait meme Btablir un Jardin botanique. Mais 



parlons du collège. Aprés avoir un moment espéré y 
recevoir des Jésuites. il y eut des prbtres séculiers un an, 
puis il reçut de Mgr Bourget la nouvelle qu'une com- 
munauté récente de France viendrait diriger son Collége 
qui devint notre Séminaire bien-aimé. Ceux-ci arrivaient 
en 1847. le 8 mai. Cette communauté des C.S.V. s'identifie 
avec Joliette. Voilà pourquoi le nom du fondateur Louis 
Querbes, et celui du premier supèrieur canadien, Etienne 
Champagneur. sont renommés dans notre région. 

D'autres communautés de Fréres vinrent aussi en- 
seigner dans la région. par exemple. les Fréres de Saint- 
Gabriel, & Saint-Jacques (depuis 1901) à Saint-Esprit, 
Saint-Lin et & Mascouche; les Frères du Sacré-Coeur. & 
Saint-Gabriel. depuis 1921 et & Chertsey, depuis 1952; les 
Frères Maristes, à Mascouche. 

II existe aussi dans notre diocèse d'autres com- 
munautés religieuses qui poursuivent des oeuvres 
ecclésiales autres que l'enseignement. I I  faut les 
connaitre et leur rendre hommage. 

En 1974, le MonastPre du Précieux-Sang devenait 
Abbaye du Précieux-Sang, comment celo s'est-il 
fair? 

Cela s'est fait, c'est le cas de le dire. avec des 
prières, des aumdnes et de la g4nérosité. Quand on sait 
combien un monastbre de contemplatives est un paraton- 
nerre pour une région, il n'est pas surprenant qu'un des 
premiers soucis du l e r  évbque de Joliette, Mgr Alfred Ar- 
chambault, ait et4 celui d'avoir dans sa ville Bpiscopale, 
un monastbre ou, de jour et de nuit. serait assurBe la 
pribre d'adoration. C'est ainsi qu'en 1907. un groupe de 
Soeurs Adoratrices du  Pr4cieux-Sang de Saint- 
Hyacinthe, dont la superieure Btait la veuve d'un ancien 
m4decin de Joliette, le Dr d'orsonnens. venait fonder un 



couvent A Joliette, presque en rase campagne, sur la rue 
Sain:-Charles nord. BientBt, le monastbre fut complet: 35 
religieuses. II essaima deux fois. En 1974, il fut 8lev8 au 
rang d'abbaye, et les soeurs deviennent Bbnédictines du 
Pr8cieux-Sang rattachbes au grand ordre des Bbnbdicti- 
ns. C'est sûrement une source de graces pour notre 
région. 

Soeurs des Saints Coeurs de JBsus et de Marie 
IElles sont A Joliette depuis 1903 quand le Seminaire 

les a fait venir de Pointe-A-I'Eglise, N.E. où elles aidaient 
d e p ~ ~ i s  1091, aux services auxiliaires du Collbge des 
Eudistes. En 1905, elles ouvrent un noviciat dans la 
maison Leprohon, sur la rue StJoseph, coin St-Louis, à 
l'endroit du Foyer actuel. En 1908, elles achbtent la 
Biscuiterie "Merchants Biscuit", au coin de Sainte-Anne 
et Fiibre, et elles y enseignent au primaire. Elles ont tBt 
essaim8 dans nombre de paroisses du nord et dans la 
plupart des Maisons des C.S.V. de Joliette et A I'Evêché. 
La niaison - ancien Pensionnat - Amblie Fristel rappelle le 
souvenir de leur fondatrice de Paramay, France, et 
t8moigne toujours de leur profond esprit religieux. 

Soeurs Missionnaires de I'lmmacul6e-Conception 
II faut dire Soeurs missionnaires de I'lrnmaculée- 

Conreption. Car elles sont avant tout. fondées par les 
Missiions. Et Dieu sait si en peu d'années, cette com- 
munauté canadienne en a envoyé des missionnaires dans 
touti?s les parties du monde. Elles sont A Joliette, depuis 
191Sl. Leur premier couvent fut la résidence du Dr Jos. 
Lafortune, au 426 Boul. Mariseau. Ce fut la premibre 
maison de retraites fermbes du diocbse, en juillet 1921. 
Cela dura jusqu'en 1930, quand elles achetérent I'im- 
meuble actuel de la rue St-Louis, qu'elles agrandirent 
en 1952, pour subvenir aux besoins de toutes leurs 
oeuvres: retraites fermées, cours de spiritualit8. ouvroirs. 
retrziites conjugales, etc ... 



Colldges classiques 

Deux collèges classiques dans la région de Joliette 
I I  faut peut-@tre définir "le mot classique", actuelle- 

ment. Jusqu'au Rapport Parent de 1964, on désignait sous 
le nom de "classiques" ces maisons où l'on enseignait le 
grec  et  le lat in,  les  bases de notre cu l ture  
méditerranéenne. On y enseignait évidemment aussi la 
littérature, l'histoire. la géographie, les mathématiques, 
les sciences, la philosophie. Bref, cet enseignement dit 
classique comportait des avantages uniques dans la for- 
mation de la pensée et était dispensé presqu'uniquement 
par le clergé et les communautés religieuses. Toujours 
est-il que dans la région, nous en avions deux: celui de 
L'Assomption. fondé en 1832, et celui de Joliette ouvert 
par M. Joliette, en 1846. Les deux furent dirigés par le 
clergé diocésain, mais un an après son ouverture. le 
collège de Joliette fut confié aux Clercs de Saint-Viateur 
venus de France, expressement pour s'en charger. Celui 
de L'Assomption est encore institution privée dirigée par 
le clergé diocésain. 

Celui de Joliette est transformé, partie en Cegep, 
partie en institution privée, celle-ci dirigée par les Clercs 
de Saint-Viateur. 



Deux grands noms 

MBre Marie-Anne 

N'y a-t-il pas deux noms éminenis parmi Ifs 
religieuses de la  région au X l X è m e  sii.cle? 

,4 cette question deux noms surgissent, auxquels on 
ne fait pas souvent allusion, mais pourtant la grande 
histcire les recueille sans aucune hbsitation. Je veux 
citer Mbre Marie-Anne, la fondatrice des Soeurs de 
Sainte-Anne, et la fondatrice des Soeurs de la 
Providence, Mbre Gamelin. La lbre,  Mbre Marie-Anne, a 
transport8 en 1853, sa jeune communautb de 4 ans de 
Vauclreuil A Saint-Jacques, où s'instruisirent des milliers 
de jeunes filles et de futures institutrices, la plupart de 
celles-ci, religieuses. Mbre Marie-Anne a vécu 7 ans A 
SaintJacques et un an A Saint-Ambroise.- En 1977, on in- 
troduit son procbs de bbatification. 

MBre Gamelin 
L'autre grand nom, Mbre Gamelin, a oeuvre dans 

I'bd~ication sociale, en fondant A Sainte-Elisabeth, en 18 
49, le l e r  hospice ou foyer de vieillards que sa toute 
jeune communautb ouvrait en dehors de Montrbal. C'est 
m&irie B Sainte-Elisabeth que Mbre Gamelin vbcut ses 
dernibres heures, puisqu'à peine rentrbe de lA à Montrbal, 
elle dbcbdait 12 heures aprbs, en septembre 1851. 

Que je suis heureux de pouvoir rendre ici  hommage A 
ces deux grands noms de I'bducation scolaire et sociale! 



DEUX MANOIRS 
QUELQUES MAISONS 

Une maison est le premier signe de 
l'enracinement humain dans une région, et les plus an- 
ciennes sont la jeunesse d'un pays. 

Les nôtres ont suivi l'évolution architecturale du 
milieu rural canadien-français ou anglo-canadien. ex- 
cepté quelques-unes de la région de Saint-Jacques qui 
présentent peut4tre une caractéristique acadienne par 
leur forme carrée A pignon aigu, coiffée d'un immense 
toit A la française, parfois incurvé, parfois rigide, avec ou 
sans larmier. (Pour plus amples détails, voir Une nouvelle 
Acadie, Saint-Jacques-de-L'Achigan, Joliette, 1972). 

Signalons ici la maison Juneau. A Repentigny; la 
maison "des Allemands", A Lanoraie; la maison Locat. à 
Saint-Alexis, et surtout les manoirs de Mascouche et de 
Sainte-Mélanie d'Ailleboust. 

Notre région comptait quelques manoirs: celui de 
Lavaltrie (disparu vers 1890); celui d'Autré (disparu ?); 
celui de Joliette qui dut ëtre démoli en 1935. apr8s I'in- 
cendie du Couvent de la Congrégation qui l'englobait. On 
signale aussi, A Saint-Lin, le "manoir Pangman". 

Manoirs 
Un manoir! Le mot chante doux, la chose module la 

stabilité. 
Comme le mot "habitant", qui au Canada français, 

signifie enracinement. On venait ici pour rester, pour 
habiter ce pays revéche. 

Un manoir! Comme ce devait étre beau! La tradition, 
l'imagination ont doré lambris, toilettes et réceptions. 



IJn manoir, c'était le  coeur d'un morceau de patrie. 
C'es1 lui qui animait les courages. 

(:'est autour de lui que naissaient les terres neuves. 
On manoir, le mot chante doux! Nous continuons a 

I'ideritifier à un petit Versailles. Nous en avons la 
nostalgie. S'agit-il de teter un bi  ou un tricentenaire, vite, 
c'est la course aux pourpoints, aux falbalas. aux soiries 
satinbes. aux dentelles, aux perruques. aux coiffures à la 
Sévigné. L'authenticité historique y perd ses plumes et la 
coquetterie s'en revbt, meme la où jamais il n'y eut de 
manoir ou de vie sociale. C'est de l'imposture. de I'en- 
fantiilage ou de la mascarade. 

IJn manoir, c'était la rbsidence d'un seigneur, d'un 
senior. Si son prestige ne lui venait pas de sa somp- 
tuos~té. il le prenait dans le style et dans les proportions 
de siln architecture. I I  devait se distinguer de la demeure 
des censitaires. 

Manoir de Mascouche 
II se trouve dans la  seigneurie de Repentigny, dans 

cetti? partie qui fut plus tard appelée Seigneurie de 
Lactienaie. On l'aurait construit entre 1672 et 1700, vers 
1687, semble-t-il. Si cette date est précise, nous sommes 
donc: en présence d'un des plus antiques manoirs du 
Canada. I I  s'agit de ce manoir que les Le Gardeur de 
Repsntigny firent ériger dans ce qui est aujourd'hui 
Mascouche. I I  constitue un des plus beaux spécimens de 
l'architecture normande en terre canadienne. I I  est de 
style normand. Remanié. il a fibre allure avec sa tour 
surmontée d'un clocheton et d'une girouette, ses portes- 
fenetres, ses lucarnes, ses balcons. Du temps de Mme 
Coliiille, dans les années 25-35, avec son jardin à la 
française, ses grilles de fer forgé, il était princier. 
Aujourd'hui, il faut contourner une école. non pas pour 
I'ad~nirer. mais simplement le trouver, et pour regretter ... 

Les portes de I'entrbe du parc sont au Musbe d'Art de 
Joliette. 



Manoir Panel B Sainte-MBlanie d'Ailleboust 
Prés de Joliette, nous admirons encore un manoir 

authentique. I I  est lA  depuis 1811 quand le seigneur- 
Pierre-Louis Panet le fit construire. La seigneurie qui en 
dépendait l'attendait depuis prés de trois-quart de siécle, 
quand Jean d'Ailleboust, sieur d'Argenteuil, l'avait reçue 
de Louis XV. 

Ce manoir de style anglo-normand avec toiture A 
quatre pentes douces ou A quatre eaux, présente, dans 
une certaine austérité, symétrie et équilibre. II continue A 
défier les ans et à évoquer ces décors de salons de haut 
goût où évoluaient des toilettes élaborées qui donnaient 
grande allure aux hommes comme aux dames; à résonner 
encore d'un langage poli, distingué, raffiné; A répandre 
les arBmes de ces repas si bien décrits par Philippe 
Aubert De Gaspé et dressés avec autant de soins que les 
toilettes. 

Dans un milieu plut& pauvre, le régime seigneurial 
permettait l'épanouissement des vertus familiales et 
françaises de gaieté, de politesse et de bon voisinage. La 
qualité du décor comme celle des costumes n'était 
sûrement pas étrangére à cet épanouissement. Nor- 
malement un beau décor comme un bel habit véhicule 
des idées ou des sentiments de qualité. 

L'urbanité française, par c e  manoir, frayait son 
chemin au "Pied de la Montagne". Pour ma part, j'ai 
souvent remarqué que mes éléves de Sainte-Mélanie se 
distinguaient par la qualité de leur langage. 

Maison Juneau B Repentigny 
On la désigne habituellement sous le nom de Maison 

Juneau. -Cependant, elle a porté un autre nom; autrefois, 
c'était le Manoir de Repentigny. au temps du seigneur, J.- 
Bte Normand. Ce nom de Juneau date de 1775. 1 1  fut 
seigneur de Repentigny de 1764 A 1777. Elle est située 
face au fleuve, sur la route nationale. De forme carr6e. 
d'un tr6s large carr6, elle est en pierre des champs. Ce 
qui la rend pittoresque. ce sont ses larges chemin6es en 
chicane, i.e. de chaque cBt6 du faite ou fartage. de meme 



que l'asymétrie de ses fenetres. Pour plus de détails, on 
voudra lire dans la revue Québec-Histoire. Vol. 2 No 1, 
autornne 1972, un article trés intéressant signé Me 
Christian Roy. P.N. - Autre maison fort ancienne et digne 
de tous les éloges à Repentigny: celle de M. Jean 
Beaudoin, sur le Chemin du Roi. 

Maison "des Allemands" A Lanoraie 
De 1776 A 1783, vint dans la région de Sorel le baron 

Alleniand Van Riedesel avec un groupe de mercenaires à 
la solde de l'Angleterre pour protéger le pays contre I'in- 
vasion américaine. Un groupe de ses soldats fut, dit-an, 
cantonné à Lanoraie, dans une maison que les gens ne 
tardhrent pas A appeler la "maison des Allemands" (on ne 
trouve aucune date précise sur la construction de cette 
mais,~n ... ). Toujours est-il que plusieurs de ces Allemands 
épousèrent des canadiennes-françaises et finalement ne 
gardikrent d'allemand que le nom, comme les Faust. les 
Grotlié, les Heynemand, les Dostaler, les Lippé, les 
Besner, les Globensky, les Bettez et quelques autres. 

La maison Local. A Saint-Alexis 
I I  s'agit d'une maison de 1807. Ce n'est pas la plus 

anciiinne de la région, mais quelle architecture! une 
maison de pierre, de forme carrée, avec un immense toit, 
à deux eaux. un immense toit coiffé d'un pignon à angle 
très aigu, un immense toit dont le larmier vient se reposer 
sur les poteaux d'une galerie. A cette époque, une galerie 
était chose tout A fait neuve. De meme que le fait d'avoir 
une cave d'une hauteur exceptionnelle, cela dispensait 
de batir un caveau extérieur. Quelle architecture! et aussi 
quel site! 

Cette maison fut b%tie par Julien Poirier. Ces Poirier, 
étaic!nt arrivés de Carleton A Saint-Jacques, longtemps 
aprbs les autres Acadiens. Certains d'entre eux y sont 
retoiirnés, repris qu'ils étaient par la nostalgie de la mer! 

Julieii Poirier, député au Parlement du Bas-Canada 
pour le comté de Leinster (1827-30) est né dans cette 
maison. 



DEUX INDUSTRIES 
SPECIAI-ISEES: 

LES CEINTLIRES FLECHEES 
LE TABAC 

Avant la machine qui peut à peu prés tout con- 
fectionner, les arts domestiques (ou industrie fermbe) 
rbgnaient dans tous les foyers, surtout ceux de la cam- 
pagne. Pendant que "leur homme" fabriquait auguettes, 
balais de cédre, baquets, sabots de bois, jougs, vans, 
pelles en cédre, souliers de boeuf, meubles, instruments 
agricoles, véhicules etc ..., les femmes transformaient en 
savon, en luminaire ou en remédes, les huiles et les 
graisses, et s'appliquaient à "crocheter" des tapis, à 
tisser des draps, des serviettes, des essuie-mains, des 
catalognes ou encore à piquer des couvre-pieds. 

Dans la rbgion de Saint-Jacques cependant. on 
fabriquait en plus des ceintures fléchées. En voici 
l'histoire. II convient de la raconter. 
Ceintures ilbchbes 

Mon propos n'est pas de faire ici une étude 
exhaustive sur la fabrication de ce chef-d'oeuvre ar- 
tisanal, bien de chez nous, mais de rbsumer un peu le 
principal de ce qui s'est bcrit sur le sujet. 

Je m'empresse d'indiquer mes rbfbrences où un 
chercheur pourrait puiser. D'abord, chez Marius Barbeau. 
Ceinture. iléchbes, bd. Paysana. Montréal, 1946 et dans 
Aujourd'hui, revue) octobre 1946. pp. 59-64; E.-2. 
Massicotte dans Mbmolrer de la Çocldtd Royale du 
Canada, 1924, Sect. 1. p. 143 et ss.; Ibidem, 1938; Le 
Muabe National, Bulletin 93. Ottawa, 1939; Aswmptlon 
Saah; Bulletin der Rechercher hlrtorlquer, 1907, pp. 
154-156; et chez François Lanoue. Une Nouvelle Acadie, 



Saint-Jacques-de-L'Achigan, 1772-1972, où je dis autre 
chore que dans cet article. Enfin, le lecteur intéressé à 
pratiquer cet art, je le renvoie à J'apprends B flécher, de 
Monique Leblanc, Bd. Ferron, MontrBal, 1973 et à La 
fldctie, l'art d u  tissage au doigt, de Françoise Bourret et 
Luci,? Lavigne, éd. de l'Homme, MontrBal. 1973. 

Tous les auteurs s'accordent pour rappeler que 
L'Assomption-Saint-Jacques étaient, jusqu'à la fin du 
s iéce dernier, et cela, depuis environ 100 ans, des cen- 
tres renommés de cette industrie domestique. L'on 
"fl8c:hait" à SaintJacques surtout et l 'on trafiquait à 
L'Assomption, avec la Compagnie de la Baie d'Hudson 
(H.B.C.) et jusqu'en 1821, avec la Compagnie du Nord- 
Ouest qui, cette année-là, passa aux mains de sa rivale, la 
H.B.I.  

Comment se fait-il que, tout d'un coup, cette industrie 
conriut un arrêt marqub? - C'est que I'abbB Tancrède 
Viger, le cure de la toute jeune paroisse de Sainte-Marie- 
SalomB (1888), convaincu que les "tisseuses travaillaient 
pour rien, en ruinant leur santé à une besogne ingrate, 
leur conseilla d'exiger paiement en argent; faute de quoi, 
plus de ceintures! Le marchand Euclide Dugas (de Saint- 
Jacques), devenu vieux, à l'aise et routinier, ne vit pas ce 
changement d'un bon oeil; il se croisa les bras, et les 
ouvrières en firent autant". Cela se passait en 1890. 

Cet arrêt suscite par la pingrerie de la Compagnie, 
co'incidait avec l'accroissement des commandes que 
celle!-ci dirigeait chez Pool, Lorrimer et Tabberer Ltd, de 
Covi?ntry, Angleterre. Cette ville pratiquait le tissage 
depuis Guillaume le Conqubrant (1066). Les métiers 
mBcaniques y permettaient la diminution du coût de 
revient, qui, pourtant. était dBjà fort minime ici. Ces cein- 
turer anglaises se vendaient $2. et m&me $3. de moins 
que les nBtres. Leurs belles couleurs chaudes et briilan- 
tes .aguichaient le non-connaisseur. Depuis I'avénement 
de In machine, les produits manufacturBs ont toujours eu 
la prBfbrence des non-initiBs. Les ceintures de Coventry 
"Btaient fabriqubes d'une chaîne et d'une trame unies, 
comme tout tissu au mBtierW. 
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Mais qui donc achetait des ceintures fléchées im- 
portées?- D'aprés la H.B.C., c'était les Indiens du Nord- 
Ouest canadien. J'imagine tout de même que les clients 
de l'Est ne devaient pas les dédaigner, eux, non plus. 

II y eut donc dans la région de L'Assomption-Saint- 
Jacques déclin, sinon arrbt presque complet de cette in- 
dustrie A domicile. après la monition du curb Viger. 
Heureusement, cependant, la Canadian Handicrafls 
Guild, E.-2. Massicotte. Barbeau et le Gouvernement 
provincial s'occupérent de sauver la chose. En 1927. ce 
dernier engageait Mme Odilon Vigneault. de Saint- 
Ambroise (née Marie Gaudet et dont les ancbtres 
venaient de Saint-Jacques) et Mme Napoléon Lord. de 
Sainte-Marie (née Elisabeth Mireault) pour donner des 
dbmonstrations de cet art au Château Frontenac, à 
Québec. 

Heureusement aussi, certaines personnes, hommes 
et femmes, ont religieusement conservé cette technique 
apprise de leur mére. C'est ainsi que M. Henri Mireault 
(décédé en 1972) et sa fille, Madeleine (Mme Clbment 
Blanchard); de Sainte-Marie: M. Ivanhoé Pauzé, 
agronome de Saint-Jacques; Mme Alphonse Mireault et 
sa fille Marie-Joseph, (toutes deux décédées, de Saint- 
Jacques); Mme Phidias Robert, de Saint-Ambroise, qui l 'a 
appris de Mme Vigneault et dont les reportages sont 
frbquents dans tous les mass-media, Mme Claude 
Gingras, de StJacques, et M. Pierre Bblanger, de Sainte- 
Marcelline, ont bté ou sont encore les principaux déten- 
teurs du secret de fabrication; je devrais plutôt dire, les 
courageux dbtenteurs parce que cet art requiert 
beaucoup de patience, donc du courage. ce qui n'est pas 
denrbe A la mode. 

A cette liste. il faut ajouter que bon nombre d'éléves 
de I'lnsiitut des Arts mbnagers, de SaintJacques ont eu 
au moins la chance d'apprendre un jour le maniement de 
ces brins de laine, sous l'impulsion de Sr Marie-Jeanne- 
de-France. s.s.a. et les directives de Mme Jules Goulet 
(Augustine Marion) (Notons ici que la plupart des 
écrivains rbpétent les erreurs de Marius Barbeau: il s'agit 



de hlireault et non de "Migneault"; de Salomon BBlanger 
et non pas "Boulanger"; quand il parle de Mme Françoise 
Veniie, personne ne peut l'identifier. Quand il Bcrit 
"L'Achigan", i l  faut comprendre Saint-Jacques et Sainte- 
Marie, qui Btaient une seule et m&me paroisse. et quand i l  
cite Sr Jeanne, il s'agit bien de Sr Marie-Jeanne-de- 
France, s.s.a. (n6e Corona Coderre, de Saint-Jacques). 
De ri&me, certaines 16gendes de photos confondent Mme 
Vigr~eault et Mme Lord. 

Combien se vendait une ceinture fl6ch6e?- Autrefois, 
de $10 à $25, selon la longueur, toutes Btant de la même 
qualitb. Une facture de la H.B.C. rappelle que le 20 
d6cc?mbre 1848, on a paye à l'agent de la Compagnie, 
Salcmon BBlanger (du Ruisseau Saint-Georges, à Saint- 
Jacques) 62 livres, 10 schellings pour 101 ceintures, 
cours d'Halifax; le 16 novembre 1849, pour 67 ceintures 
"large North West belts", un peu plus de 35 livres; pour 
50 plus petites, un peu plus de 23 livres; et pour 28 "wor- 
sted N.W. caps" (tuques?) quelque 2 livres. 

Les plus longues mesuraient, r6pbte-t-on dans les 
ouvrages ci-haut mentionnes, 15 pieds de longueur et 
plus de 12 pouces de largeur. Ce dont je doute fort. J'ai 
vu et admire los ceintures d'hommes à forte taille, comme 
le notaire J.-E.-E. Marion, le cure Omer Houle, le juge Oc- 
tave Dugas, le Dr Odilon Beaudry, M. Bruno Thibodeau: 
auciine n'atteignait ces dimensions. Voici ce que 
mt8(:rivait en 1964, Marius Barbeau à qui je montrais la 
ceinture de feu le Dr. O. Beaudry, decede à Saint- 
Jacques en 1932, à I'age de 80 ans. Cette ceinture 
mesure 12 pieds 112 par 11 112 pouces. avec teintes rares 
de jaune clair et de brun. "Elle a dû être tissbe en 1890- 
190Cl. Les teintures sont minerales. la laine de Shetland, 
Ecosse. Celle-ci est une des plus grandes et des plus 
bell(3s de toutes". - Son proprietaire actuel, M. Pratt an- 
c ier  president du Carnaval de Quebec, peut, avec raison, 
en Otre fier. 

Rappelons que les ceintures de notre region por- 
taient indistinctement le nom de "L'Achigan" - où elles 
btaiisnt flbchees, Saint-Jacques ou Sainte-Marie -, ou 



celui de "L'Assomption" où elles étaient dirigées avant 
d'atteindre le marché de Montréal et du Nord-Ouest via 
Lachine. 

Deux compagnies de commerce confiaient des 
commandes: la H.B.C. déjà citée, et la Compagnie du 
Nord-Ouest, sa concurrente, jusqu'à leur fusion, en 1821, 
ai-je dit plus haut. Dans "l'outfit de 1799, on lit que cette 
derniére a acheté 98 ceintures à L'Assomption: en 1804, 
12; en 1820, 182 et, en 1821, plus de 200. 

Le nouvelliste Alphonse Poitras écrit, en 1845, que la 
ceinture fléchée est un article indispensable au 
trousseau des voyageurs vers les "pays-d'en-Haut", avec 
le couteau de poche et le briquet. Dans Le bon vieux 
temps, Montréal, 1885 (réédité en 1916), Hector Berthelot 
dit que "presque tous les citoyens de la classe aisée por- 
tent la ceinture fléchée par-dessus leur paletot d'hiver". 

Le Bulletin des Recherches historiques. 1897, rap- 
porte que la colonie de la Riviére Rouge contralée par 
des Ecossais, trouvait trop élevé le prix des ceintures 
faites en laine d'Ecosse. Aussi, les employés canadiens 
incitérent-ils les tisseuses de notre région à imaginer "un 
dessin nouveau avec des couleurs plus voyantes", par 
l'entremise des McDougall, des McBeth et des Woolrich, 
anciens commis de la Compagnie du Nord-Ouest. retirés 
à L'Assomption. Cette mesure augmenta la production. 

Enfin, M. Barbeau parle de la "ceinture fléchée dite 
acadienne, à fléches ou à flammes". On la confectionne 
seulement dans la région de L'Assomption-Saint- 
Jacques, et sa texture présente des particularités. Par 
exemple. le tissu comprend trois raies. une au centre et 
une, A un tiers du bord, de chaque cBt6. D'ordinaire, dit-il, 
les ceintures n'en ont qu'une, au centre. De plus, ce der- 
nier n'est pas de couleur uniforme; il présente des 
flBches alternées. 

Où avait-on appris l'art de "flbcher"? - M. Barbeau 
rapporte qu'une vieille tisseuse de Sainte-Marie répbtait 
que ses ancbtres l'avaient appris des Algonquins. du 
Ruisseau-du-Nord A Sainte-Marie. Cet endroit d'aprbs M. 
Pierre BBlanger, indianologue de Joliette. constituait un 
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site de campement pour quelques familles de cette tribu 
durant l'été. (Aujourd'hui en face de la demeure de M. 
Charl(?magne Fontaine). Moïse Thibodeau, ancien de 
Sainte-Marie. disait avoir appris en 1820, de ces 
Algonquins l'art du tir-A-l'arc. M. Massicotte soutient que 
c'est des Acadiens: i l  dit que la ceinture acadienne 
présente une étape dans l'évolution de la vraie ceinture: 
cinq jarretières ou rubans cousus en partie ensemble. Par 
contri?, M. Barbeau nie aux Indiens d'avoir été les 
premiers A tisser des ceintures de laine aussi grandes et 
aussi compliquées que celles de L'Assomption. Le prin- 
cipe 'du tissage leur reviendrait. Canadiens et Acadiens 
l'auraient amélioré. 

Flusieurs savants trouvent des ressemblances entre 
notre ceinture et celles des pays scandinaves et latino- 
amér cains. Le magnifique Musée de l'Homme, récem- 
ment ouvert A Ottawa, attache beaucoup d'importance A 
cette industrie. 

Enfin. souhaitons que le Musée d'Art de Joliette 
puisse lui aussi, présenter de beaux spécimens de cet art 
on-no-peut-plus de chez nous. Ceux qui ne voudraient 
pas Sie départir de leur "bien", peuvent le mettre en con- 
signation: ce  serait une heureuse contribution A I'ad- 
miration de notre patrimoine rbgional. "le plus beau 
travail manuel qui se soit jamais fait en Amérique ou 
ailleiirs" (Barbeau). 
Tabac 

Ilans la région de Joliette-De Lanaudière, comment 
a-t-on cultivé le sol? Entendons ici arable, soit en mon- 
tagnae soit en plaine. On y a pratiqué la culture mixte dans 
le comté de Berthier; dans L'Assomption. les betteraves, 
les fraises et les cultures de conserve; dans Joliette, le 
taba: A cigarette et dans Montcalm, le tabac A pipe et A 
cigare et la culture mixte. 

N'y a-t-i l pas cependant des cultures plus 
spéc:ialisées parmi celleslti? Oui: celle du tabac. Au 
paint qu'elle peut qualifier la région immédiate autour de 
Jolicitte, comme le cuivre identifie la rbgion de Rouyn- 



Noranda et l'amiante, les Cantons de l'Est. 

Depuis quand la région de Joliette cultive-t-elle le 
tabac? 

Au Canada. l'intendant Hocquart f i t  les premiers 
essais de cette culture à Beauport, à Chambly et 
Québec. En 1846, cette industrie débutait pour de bon. 
dans la paroisse de Saint-Jacques. II s'agissait de tabac à 
pipe et A cigare. Les industries n'ont pas tardé A suivre 
les progrès de cette culture, dans les alentours. 
Aujourd'hui ces manufactures se sont regroupées à 
SaintJacques et à Joliette. 

En plus du tabac à pipe, Joliette cultive aussi le 
tabac à cigarette. Les terres de sable de la région, 
royaume du pin, ont commencé à &tre défrichées en 1935, 
grece aux études du Frére Marie-Victorin E.C., au député 
du temps, l'Honorable Lucien Dugas, et son successeur. 
l'Honorable Antonio Barrette. Les. paroisses de Saint- 
Thomas, de Lavaltrie, de Lanoraie et de Sainte-Mélanie, 
surtout. y ont trouvé de riches débouchés. C'est 
i'agronome Conrad Turcot qui avait démontré les qualités 
du sol. 



MONUMENTS A JOLIETTE 
ET DANS LA REGION 

Un monument perpétue la mémoire d'un grand 
homrîe ou d'un événement important. Toutes les 
civilisations en ont compris l'importance et les gens 
civilisés respectent les monuments. 

Joliette, la ville, porsède-t-elle p lu~ i t* i~rs  inscrip- 
tions gravles sur monuments? 

Prés d'une douzaine, et je me demande ce que don- 
neraii: un concours IA-dessus lancé à brûle-pourpoint ... II 
y a d'abord le monumenl de Barthélemy Jolielle au Parc 
Renaud, avec plusieurs inscriptions relatives à sa vie et à 
son cieuvre (Voir page 156); le monument du P. Cyrille 
Beaudry (1835-1904) devant le Séminaire, &lev& en 1936; 
le P. Beaudry fut supérieur du Séminaire durant plus de 
30 aris. En face de ce même monument. une stéle rap- 
pelle l'arbre du centenaire de 1964. Un peu plus à l'ouest, 
dans le parterre de I'Evêché, un livre de pierre rappelle le 
site de la première église paroissiale de Joliette &levée 
en 1843 (le monument date de 1950). Tout prés de ce der- 
nier, dans le parterre de la Cathédrale, une plaque 
cornrnémore le cinauantenaire du diocése e n  1954. 1 1  en 
est cie m&me dans les parterres de l'église Saint-Pierre: 
une plaque rappelle les origines de cette paroisse de 
1915. 

,4u couvent de la Congrégation, rue Notre-Dame, une 
inscription rappelle que le manoir de M. Joliette s'&levai1 
sur cet emplacement. Au Parc Lajoie, le Monument aux 
Braves proclame les noms des soldats morts dans les 



dernières guerres. Au cimetibre des Clercs-de-St-Viateur, 
s'élève le monument du premier supérieur C.S.V. en terre 
canadienne, le P. Elienne Champagneur. avec ses notes 
biographiques: le P. Champagneur est décBdé en France. 
mais ses restes mortels revinrent à Joliette vers 1920. Sur 
la Place du Marche. sur l'Esplanade plutôt, plusieurs ins- 
criptions furent dévoilkes durant l'année centenaire de 
1964-65. rappelant quelques faits. On le voit, il n'y a rien 
d'aussi durable et d'aussi civilisant qu'un monument pour 
perpétuer la memoire d'un grand homme ou d'un 
évenement important. Toutes les civilisations en ont corn- 
pris l'importance et les gens civilisés, je le répbte, 
respectent les monuments. 

Lu vil la d r  L2'Assomption nt, nous  o,ffre-t-clle pus 
qitrlques inscriptions intc;rt,ssuntrs? 

Entre autres, une inscription interesse les citoyens 
de Joliette: celle, apposée sur la maison qu'habitait 
Barthélemy Joliette avant de venir fonder l'Industrie. On 
sait qu'aprbs être nB à Montmagny et  devenu orphelin, 
BarthBlemy Joliette fut Blevé à L'Assomption chez son 
oncle Faribeault. Aussi, la ville de Joliette, à l'occasion 
du centenaire de la ville. en 1964. y a- te l le apposé une 
belle inscription qui en rappelle le souvenir et celui du Dr 
J.-Bte Meilleur qui y demeura. A L'Assomption, on trouve 
Bgalement à l'angle des rues Saint-Etienne et Sainte- 
Anne, une plaque rappelant le souvenir d'un ancien 
lieutenant-gouverneur de la Province. né à L'Assomption. 
Sir Louis-Amable JettB (1898-1908). Un monument rap- 
pelle deux grands patriotes franco-ontariens Alfred 
LongprB et Jeanne Lajoie en face de l'église. Une stBle 
fait revivre le kgendaire premier cure de L'Assomption. 
l'abbé Pierre Lesueur. Une autre, enfin, commBmore 
Isidore-Joseph-AmBdée Marsan, qui fut le premier 
canadien à recevoir un doctorat és sciences agricoles. 



Lanoraie, 
Salnt-Sulplce, 

Lavaltrie, 
Repentigny, 

Berthier, 
Mascouche. 

La Commission des Monuments historiques a place 
deviint les eglises de ces paroisses qui datent du RBgime 
franpais, et qui sont les plus anciennes de notre rbgion, 
des Bcriteaux, où I'on a grave dans le bronze et encadre 
des branches d'&able, les dates de concession des 
seigneuries de Repentigny, Saint-Sulpice et Lavaltrie. 
Elle!s sont en general très sommaires.- A Saint-Sulpice, 
un rnonument plut& rare dans la region de Montreal et 
assez precieux, est classe monument historique: i l  s'agit 
d'une chapelle de procession (1830), sise à l'arrière de 
1'6glise. A Lanoraie, une plaque en bronze indique la 
maicon natale de Louis-Joseph Doucet, poète. 

A Berthier, un cairn aux lignes modernes devient un 
immense album de tous les noms des familles residentes 
en I'annee du tricentenaire (1972). 

A Mascouche, s'81ève le monument du seigneur 
Lemoyne. 

Au Manoir, qui compte parmi les plus anciens et des 
plus merveilleux du Canada, on devrait bien pouvoir y lire 
quelque inscription, rappelant l'importance du monument. 

Une plaque comm6more, à Repentigny, la con- 
cession de la seigneurie de Lachenaie, en 1649, Pierre 
Le Gardeur de Repentigny. Trouve-tan quelque part 
qu'en 1670, cette meme seigneurie devint propriete du 
seigneur Aubert De la Chesnaye? 

Tous apprecieraient aussi, sans doute, que les deux 
moulins à vent, sur la route nationale. soient mis en 
meilleure bvidence. 



Saint-Jean de Matha, Sainte-BBatrix. 
Saint-Gabriel. Chertsey. 

Sainte-EmmBlie. SaintMichel. 
Saint-Lin. Saint-Jacques 

A Saint-Jean de Matha, un buste commemore la 
force herculeenne du fameux Louis Cyr qui vit le jour en 
cette paroisse-18. A Sainte-Beatrix, à I'entree de la 
paroisse, un monument de pierre rappelle le centenaire 
de cette paroisse de 1861. 

A Saint-Gabriel, deux monuments: celui du fon- 
dateur, Bernard Monday, et dans le Cordon, une pierre où 
sont inscrits les noms des premiers Loyalistes de la 
paroisse inhumes 18: entr'autres, celui des Elliott, 
ancetres maternels du T.H. M. Pierre-Eliiott Trudeau, 
premier ministre du Canada. 

A Chertsey, 8 la mairie, une plaque commémore le 
souvenir du cure Jean-Romuald Pare, cure de Saint- 
Jacques-L'Achigan, qui, 8 titre de commissaire de la 
colonisation, part icipa la  fondation de cet te 
municipalitb; le Lac Pare est aussi nomme en son hon- 
neur. 

A Saint-Michel, au Mont Roberval, une inscription 
rappelle le site de la premibre chapelle. 

A Sainte-Emmelie, une plaque rappelle le fondateur 
Bernard Leprohon et autres bienfaiteurs. 

A Saint-Lin, sur un site historique national, une stble 
rappelle que dans la maison tout pres, Sir Wilfrid Laurier 
passa son enfance. 

A Saint-Jacques, un monument fut Blevb en 1921, 
devant la maison où fut celebree la 18re messe en 1772, 
et au Parc de Grand-Pr&, dans le village. une plaque 
commemore l'inauguration de ce Parc, et, A la mairie des 
deux municipalit6s, une autre rappelle qu'en 1967, 
1'8difice fut 8difié comme Centre Culturel, en I'annbe du 
Centenaire de la Confbdbration. 

! ' ~ / ,  ~ 
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LEGENDES 

Une légende est un récit plus ou moins fabuleux. 
Notre région semble trop jeune pour en nourrir. 

Cependant, il en existe. comme celle du "vieil ermite de 
Sailit-Paul" dont les demeures successives devinrent le 
site de l'église de Saint-Paul. de la chapelle Saint-Joseph 
et de la Cathédrale de Joliette (Voir: MBlanges religieux, 
Moritréal, l e r  juillet 1842; Le Vieil ermite de L'Industrie, 
dans La Voix de I'Ecolier, Joliette. l e r  mars 1878, p. 246; 
Le vieil ermite de Saint-Paul, dans L'Estudiant, Joliette, 
nov -déc. 1942, vol. 7. no 2.); Archives d e  la SociBtB 
Historique d e  Joliette. 

Une autre légende se passe A I'lle Dupas, avec "Le 
prëtre fantôme" (Voir: Annuaire d e  Ville-Marie, Montréal, 
186'. p. 17). 

A Saint-Jean de Matha, une légende circule sur le 
"Chapelet du Pére Forget"; à Saint-Gabriel, une autre fait 
entendre "La cloche de Saint-Gabriel"; B Saint-Norbert. 
"Le jour des morts" fait encore frémir, parait-il. 

Note: Pour plus de détails et de références A ce 
sujf t: voir "La ÇociBtB canadienne d'histoire de I'Eglise 
cattiolique, Rapport 1949-1950, pp. 141-149, article signé 
par M. Anthime Charbonneau, agronome). 

Cependant, le lecteur comprendra pourquoi je publie 
ici Jn conte que j'ai inventé lors du Bicentenaire de 
SairitJacques, ma paroisse natale. Tous les éléments en 
soni: véridiques. Je n'ai fait que les agencer. Ce conte, je 
le dédie A la mbre d'une autre Madeleine Dugas. Mme 
Wilfrid Dugas (1884-1958), pour l'affection dont elle m'en- 
tourait. 



"Faudrait bien que je fasse un petit quelque chose 
pour les enfants! Marie-Joseph aurait besoin que je lui 
rallonge sa jupe, et Antoine. son matelot. Mais où prendre 
le tissu?" -Et préparant sa fournbe de pain, ses tartes, ses 
galettes, son gigot d'agneau et une volaille. Marie- 
Magdelaine Dugas mijotait des plans. La journée, i'avant- 
veille de Noël, semblait devoir se passer dans la paix 
coutumière. 

"Le temps se casse", s'exclama, en fin d'aprés-midi, 
Joseph Leblanc, en partant soigner ses animaux (1 
jument, 1 boeuf. 3 vaches. 2 taures, 10 moutons, 6 
cochons, quelques poules). "Si les Avents reprennent en- 
core leur temps doux, ça va tout prendre pour que nos 
viandes de boucherie ne dégèlent pas. On n'en a pas 
beaucoup, mais tout de m&me ... s'il faut que le temps s'en 
m&le maintenant! ... Que j'ai donc hate de connaître le jeu 

desnuages de par ici, comme mon père les connaissait en 
Acadie. II lisait dans les vents et les marées comme dans 
un gros livre". 

Joseph Leblanc " A  François", mari de Marie- 
Magdelaine Dugas, revenait souvent sur le sujet de la 
tempbrature. Comme tous ses compatriotes. d'aiileurs. En 
effet, en arrivant dans la région de L'Assomption, les 
Acadiens faisaient l'expérience d'un climat nouveau. En 
Nouvelle-Angleterre. durant l'exil, c'était pas mal comme 
en Acadie: climat marin, hiver plut& doux et humide, 
sans beaucoup de neige. Mais, par ici! Quel climat 
capricieux! Des étbs suffocants! Des hivers itou! Dans les 
deux, des sautes qui affectent les poumons, massacrent 
les humeurs, engendrent des tempbraments excessifs. 

Le sol. heureusement, semblait devoir &tre d'une fer- 
tilitb incomparable. Quels beaux rbves. la quinzaine d'ar- 
pents que chacun avait dbfrichés ne permettait-elle pas 
de faire naître! 

Depuis les sept ans de leur arrivée dans cette partie 
nord de la Seigneurie de Saint-Sulpice, Acadiens et 
Canadiens avaient multiplié les éclaircies. Des érables 
francs, des pins énormes, i ls avaient tiré poutres et plan- 
ches à nulle autre pareilles. Ainsi, Joseph Leblanc était 
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fier cle narguer avec ses planches de 21 et méme de 22 
pouces de largeur, dans la chambre du c5té nord. Quant 
à sa terre et à celle du voisinage. elles s'avéraient devoir 
étre les plus extraordinaires de la région. 

1.e climat les obligeait aussi d de nouvelles cultures. 
à de nouveaux mets, à de nouvelles façons de construire 
maisons et "bhtiments". Aussi consultaient-ils souvent 
leurs voisins canadiens sur leur nouveau mode de vie. Et 
ceux-ci leur conseillaient, par exemple, de se garder des 
lopins "cornplantés en bois debout", comme réserves de 
bois - bois à chauffer, bois à construire - et aussi pour y 
faire les "sucres". "Les sucres? tiens, une nouvelle chose 
à apprendre". se répétaient les Acadiens. 

.Joseph Leblanc s'était levé un "beau carré de 
maison" de 28 pieds par 28 pieds, avec pignon trbs pointu 
et immense toit, sur les bords du Ruisseau Vacher, prés 
de I;i deuxième "équerre", deuxiéme voisin de son frbre 
Basile, au village, et voisin immédiat de ses beaux-frbres, 
Daniel Dugas, Charles Béliveau, Armand Bourgeois et 
Joseph-à-Claude Dugas. le troisième "par en-bas". 

Par l'intermédiaire de leur confrére, l'abbé Jacques 
Degeay, curé de L'Assomption, les Sulpic iens 
multipliaient tellement les secours que l'espérance d'une 
vie lieureuse ne pouvait pas ne pas fleurir à travers la 
fum(!e des abatis. Méme si une certaine nostalgie, une 
angoisse profonde persistait à pincer les coeurs. 
Imaginez, dix-neuf ans plus tbt, le Grand Dbrangement 
les avait tous lancés aux quatre vents du ciel. Et l'exil en 
Nouuelle-Angleterre n'avait été que le prolongement de 
ce séisme. Chaque mois, chaque semaine. chaque jour, 
les secousses s'btaient répétées durant 11, 12 ans. 

Ce qui culminait dans cette langueur, c'était la perte 
de :ertains parents, et aussi, celle d'objets familiers 
auxcluels on s'attache facilement et solidement. 
"...quelques hochets bien chers. 

Qu'ils voulaient avec eux emporter sur les mers" 
(Lorigfeliow). 

Aussi Magdelaine Dugas s'exciamait souvent en 
soul~irant: "Mon doux Seigneur! où auraisje bien pu per- 
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dre ma chaîne avec sa croix d'argent que membre avait 
apportbe de France? - Et ma petite statue de la Sainte- 
Vierge? - Pourtant. je les gardais toujours en siiretb sur 
moi! Mon doux Seigneur!" 

Quand elle lançait cette plainte. ses deux soeurs, 
Osite (Mme Béliveau) et Marguerite (Mme Bourgeois) lui 
rappelaient toujours tel fait surprenant, sinon miraculeux 
qui, durant l'exil, les avait convaincues que la Sainte 
Vierge leur rbservait des joies insoupçonnbes. "Je le 
craio bien", rbpondait Magdelaine en soupirant. Quel 
chaud rbconfort que ce voisinage des familles Leblanc, 
Bbliveau, Bourgeois et Dugas, comme celui de la parenté 
de beaucoup de familles. 

Le Ruisseau Vacher coulait devant le seuil de leurs 
demeures. Des saules y rappelaient le Grand-Prb natal. 
Le four à pain au coin sud-est de la maison de Joseph 
Leblanc crbpitait plusieurs fois, la semaine, pour faire 
gonfler miches de pain, pois et feves au lard. 

Pour aller rejoindre le "grand chemin", la route de 
"l'autre bord du ruisseau" longeait environ un arpent- le 
dit Ruisseau Vacher et, pour se rendre au village, elle le 
franchissait trois fois, d'abord, tout prbs de chez Joseph 
Leblanc "à François", une centaine de pieds plus loin, 
chez l'autre Joseph-à-Paul-&-Antoine Leblanc. puis chez 
Daniel Dugas. Charles Bbliveau aurait prefbrb que la 
route devant chez lui aille rejoindre directement le 
"grand chemin", A la deuxibme "bquerre", chez Daniel 
Dugas. ce qui, en allant au village, aurait fait deux ponts 
de moins à franchir - o u  à entretenir. - Mais i l  aurait fallu 
passer dans la cour m&me de chez Joseph Leblanc ... On 
comprend bien le refus de ce dernier. 

Dans ces maisons regnait I'austbrite parfaite qui 
devait se contenter du plus mince strict necessaire. 
Habile ou non, le pbre devait fabriquer les meubles. 
Habile ou non, la mere devait confectionner la lingerie et 
les vetements et mettre tout son gbnie à l'épreuve pour 
les transmettre des ainbs aux plus jeunes. 

Les paroles prophbtiques de I'abbh Degeay, la 
premibre messe de juin 1772. s'&aient incrustees dans 
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les coeurs: "Dieu vous bénira dans vos enfants". Les 
coml~araisons que le nouveau curé. M. Jean Bro, ne 
cessait de leur faire avec les Juifs déportés à Babylone, 
leur inartelaient cette conviction que, portion très choisie 
du pc?uple de Dieu. i ls en vivaient une des pages les plus 
fbcorides de résurrection. Quelle aubaine pour eux, main- 
tenarit! I ls avaient un pr@tre bien à eux autres, de chez 
eux, et tout prés d'eux, lequel, tous les quinze jours, 
vena,t de Saint-Roch de L'Achigan, leur célébrer les 
sacrc!ments dans la "maison accoutumée" de Charles 
Forest. BientGt, dans quelques mois, le presbytère- 
chapelle serait construit! 

"Mon doux Seigneur, priait Magdelaine, pendant la 
sainte messe, pourquoi nous avoir tout enlevé? Si, au 
moins, j'avais ma petite croix de Ià-bas ... Elle m'aiderait à 
prendre coeur! Les Fontaine, les Mireault, les Lord, les 
Melançon, comme ils sont chanceux d'avoir pu conserver 
quelques objets de chez nous ..., Ià-bas!" 

1-es enfants demandaient souvent pourquoi M. le 
curé leur parlait tant du peuple juif. Et, pour la centième 
fois, les parents rbpétaient l'inépuisable comparaison. 

l in  ce décembre si doux de 1774, les enfants pen- 
saierit que l'été reprenait. Ce Noël, comment serait-il? - 
Depuis le premier, le monde chrétien se pose la question 
primordiale, pressentant inconsciemment que de la façon 
dont on recevra l'Enfant, la vie de la planète ou germera 
ou se fanera. Que sera donc ce Noël? - Les chemins 
seroiit-ils praticables? - Ce qui. pour ces super-chrètiens 
vouliiit aussi dire: allons-nous enlever les'"grignons" qui 
nous font cahoter sur la route vers le Seigneur de 
Béthléem? 

"Mon doux Seigneur. gémit Magdelaine, déjà le 24! 
Demain Noël! On ne sait pas si M. Bro pourra venir. De 
toute façon. je n'ai pas le temps de vider mon travouil; je 
monlerai ma pièce de lin après la f@teV. Elle ouvre le cof- 
fre qui fleure le bon cèdre. "Tiens. tiens. tiens, avec ce 
manlelet, j'en aurais assez pour reparer la robe de Marie- 
Josephte. J'ai. en plein, du fil de la meme couleur, ou 
presi]ue". 
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S'approchant de la lampe-à-suif pendue au soliveau, 
elle commence avec un couteau de table à peu près le 
seul objet contondant de la maison - A dbcoudre la bor- 
dure de ce vieux mantelet qui, lui aussi, avait fait l'exil. 
"RapiestB". ses teintes bleues, rouges et vertes avaient 
perdu leur vivacitb. La mère de Magdelaine, Marie 
Melançon, l'avait tissé à Port-Royal. Elle l'avait longtemps 
porté. De combien de pleurs n'avait-il pas 6th imbibb! - d e  
longues stries le prouvaient-, surtout pendant la terrible 
attente des bateaux, au bord de la grève. 

"Au fait, se disait Magdelaine, devrais-je le tailler, le 
couper?" ... Refoulant une fois de plus le flot de ses 
souvenirs, elle commence A découdre le prbcieux 
"butin". Elle fredonne "II est nb le Divin Enfant", "Les 
Anges dans nos campagnes", "Ca, bergers, assemblons- 
nous!": tout le rbpertoire de France y passe. Le fi l résiste 
bien. Nerveuse, pour aller plus vite, de ses deux mains, 
elle écarte les coutures. Soudain, un mince bclair 
traverse son champ de vision. Qu'estxe qui pourrait bien 
&tre tornbb par terre? A-t-elle bchappé quelque chose? 
Son couteau? Qu'est-ce donc cet objet qui a relui? 

Pour en &tre quitte, elle allume une chandelle au feu 
de la lampe et s'agenouille pour mieux fouiller le parquet. 
La faible lueur capte I'bclat d'un objet. 

"Non! non! s'écrie Magdelaine. Non, mais? Mais 
quoi? Non! Mon doux Seigneur! Ma petite croix d'argent! 
Comment ça? Mon Jbsus, c'est-y-possible?" - La flamme 
en vacille. 

Elle saisit la sainte relique. Elle court vers la porte. 
Elle appelle les enfants en train de jouer dans la 
brunante. Elle leur crie d'aller qubrir leur père: "Vite. 
venez voir. Venez voir. Mon doux Seigneur, venez voir ce 
que je viens de trouver". 

Les enfants arrivent en trombe: "C'est "quouais", 
maman? C'est "quouais?" 
- "Ma petite croix! Ma croix en argent!" 
- "La petite croix dont vous etes toujours A nous 
parler?" 
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- "klais oui!" 
- "klais, ou était-elle?" 

Joseph arrive tout essouflé: "Qu'est-ce qui se passe? 
Serais-tu malade?" 
- "kla croix! Ma petite croix de mém8re Melançon, Anne 
Gran'ger. Sa croix qui venait de France". 
- "Comment ça?'' 
- "En décousant le mantelet de maman! Elle était lA, lA-  
dedaiis, dans une doublure". 
- "Tu vois, Magdelaine, les histoires me~e i l l euses  que 
Marguerite et Osite te racontent de la Nouvelle- 
Angleterre, eh bien, nous autres aussi, on va en avoir une 
A raconter, et une bonne!" 

l'out de mbme, Marie Magdelaine aurait bien aimé 
que le Seigneur fasse les choses plus complétement. Sa 
statue de la Sainte-Vierge, n'aurait-il pas pu la lui faire 
retroiiver, elle aussi? - Elle y tenait tellement ... Au souper. 
elle rie put s'empbcher de penser tout haut ... 

Alors. son époux, Joseph Leblanc qui avait hâte de 
devenir familier avec les nuages et les vents de par ici, se 
sent tout-A-coup animé par le souffle de l'Esprit. Devant 
ses enfants ébahis, i l  dit simplement ces paroles 
proptiétiques qui rejoignaient celles de l'abbé Dbgeay: 
"Ecoilte, Magdelaine, depuis dix-neuf ans, la croix, tu le 
sais - tous, nous le savons. par ici  - la croix a été dans 
notre portion quotidienne. Elle n'était pas seulement dans 
la d o ~ b l u r e  du mantelet de ta  m8re. Si on a été capable 
de la porter, c'est sllrement par rapport A quelqu'un. Je le 
sais 'hiouois", par rapport A qui; c'est par rapport A sa 
m&re, la Sainte Vierge; elle n'est jamais bien bien loin de 
nos croix; c'est elle qui nous m8ne; c'est SOUS SA CON- 
DUITE (Ipso duce) que nous sommes arrivés par ici. Et, 
statuo ou pas statue, sa dévotion, on va la planter dans le 
coeur de nos enfants". 



JO LIETTENSIA 
A tout seigneur, tout honneur! 
On le comprendra facilement: dans une pareille 

étude, la Cité de Joliette mérite de plus amples dévelop- 
pements. Elle a droit à ses joliettensia. 

l d r e  Bcole de filles 

Comment a commencé lu Ièrr école de .filles à 
Joliette? 

Bien simplement. Comme la plupart des oeuvres 
durables. C'était en 1853-54. Le curé Manseau remarquait 
beaucoup de pauvreté, de misère et d'ignorance dans sa 
paroisse. I I  écrivait m@me ceci: "Les filles y seront 
toujours mal élevées jusqu'à ce que nous ayons des 
Soeurs pour les éduquer". I I  avait déjà demandé à Mgr 
Bourget d'intervenir auprès de M. Joliette pour qu'il 
bàtisse une maison d'éducation pour les filles, comme i l  
l'avait fait pour les garçons en construisant un collège. 
Mais M. Joliette était mort en 1850, avant de répondre à 
ce désir. Toujours est-il qu'en 1853, M. Manseau n'en peut 
plus. II supplie Mgr Bourget de lui permettre une 
souscription en vue de bbtir un couvent. I I  s'endette lui- 
méme. Et en 1855, les Soeurs de la Providence qui sont 
déjà à Sainte-Elisabeth et à Saint-Paul, viennent prendre 
charge non pas d'un h8pital. mais d'une école. 

Sur la rue Notre-Dame, entre la rue Lajoie et Saint- 
Barthélemy on logera 75 pensionnaires plus une centaine 
d'externes. A I'exéguité du local s'ajoutait la g&ne des 
finances. Malgré cela. les Soeurs accueillaient 4 or- 
phelines. Ce sera le début de cet orphelinat qui a existé 
jusqu'b 1955, - donc 100 ans - quand on essaima à la 
Providence SaintJoseph. 

Revenons en 1855: la chronique décrit les 
distributions solennelles de prix, celles que la plupart 
d'entre nous ont connues: discours de circonstances, 
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drames français, conversation anglaise, chants, 
décl~imations, présidence du curé, M. Manseau, présence 
des FLP. Champagneur et Lajoie et d'un grand nombre de 
professeurs du collège! et celle de Mme Joliette à qui on 
préscmta "un bouquet accompagné d'un compliment". Le 
couvl?nt et l'orphelinat étaient ouverts. "Mais il n'y avait 
pas encore d'hdpital"! 

I.'école était à peine ouverte que M. Manseau écrivait 
à Mgr Bourget qu'i l "ne reconnaissait plus ses petites 
vagasondes; elles sont devenues de petites demoiselles 
acharnées à l'étude". Mais au prix de quel dévouement! 
D'ab(xd, i l  faut lutter contre le froid qui, dit la supérieure 
"a élabli ses quartiers d'hiver dans notre grenier". Puis, 
les c:ommissaires se montrent réticents pour fournir le 
matériel scolaire: "il fallut attendre 7 ans avant d'obtenir 
une carte du Canada" (7 ans, Messieurs les professeurs!) 
En 1861, I'inspecteur Donial, en parle; en 62 et en 63 
également ... En 1865. le m&me inspecteur demande une 
carte de poids et mesures qui tardera elle aussi. 

ILady Mathias Tellier, de Joliette, décédée en 1945, 
avait été élève dans cette école: elle évoquait les bancs 
sans dossier et le po&le à bois dans la classe etc. Les 
cominissaires ne voyaient pas à améliorer le mobilier. 
Dan!; ses rapports I'inspecteur Donial ne cesse de louer 
le zi!le des Religieuses qui reçoivent, notons-le bien. 
$300.00 pour 208 jours de classe, avec charge du loyer et 
du chauffage. 

La pension des èléves, s'élevait en 1860. à $10.00 par 
anné!e. En 66, on la porte à $12.00. La clientéle en fut 
indignée et le nombre des pensionnaires tomba de 76 à 
22. I-leureusement, deux ans après, l'entrée redevenait 
norniale. 

Qu'enseignait-on? Le français évidemment, le 
catéchisme. la géographie, la sphère. les mathématiques, 
les règles de bienséance, l'anglais (par une Soeur 
américaine) et quelques autres rudiments de science. En 
1867, Mgr Bourget donna la permission d'acheter un 
piano. A noter qu'au Collège, le Fr Vadeboncoeur en- 
seigne déjà la musique et dirige une fanfare. 
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Mais A c8té de l'école et de l'orphelinat, il y a déjA 
des vieillards A qui on cherche à prodiguer toutes sortes 
de soins. On imagine facilement la complication de la 
maison. Aussi. en 1874. le curé Lajoie décide de faire 
venir les Religieuses de la Congrégation. Les 68 pen- 
sionnaires et les 218 externes de la Providence s'en iront 
donc. rue De Lanaudiére, aux MéIBzes actuels. 

Fourneau à chaux 

C e  qu'on appelle depuis toujours "le fourneau à 
chaux", existe-t-il depuis longtemps? 

Evidemment, les couches de calcaire sont là, depuis 
toujours! Mais leur exploitation n'a commencé qu'au 
début du siècle, grdce à la perspicacité de M.  Ernest 
Lépine, péie de MM. Champlain et Maurice Lépine, 
entr'autres. M. Lépine exploita la carrière jusqu'en 1929. 
A cette date, la Compagnie Gypsum Lime and Alabastine 
en fit l'acquisition, et vers 1959, la Dominion Tat and 
Chemical, puis. ces dernières années, la Domtar 
Chemical. - Tous se souviennent. n'est-ce pas, du petit 
train à bennes basculantes transportant la pierre de la 
carrière jusqu'aux hauts-fourneaux, du temps que les 
concasseurs se trouvaient de l'autre c8te du présent site 
(jusque vers 1960). Nous n'oublions pas, non plus, le 
spectacle des ouvriers tout blanchis de chaux, avant que 
des procedés récents eussent essaye d'enrayer les 
mefaits de la poussiére de chaux. 

HBpilal Saint-Eusdbe 
Depuis 1855, les Soeurs de la Providence tenaient 

école, pensionnat. orphelinat, sur le site actuel de 
I'HBpital mais sur la rue Notre-Dame. En 1858, elles com- 
mencerent A recevoir des grand-meres. "Les soeurs, dit la 
chronique, se privent m&me du necessaire afin de pouvoir 
loger les grand-mères". Avec l'aide de petits bazars, (que 
nous avons connus, jusqu'en 1938 environ). elles purent 



achf~ter une maison voisine au couvent, et avec l'aide des 
Dames de charité, la meubler. Ici, i l  faut saluer bien bas 
la coopération des Dames de charit4 qui d'ailleurs, on le 
sait, oeuvrent encore à Joliette, avec les mbmes 
religieuses, au Centre Bonsecours. 

L'tiôpital Saint-Eusèbe a donc commencé par btre un 
simple foyer pour vieillards, un hospice comme on disait 
autrf?fois: ce fut l'oeuvre des Religieuses et d'un groupe 
de i;iics. 

Le premier nom en fut Hôpital Scallon, en l'honneur 
d7Edouard Scallon, riche commerçant de Joliette, bien- 
faiteur de l'oeuvre, lui et son épouse. En effet, en 1862. i l  
offrait 200 louis - $800. - aux Religieuses pour qu'elles 
fondent un hôpital. En décembre, l'Hôpital pouvait com- 
men#-er à recevoir des patients dont le premier est le P. 
Stanislas Rivest C.S.V. Le Docteur Swibert Boulet en est le 
premier médecin. Cet édifice Scallon existe encore: du 
côté sud-ouest, rez-de-chausde, rue Notre-Dame. Mais 
en 1879, M. Eusébe Asselin fit disparaître les 4 bicoques 
plus ou moins d4labr4es où se logeaient les orphelines et 
les vieillards et les remplaça par une batisse en pierre de 
110' x 36'. M. Charles-Bernard-Henri Leprohon fournissait 
la pierre de ses carribres. Le nouvel 4difice ouvrira en 
1883, et ne s'appellera plus ni Hôpital Scallon. ni Hospice 
Saint-Charles, mais Hospice Saint-Eusèbe, et 10 ans plus 
tard, en 1893, Hdpital Saint-Eusèbe. 

Aux noms de Eusébe Asselin. Charles-Bernard 
Leprohon, Edouard Scallon, bienfaiteurs insignes de 
l'Hôpital Saint-Eusèbe, i l  faut ajouter celui des Kelly et 
des Copping qui se chargérent gratuitement du sciage 
des planches, tant pour le couvent que pour la chapelle 
Bon!recours, puis ceux de M. Edouard McConville qui 
était allié à la famille De Lanaudiére ainsi que celui du 
Jugo et Mme Baby, de Mme D.A. Dostaler, et combien 
d'autres, humbles, cachés, et surtout de centaines de 
religieuses anonymes. 

Vingt-et-un ans plus tard, 1904, Mgr Archambault, l e r  



bv&que de Joliette, demande à la communautb d'ajouter 
une aile de 75' x 50' au couvent d'Eusèbe Asselin. On y 
adjoint un noviciat. En 1907, I'bdifice de la rue Notre- 
Dame est inaugurb. En 1921, on y fonde I'bcole des in- 
firmières. En, 1947, on bAtit dans le jardin, I'Hdpital ac- 
tuel, Boulevard Manseau. Vers 1970, les Soeurs en ont 
abandonne la gestion. 

Chapelle de Bonsecours 

Est-ce que I'hisloire de  la chapelle de  Bon Secours 
à Joliette se rattache à celle d e  l'Hôpital Saint- 
EusPbe? 

Elle s'y rattache. Elle la prècède m&me. puisque, 
c'est en 1847, que des personnes pieuses de L'Industrie 
commencèrent cette chapelle avec l'aide du cure Man- 
seau. Elles s'y rbunissaient en confrbrie. Voici leurs 
noms: plusieurs y reconnaîtront leur ancétre: C.-B. 
Leprohon, Charles-H. Panneton, Ls-Marie Sylvestre. 
Joseph Deschamps, François Dufresne, Gaspard 
Beaudoin, Pierre Laurion, Sbvbrien Ferland, Dr Henry 
Hall, Pierre Laforest, Joseph Lambert, A. Lambert, 
François Mondor, le notaire J.-O. Leblanc et Gaspard De 
Lanaudibre. Cette petite chapelle de 18' x 30' se trouvait 
dans le jardin voisin de la chapelle actuelle. cBIè sud- 
ouest. A leur arrivbe en 1855, les Soeurs de la Providence 
s'en chargèrent. 

En 1879, I 'bdif ice étant dblabré. les Soeurs 
demandent à Mgr Bourget de leur composer une prière 
spéciale qu'on y rbciterait. pour attirer les aumanes. Le 
méme jour, F.-X. Foucher, de Joliette, Iégue $1000. pour 
une future chapelle. Eusèbe Asse!in y contribue lui aussi. 
de m&me que les Dames de charitb. Le P. Michaud. C.S.V. 

professeur au Sbminaire, en trace les plans de m&me que 
ceux du couvent i.e. la partie A laquelle la chapelle est 
reliée. Les travaux ne progresdrent qu'au rythme de la 
charité: en 1883, on en bénit le sous-bassement. Ce n'est 
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qu'en 1890, qu'elle fut terminée. II ne faut pas oublier que 
dans le même temps, le P. Beaudry lançait une sous- 
cr ip ion en faveur de la chapelle du Sacré-Coeur et que 
la paroisse se préparait à bâtir la future cathédrale de 
Jolit2tte. 

Centre de Bonsecours 
Le Centre de Bonsecours, à Joliette, a débuté avec 

les Dames de Charité, dès l'arrivée des Soeurs de la 
Providence à Joliette en 1855, et peut-etre avant, en 1850. 
En 1858. elles se groupent en Association dont la 
prés.idente est Mme Joliette elle-même. Elles visitent les 
pauvres, une fois la semaine, et elles tiennent un dépdt 
des pauvres; avec une religieuse, elles font la quête à 
dorricile une fois la semaine et le samedi, sur la Place du 
Marchè, (les "soeurs de pain" dont Sr Vénérande et Sr 
Maximilien). Chaque membre fournit même 15 sous par 
moiij. Elles organisent des bazars, ces fameux bazars qui 
n'or,t cessé que vers 1938. A ceux-ci se rattachent entre 
des centaines d'autres, les noms de Mme D'Angeville 
Dostler. (Albina Trempe) qui avait établi la "semaine de la 
livre!" (beurre, farine, lard, etc ... ) et celui de Lady Mathias 
Tellier. Mmes Alban Dionne et Lucien Dugas. 

Pendant 80 ans, les recettes de ces bazars sont la 
prin(:ipale source qui a permis d'héberger gratuitement 
près de 2000 vieillards et orphelines. Elles organisèrent 
aussi les banquets des Habitants puis les banquets des 
Citoyens qu'on a tous connus. La tradition d'aider les mal 
pris est donc bien ancrée à Joliette. En 1960. quand les 
Dames de charité durent quitter I 'Hbpital, elles 
esssiim8rent dans l'ancienne gare du C.P. où une soixan- 
taine de dames vont une journée ou l'autre travailler. en- 
core! sous la direction des Soeurs de la Providence. Sr 
Jeailne-d'Arc Lauzon (Sr Lucien-Joseph) y aura sûrement 
attaché son nom, puisque, depuis 1960, elle s'identifie 
avec: l'oeuvre, comme Soeur Hermias. Soeur Moïse 
d'Eclypte et Soeur Pierre-Pascal, entre des dizaines 
d'autres. l'avaient fait avec l'Hospice Saint-Eusèbe. Enfin, 
rappelons qu'en 1938, la Fédération des Oeuvres de 
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Charité regroupa sous les mouvements caritatifs. Là 
aussi, plusieurs noms sont à retenir, chez des hommes 
surtout, comme ceux du Dr Joseph Lafortune, Oscar Lan- 
dry, pharmacien - tous les deux chevaliers de Saint- 
Grégoire. René Martin, libraire, Eugène Dumontier, chan., 
Oscar Lalonde, garagiste. Albert Lajoie, Denise 
Bélanger, etc ... etc ... 

Hôpital Saint-Charles 
Grâce à l'Honorable Antonio Barrette, ministre du 

Travail, puis Premier Ministre (1960), un hbpital 
psychiatrique s'élevait à Joliette. de 1956 à 1959, pouvant 
recevoir plus de 1300 patients. Cette institution amena A 
Joliette un grand nombre de spécialistes de la santé et 
aussi, une communauté religieuse spécialisée en la 
matière, les Carmélites Déchaussées missionnaires. 

Vers 1968, les malades chroniques de l'hôpital Saint- 
Eusébe, y furent transportés dans un département qui 
porte le nom "De Lanaudière". Depuis 1975, des travaux 
d'agrandissement ont été entrepris puis laissés en plan. 

Eau sulfureuse 

Beaucoup d e  visiteurs identifient Joliette avec son 
eau sulfureuse. Pourquoi cela? 

Probablement à cause du goût prononcé de cette 
eau et surtout de sa senteur qui surprend dbs la lbre 
gorgée ... La fontaine ou plutet les fontaines se trouvent 
au Parc Renaud, sur l'Esplanade et au Noviciat des C.S.V. 
Jusque vers 1930, on trouvait des robinets par c i  par là, 
sur la Place du Marché, prés de la Cathédrale, et meme 
dans les dortoirs du Séminaire. I I  s'agit d'une eau qu'on 
dbcouvrit en 1893, pendant que l'on effectuait des son- 
dages près de l'aqueduc actuel. Cette couche aquifbre se 
trouve à 65 pieds. Une de ses caractbristiques, c'est de se 
maintenir toujours A 45 degrbs F.. hiver comme été. 

Lorsqu'on la découvrit en 1893, on pensait que 
Joliette deviendrait, comme en Europe. une station ther- 
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male. On aurait donc pu venir "prendre les eaux" à 
Jolitirte. L'entreprise fut plus modeste, m&me si le surin- 
tendiint de l'aqueduc, Pierre Laforest incitait les gens à 
venir s'abreuver près de son aqueduc. II faut dire. que la 
coutiime existe encore, hiver comme été, de voir les gens 
se diriger avec des cruches vers le Parc Renaud.- Mais 
comrnent baptiser cette eau qui suscitait, on I'imagine 
bien, beaucoup de discussions, sinon de dissensions, à 
cause de son odeur caractéristique?- Puisque le surin- 
tendant de l'aqueduc, Pierre Laforest, portait un surnom, 
les gens se mirent instinctivement, à appeler son eau, du 
surnom de surintendant, Pit. Et voilà: I'eau de Pit serait 
connue pour longtemps. 

[L'eau sulfureuse de Joliette a-tel le créé des 
habitudes typiquement joliettaines? 

Evidemment. Et pas seulement dans les habitudes, 
mais aussi dans le commerce local. En effet, avant 1931, 
i l  y ;avait plusieurs fontaines ici  et là dans la ville, et la 
coutume d'aller y puiser de I'eau avait amené les com- 
mer(:ants à vendre des récipients variés pour aller cher- 
cher le précieux liquide qui pourtant était de qualité in- 
férieure à celui puisé au Parc Renaud: de 45 degrés il ac- 
cuse.it 75 degrés; couleur et saveur perdaient de leur 
acuité. Presque tous les foyers du centre-ville avaient 
leur cruche et une heure particulière pour le pèlerinage à 
la source. Cette promenade des cruches devait sûrement 
intri(3uer les étrangers. Chez certains professeurs du 
Séminaire, cette promenade vers le Parc Renaud était 
tellement réguliére ou rythmée, qu'elle pouvait indiquer 
I'heiire prbcise à ceux qui étaient habitués de les voir 
passer. 

Moulin des Soeurs 
I I  s'agit ou plutdt, il s'agissait d'un moulin situé juste 

à l'arrière du Restaurant, L'Auberge des Gouverneurs. sur 
la i'ivibre L'Assomption, et juste aux limites de la 
seip,neurie de Lavaltrie et du canton de Kildare. 



La famille De Lanaudière. seigneur de Lavaltrie. était 
propriétaire de ce terrain. mais elle ne l'exploitait pas. Ce 
ne fut qu'en 1853, 3 ans aprés la mort de Barthélemy 
Joliette qu'un moulin fut construit par Edouard Scallon, 
cet immigré anglais qui donna un essor économique con- 
sidérable au village de l'Industrie. Ce fut donc lui qui bâtit 
un moulin au bout de Peningue, en un site où les eaux 
étaient faciles à capter et à diriger vers les roues d'un 
moulin. 

C'était un moulin A scie et à farine. M. Scallon, le fit 
marcher de 1853 à 1858 - 5 ans. Ce fut sa premiére 
époque. La seconde s'étend de 1858 à 1901. Durant 43 
ans, les propriétaires se sont succédés à un rythme sur- 
prenant pour ce genre d'entreprise. On l'appela m h e ,  le 
moulin de l'Entreprise. Mais le nom qui survécut fut celui 
"des Soeurs" (de la Providence). Pourquoi donc? - Ca 
devait faire pittoresque, ou bien elles étaient tellement 
mal prises avec ce moulin que tout le monde en parlait ... 
Pourtant les Soeurs ne le gardèrent pas longtemps. Elles 
I'avaient reçu de M. Scallon pour le soutien de l'Hôpital 
naissant de St-Eusèbe. Mais, loin de la ville, avec les 
chemins que l'on devine. et aussi avec des ad- 
ministrateurs peu intéressés. elles n'enregistrèrent que 
des déboires. Aussi réussirentelles A le vendre en 1889, 
aprés ravoir possédé 30 ans. Elles ont donc laissé leur 
nom A cet onéreux moulin. 

C'Btait un moulin A scie et à farine d'abord. En 1885, 
on lui ajouta des machines à carder la laine. I I  y avait 
m&me un pont qui enjambait la riviére. I I  dura jusqu'en 
1915. Le moulin A scie connut une grande activité. I I  
recevait parfois 20,000 billots par année, par le moyen de 
la "drave", i.e. le flottage des billots sur la rivière. (Entre 
parenthèses, rappelons que la "drave" dura A Joliette 
jusqu'en 1939, au moulin Copping devenu Goyer. et fermé 
puis démoli en 1976). Ce moulin A scie s'appela plus 
précisément "moulin de l'Entreprisen. tandis que I'en- 
semble continuait à porter le nom de "moulin des 
Soeurs". Aujourd'hui, ne restent debout que quelques 
murs que la famille Robert a heureusement utilisés 
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comme éléments pittoresques de sa demeure. 
Ui i  mot des propriétaires. - La liste est longue. De 

1853-:a, M. Scalion. De 1858-1889, les Soeurs de la 
Provic8ence. Puis ce fut, semble-t-il, un certain Ber- 
thiaunie. Mais à partir de 1901, la liste donne ces noms: 
Mme .4imé Riopel, M. Sinaï Beausoleil, Mme Philoméne- 
Anne Dufour dit Latour, M. Azarie Boucher, la Société J.- 
Ed. Champagne et Cie, puis. de nouveau, M. Azarie 
Bouclier. Jusqu'en 1890. son activité ne chôma guère, 
c'est le P. Méderic Robert, C.S.V. que je cite, mais le 
moul i~ i  à farine et le moulin A cardes coûtaient trop cher, 
aux dépens du moulin à scie. Les 3 moulins cesdrent 
toute activité vers 1910-15. Le pont qui. depuis le dèbut 
reliait les 2 rives de la rivière. disparut vers le meme 
temp!;. Peu de temps auparavant, une beurrerie- 
fromagerie vint s'installer au milieu de ces moulins et 
essayer de les stimuler. Meme, au cours de la guerre de 
1914, une distillerie camouflée, dit-on, sous forme d'ex- 
plosifs, voulut lui insuffler un regain de vie. Mais peine 
perdlie. c'était le dernier soubresaut d'un agonisant. 

Comrnent se prbsentait-il? 
Exactement, je ne saurais rbpondre. En 1936, il en 

restait d'imposants murs de pierre de 20' de hauteur. PrBs 
de ces belles ruines où fenetres et arcades semi- 
circulaires - 5 du cBté nord et 3 du c8té sud, se 
dBsatgrégeaient, les BlBves du Séminaire allaient encore 
en 1!336 faire des pique-nique. 

Chemin de fer de M. Joliette 

Est-ce vrai que c'est à Joliette que fut construit le 
Sème chemin de fer du Canada? 

(C'est bien vrai. Le58me au Canada. Et le 2ème en 
importance, le premier Btant celui de Laprairie-Saint- 
Jear~. Mais pourquoi un chemin de fer, A L'Industrie? - 
Parce que M. Joliette était convaincu que son village 



d'lndustrie ne se développerait qu'avec des moyens de 
communication, surtout la récente invention des 
locomotives A vapeur. Rendons ici hommage A l'audace 
de M. Joliette et A l'amour dont il a enveloppé son en- 
treprise. II construit manoir et moulins, église, école. 
chantiers. Et il veut communiquer directement avec le 
Fleuve pour transporter son bois. L'Assomption. Berthier, 
Lavaltrie refusent de collaborer A son projet. Lanoraie ac- 
cepte. C'était le tracé le plus présomptueux; i l  fallait 
passer dans des bas-fonds marécageux! N'importe! on y 
passera. C'était en 1848: 200 travailleurs s'attaquèrent 
aux savanes et aux sables mouvants. M. Joliette dirigeait 
lui-m&me les travaux avec un ingénieur français, L. 
Voligny. En automne, il avait déjA dépensé $25,000. Le 
printemps suivant, on reprend les travaux, et A l'automne. 
on est rendu A St-Thomas. Et au printemps de 1850, 
imaginons la joie du village de L'Industrie, le premier 
convoi arrive tout prés du moulin du manoir, exactement 
A l'endroit de l'ancienne gare du Pacifique Canadien, au 
Centre de Bonsecours aujourd'hui. Le tracé du chemin de 
fer de M. Joliette suivait celui de l'actuel embranchement 
qui relie Joliette A Lanoraie-Station. 

Quel nom portait-il? 
Un vocable bien français, et surprenant pour 

l'époque, parce qu'on avait souvent tendance A désigner 
L'lndustrie en anglais The village of Industry. Toute 
l'économie était entre les mains des Anglophones et on 
était fasciné, hypnotisé par des raisons sociales 
proclamées en anglais. Le nom de l'entreprise se lisait 
comme ceci: "La Compagnie de chemins A rails du St- 
Laurent et du village d'lndustrie". M. Joliette en était 
président; le Dr P.C. Leodel, son beau-frère, vice- 
président. Les directeurs étaient Gaspard De Lanaudière, 
son neveu, L. Voligny, David Armstrong. R. Tran- 
chemontagne, et Gabriel Beaugrand dit Champagne. M. 
R. Panneton en était le secrétaire-trésorier. 

Alors qu' i l  n'y avait, au Canada que 66 milles de voies 
ferrées, celle de M. Joliette en mesurait 12, donc le 



cinquième. - La gare de départ. A Lanoraie, prés du quai 
étail plutôt un entrewt, avec une plaque tournante, qui, A 
forc'2 de bras, remettait la locomotive en direction de L'ln- 
dustrie. A Joliette, c'était plus confortable; il y avait au 
moiris une gare pour les voyageurs et un entrepôt pour 
les inarchandises. - Le prix du voyage. aller seulement, 
étail d'un schelling (30 cents) en l è r e  classe; en 
deuxième. 10 sous de moins. - La compagnie engageait 3 
employés: M. Maguire, chef de gare à Joliette, M. Shep- 
parcl. ingénieur, et M. Goulet, chef de train. 

A quelle vitesse roulait-il? 
De Joliette à Lanoraie, le train prenait environ 1 

heui'e et 112. Imaginez ce train sur des rails de bois de 3 
pouces de largeur, à la vitesse de 6 A 8 milles à l'heure. 
La 13comotive Btait chauffèe avec du bois, qu'on devait 
ramasser ici  et là aux relais entretenus par les 
cultivateurs. Les passagers avaient, parait-il, le loisir 
d'aller cueillir des petits fruits: on pouvait meme attacher 
des animaux A l'arrière du convoi. On rapporte qu'un jour, 
le convoi se mit en branle de lui-meme, A cause des freins 
dBfectueux. L'ingènieur, M. Sheppard, put, à cheval, 
rejo~ndre son train, un mille plus loin. 

Au Chateau de Ramesay, à Montréal, on montre une 
locomotive - La Dorchester - qui aurait une relation avec 
le chemin de fer de M. Joliette, qu'en est-il au juste? - 
C'es,t une replique de la véritable Dorchester qui Btait 
bien la locomotive du train de M. Joliette. Celle-ci, en ef- 
fet, M. Joliette l'avait achetée du chemin de fer de Saint- 
Jeaii-Laprairie, en 1849. Première locomotive de 
fabrication canadienne, elle dura jusqu'en 1864, alors 
qu'elle fit explosion près de Saint-Thomas. Citons un de 
ses hauts faits: en 1850, pour amener de Berthier, auprbs 
de h4. Joliette qui se mourait. un médecin de Berthier. elle 
f ran~h i t  tes l a  milles de son parcours, en 55 minutes. soit 
112 neure de moins qu'A I'accoutum6e. 

Revenons B la replique du Chateau de Ramesay: elle 
fut c:onstruite en 1938. pour servir A la cornmernoration du 
prernier train A vapeur du Canada. On l'admire et on 
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s'étonne de bien des choses, surtout de l'absence de 
cabine pour abriter l'ingénieur. 

Entre la résidence du Séminaire de Joliette - l'ancien 
Scolasticat, - et la rivière L'Assomption, il y avait, 
jusqu'en 1975, un remblai qui ressemblait à celui d'un 
chemin de fer, qu'est-ce que c'&ait? 

C'Btait bien un remblai de chemin de fer, celui de 
L'lndustrie-Rawdon qui Btait un embranchement de 
l'autre venant de Lanoraie à Joliette. On avait construit 
un pont de bois face A la rue Lavaltrie, et le chemin de fer 
se d i r i g e a i t  vers  Rawdon,  v i a  S a i n t - L i g u o r i .  
Malheureusement, i l  ne se rendit jamais plus loin que 
Montcalm. Le projet fut ruineux pour ses actionnaires, 
pourtant dirigés par l'habile et entreprenant homme d'af- 
faires qu'était M. J.-Edouard Scallon. La chose se passait 
en 1853 et ne dura que quelques mois. Mais le remblai fut 
longtemps témoin de l'entreprise. 

Jusqu'en quelle année circula le train de M. Joliette? 

On pourrait dire qu'il circule encore, sur les rails du 
C.P.. du moins de Joliette à Lanoraie-Station. Mais de 
Lanoraie-Station au Fleuve, c'est en 1882. semble-t-il, 
qu'il a cessb toute activité: au moment où le réseau 
MontrBal-Québec fut établi. Jusqu'en 1875, les recettes 
brutes du chemin de fer de M. Joliette ~'Blevaient à 
$12,000 tandis que les frais d'exploitation se chiffraient A 
$8,000. On avait 2 locomotives: la Laprairie et la Pacaud, 
4 wagons pour voyageurs. 4 pour les marchandises et 8 
wagons-plateforme, 2 chars A chevaux et 6 "lorries". On 
estimait le tout A 866,000. En 1882, on vendit le chemin de 
fer à M. L.-E. Sénécal. constructeur de chemin de fer 
QuBbec-Montréal-Ottawa; et bientdt le Pacifique 
Canadien achetait le tout. 

Terminons en disant que M. Sénécal construisit à 
peu près en m&me temps. vers 1882. l'embranchement de 
Joliette vers Saint-Félix pour y qubrir du gravier qui ser- 
virait au réseau Montréal-QuBbec. Voila l'histoire de l'un 
de nos petits trains dBpartementaux. 



Monument de B. Joliette 

Le monument de Barthélemy Joliette, au parc 
Reniiud, date de 1902. Le sculpteur J.O. Gratton, de 
Montréal, l'a dessiné, et la maison Pedlar. d'Oshawa, en a 
couih le bronze. Le piedestal lui, est l'oeuvre de J. 
Dus:;auIt, marbrier de Joliette. - Ce monument fut dévoilé 
le 30 septembre 1902, au cours d'une cérémonie gran- 
diose, comme toutes celles qui se faisaient à l'époque et 
qui laissaient tellement de souvenirs ineffaçables chez 
les assistants. On n'imagine pas aujourd'hui tout le 
dévc~uement que l'organisation de ces f4tes requérait et 
tout le faste qu'on n'avait pas peur de déployer. La 
maj~!sté d'une cérémonie provoque toujours le respect et 
I'émt~tion. Toujours est-il qu'aprbs messe, sermon et 
"collecte faite, dit la chronique, par des dames élégan- 
tes i!t ravissantes dans leurs jolis costumes qui eurent le 
don de délier toutes les bourses pour payer les frais 
d'éri?ction du monument", on se dirigea en procession 
vers le Parc Renaud ... 

Imaginons les discours longs et ronflants: celui du 
juge Baby qui décrit la vie de son cousin M. Joliette, celui 
du Maire Adolphe Renaud, du juge Chs de Lorimier, de 
Sir Mathias Tellier, député. Mme Neilson, - née Alice De 
Lanirudiére - nibce de M. Joliette, dévoila le monument. 
Quand elle tira le cordon, une gerbe de fleurs placée en- 
tre les mains de M.  Joliette, se détacha comme par en- 
charitement pour glisser comme sur un f i l  invisible vers 
les rnains de sa niéce. Mise en scbne qui ne manqua pas 
son effet. 

Le soir, -c'est toujours l'habitude, depuis longtemps, 
- grand feu d'artifice sur la Place du Marché. Ce n'est 
doni: pas d'hier, que la ville de Joliette se signale par la 
dignité de ses f4tes. 

Qu'y a-t-il d'inscrit sur le monument de Barthélemy 
Jolicttte? 

Je demanderais à 100 joliettains. je dirais meme 100 
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citoyens familiers du Parc Renaud, et je gagerais qu'il n'y 
en aurait pas deux qui seraient capables de répondre à 
cette question. Décrivons: cBté face, on y voit les ar- 
moiries de la cité de Joliette, avec sa ruche d'abeilles, 
son castor, et ses feuilles d'érable, le tout encadrant le 
premier nom de notre ville: L'Industrie, et surmontant I'in- 
scription suivante: L'Honorable Barthélemy Joliette, né à 
Saint-Thomas de Montmagny, le 18 septembre 1789, 
décédé Joliette, le 21 juin 1850. 

Sur la droite, on lit ceci: il encouragea la 
colonisation, l'agriculture et l'industrie. Le tout symbolisé 
par une gerbe de blé. Au dos du monument. se lisent sous 
une couronne de lauriers les noms du Comité d'érection 
du monument: le curé Prosper Beaudry, le juge Baby, le 
Dr Boulet, le maire Adolphe Renaud -qu i  donna son nom 
au parc - le journaliste Albert Gervais, i'avocat Mathias 
Tellier et Eusèbe Asselin. 

A gauche du monument, sous un godendard et une 
hache, se continue la lecture de l'inscription de la face: 
"avec le concours de Marie-Charlotte De Lanaudiére, son 
èpouse. et Chs-Gaspard De Lanaudiére, son neveu. dota 
cette ville d'une église paroissiale en 1842; fonda le 
Collège de Joliette en 1847, construisit une voie ferrée 
reliant Joliette Lanoraie en 1850". Voilà comment la 
pierre du monument résume la vie du fondateur de la ville 
de Joliette. 

L'Institut 

Dans l'histoire d e  Joliette, on parle souvent d e  
I'lnsrirur, d e  quoi s'agir-il? 

II ne s'agit pas d'une communaut4 religieuse, mais 
bien d'un organisme, je dirais, d'un organisme ex- 
ceptionnel pour un simple village. Imaginez, en 1855, 
Joliette qui s'appelait, on le sait, L'Industrie, avait dbjà 
des pr6occupations culturelles. On s'intbressait A la 
musique. aux lettres. aux sciences et A 1'6loquence. 
Toujours est-il qu'en 1855, un groupe de citoyens 



s'orglinise pour fonder un Centre culturel, avant la lettre, 
comrrie Montréal en a un. et qui s'appelle L'Institut 
Cana,Jien. Alors, on fonde "L'lnstitut d'Artisans et 
Assoc:iation de Bibliothèque du Village d'Industrie". La 
première assemblée se tient le 19 janvier 1856, en la salle 
du Marché French, qui se trouvait au coin de Saint- 
Antoi ie et Lajoie. 

Le prèsident en est ce fameux docteur Peter-Charles 
Lèodf!l, d'origine suisse, et beau-frère de M. Joliette, puis- 
que son épouse est Marie-Antoinette De Lanaudière. Les 
devis(?s de l'Institut sont "le travail triomphe de tout" et 
"Industrie et Pers4v4rance". Comme emblème: une 
loconiotive et une charrue. On devine tout de suite qu'on 
veut favoriser dans la région le commerce en même 
temps que l'agriculture. Les membres versent une 
cotiszition annuelle de $2.00 - La bibliothèque était 
ouverte, remarquez bien. de 6 hres a.m. à 10 hres du soir, 
du l e r  mai au l e r  octobre, et le reste de l'année, de 8 hres 
du miatin à 9 hres du soir. On le voit, l'appétit intellectuel 
des .loliettains ne date pas d'hier. 

E:n 1857, on chercha un local plus convenable. Après 
la lè re  assemblée au Marché French, on se réunissait 
chez le secrétaire, Adolphe Magnan. Finalement, en oc- 
tobre 1857, on commençait probablement d'après les 
plans du P. J. Michaud, c.s.v. (1822-1902), à batir sur le 
Boulcivard Manseau une maison de 2 étages. 50' x 36', 
avec un portique à colonnes de 20 pieds de hauteur, de 
style colonial américain, i.e. ce style fait de figures 
géorriétriques qui s'accordent bien entre elles: rec- 
tangles. carrés, triangles. ovales, etc ... Et c'est ainsi que 
nous pouvons encore admirer cet édifice. témoin des 
premiers loisirs culturels de nos anciens. le 400 du 
Boulf!vard Manseau, la maison de M. Ls-Ph. Dubeau: 
L'lnsi:itut des Artisans et Association de Bibliothèque de 
L'Industrie. 

I I  y avait une bibliothèque, une salle de lecture et de 
confkrences, et un théatre, en plus du logement pour le 
gardien. Comme les abonnements aux journaux coOtaient 
cher pour l'époque. c'est là qu'on pouvait les lire. On en 



recevait plusieurs dont quelques-uns de langue anglaise. 
On y trouvait aussi des centaines de volumes dont on ne 
connaît pas le sort quand I'lnstitut fut dissous, en 1909, 
donc après plus de 50 ans de vie intellectuelle cer- 
tainement appréciable. Pourquoi fut-il dissous? On ne le 
dit pas, mais je crois bien que I'accès plus facile de 
Montréal doit avoir influencé les goûts des Joliettains. 
Voile une des rançons du progrès! 

Parmi les membres les plus éminents, ce qui nous 
permet de conclure que la branche joliettaine de L'ln- 
dustrie Canadien ne mérita pas les foudres de Mgr 
Bourget, on y voit les noms du maire Gaspard De 
Lanaudière. neveu de M. Joliette, du curé Manseau, de J.- 
W. Renaud, d'Eusèbe Asselin, P.-€. McConville, Ulric 
Foucher, J.-B.-A. Richard, Camille Labrèche. du Dr V. 
Côté, Dr Samuel Kelly, Urgel Piché, Louis Farly. L-C. 
Rivard, Jules Desormiers, Antonio Beaudoin, S.-A. 
Lavallée (père du notaire Armand Lavallée), J.-Bte Fon- 
taine, Chs de Lorimier, Georges Chaput, J. Paquin, de 
I'avocat Frs-Benjamin Godin. (grand-père de M. Lucien 
Dugas) du Dr Bernard-Henri Leprohon, du  no- 
taire Adolphe Magnan. du juge Baby, de l'industriel 
Chs. -Ed. Scallon, du notaire Barthélemy Vézina. du mar- 
chand Edouard Guilbault, de I'avocat Joseph Martel, du 
Dr M.S. Boulet, de I'avocat Adolphe Fontaine, (grand-père 
du notaire Fontaine) de Sir Mathias Tellier, etc. En 
somme. tous ceux qui ont fait le Joliette d'aujourd'hui. 
L'Institut d'Artisans et Association de Bibliotheque d'ln- 
dustrie avait-il un but précis? 

Evidemment. Et m&me plusieurs buts: distractions, 
qu'on appellerait aujourd'hui "loisirs" abondaient. C'était, 
on le sait, une bibliothèque avec salle de lecture. On y 
donnait des concerts. des représentations théatrales, et 
c'est là, je crois, dans I'lnstitut, que Albany (Emma 
Lajeunesse) la fameuse cantatrice, vint donner un con- 
cert, un de ses premiers. II y avait aussi des séances 
littéraires où tout y avait sa part: I'bducation, le 
patriotisme, la religion, le civisme. Ainsi, on discutait de 



I'avanlage ou non de l'annexion du Canada aux Etats- 
Unis, des moyens pour favoriser la colonisation. On 
demaridait si "la gloire des armes est plus belle que celle 
des lel:tresm; lequel, du médecin, de l'avocat ou du notaire 
est le plus utile à la sociéth. C'était ni moins que des 
cours d'éducation aux adultes doublés de cours 
d'éloquence. 

Dès 1872, i l  y eut une section pour les jeunes. On ap- 
pelait ça, une chambre - comme au Parlement - de 
discussion pour les jeunes. C'était, me semble-t-il, une 
association semblable à l'Académie Saint-Etienne du 
Séminaire, qui favorisait les jeunes qui ne pouvaient 
fréquenter le Collège. Là aussi on discutait sur toutes 
sortes de sujets, comme par exemple, "un projet de loi 
pour inposer une taxe aux garçons de 22 ans et plus, à 
remettre au curé et au maire pour aider à l'éducation des 
filles sans dot" ... On le voit, on avait beaucoup 
d'imagination, m4me en ce temps-là. Tout de meme, 
c'était une heureuse façon de développer le sens civique 
OU sot:ial. 

Dt, temps à autre, comme ailleurs, on passait à I'ac- 
tion. C'est ainsi, qu'en 1873, - i l  y a donc plus de 100 ans -, 
on y fondait une Chambre de commerce. Cette Chambre 
de commerce fut à l'origine de la venue de la Banque 
dfHocielaga et la Banque Exchange. II semble m&me 
qu'une des deux banques y tint comptoir. Calixa Lavallée, 
I'auteiir de notre hymne national "O Canada", y donna 
un concert. en 1876. 

L'Institut d'Artisans et Association de Bibliothéque 
finit par fermer ses portes. 

Dans ce temps-là. comme aujourd'hui, et m4me plus 
qu'aujourd'hui, les difficult6s financières ne manquaient 
pas. On avait beau compter sur le dévouement, les 
organismes ne vivaient pas rien que de l'air du temps. On 
avait beau multiplier les concerts, les soirées, louer les 
salies, le compte de banque était toujours à sec. Quand 
arriva le chemin de fer, quand le Séminaire commença à 



donner des spectacles, la clientèle abandonna peu à peu 
l'institut. Ce qui n'améliora certes pas les finances de 
l'Institut. Sans compter que des travaux de réparation 
s'imposaient. Toujours est-il qu'en 1909, l'édifice fut 
vendu à Mme J.-P. Léon Ducharme pour $2500., comptant. 
L'Institut avait vécu 53 ans, 1856-1909. Beaucoup de 
petites villes de Province ont-elles eu de pareils avan- 
tages culturels? Je me le demande. 

Le "Marché" 
Le Marché - o u  tout simplement la Place Bourget -a, 

depuis toujours, étè le point d'attraction majeur de 
Joliette. Ce qu'on est encore convenu d'appeler "la Place 
du Marché", ne fut pas le premier site du Marché. Le 
premier marché fut ouvert, dans les environs du Manoir et 
du Moulin de M. Joliette. à l'angle des rues Wilfrid- 
Corbeil et De Lanaudière. Cela se passait, en 1837. à 
peine 15 ans après la fondation de L'Industrie. 

I I  y fut 13 ans, jusqu'en 1850, alors qu'on lui chercha 
un endroit sec, i.e. moins boueux. M. Manseau le curé, 
voulait à l'endroit qu'on a connu, sur l'Esplanade actuelle, 
sur le grand terrain appartenant partie au curé, partie aux 
C.S.V. - Mgr Bourget autorise m&me la donation que 
ceux-ci veulent faire. Mais pendant ce temps-la. deux 
Américains, dont un nommé French. décident d'en cons- 
truire un, sur la rue Saint-Antoine, sur le site de la 
manufacture A. Paquin, actuellement. La population 
trouve que celui-ci n'est pas assez au centre du village et 
demande au curé Manseau de bâtir le sien. I I  s'appellera, 
comme celui de Montréal, Marché Bonsecours. 

Le village de L'Industrie comprend alors les rues 
Saint-Charles. Saint-Antoine, De Lanaudière. Notre-Dame 
et Saint-Paul. La Place du Marché, c'est la prairie, le 
champ vague. Alors pour la développer, on trace la rue 
Manseau. C'est en 1851. La rue Manseau part donc de 
l'église paroissiale. située, on le sait, dans le parterre de 
I'Ev&ché et s'en va aboutir à cette immense prairie où ne 
tarderont pas à se bâtir des maisons ni, non plus, A 
l'élever des étaux. car les cultivateurs préféreront le 
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nouvc?au site au Marché French de la rue Saint-Antoine. 
l ' rois semaines à peine après son ouverture - exac- 

temeiit remarquons bien, le 12 octobre 1851, à 9 hres du 
matir, précise le curé Manseau, il y avait 334 voitures et 
plus lard, au moins 400. Imagine-ten le pittoresque de la 
scène: 400 voitures à cheval sur la place du Marché ... 
Mais, on se chicane! Le marché French perd ses clients 
mais garde ses adeptes qui s'opposent aux tenants du 
Marché Bonsecours. Finalement, la Municipalité de 
Saint-Charles-Borromée légalise le deuxième marché et 
i'achiite, le 23 juillet 1852. 

1.e Marché Bonsecours obtenant la faveur évidente et 
des vendeurs et des clients, le marché French dut cesser 
ses opérations. Désaffecté, son immeuble servit à 
différents organismes. I I  servit de salle publique, de salle 
du Conseil, de salle à l'Institut et. sans doute aussi, à 
diverses réunions. - Retenons qu'il fut le second Marché 
de Joliette. Le premier se trouvait, répétons-le, devant le 
Parc Renaud, et le troisième, celui de 1851, sur 
l'Esplanade actuelle; de ce dernier, i l  en reste rien depuis 
1963 Cependant, prbs de la rue Saint-Viateur. on trouve 
encore des étaux trbs pittoresques où les clients sont 
sûrs de trouver des primeurs. Si on ne peut plus dire que 
le M(arch6 est le coeur de la Ville, du moins reste-t-il en- 
core un organe vital. 

Salle du Marche 
II s'agit, tout le monde s'en souvient, de cet édifice 

de briques, à 2 étages, avec sous-sol, qui s'élevait exac- 
tement lA ou fleurit le champignon de l'Esplanade. - On 
s'en souvient tous, puisqu'il a été dèmoli en 1963. Au rez- 
de-chaussée et au sous-sol, les commerçants de viande, 
de fruits et de légumes avaient leurs clients habituels, 
dont ils connaissaient tous les caprices. A l'extérieur, 
l'été les cultivateurs des environs. de Saint-Paul, Saint- 
Thornas et surtout de Sainte-Elisabeth arrivaient avec des 
charrettes chargées d'animaux. de moutons, de veaux, de 
volailles et des primeurs de la saison. Ce spectacle en- 
vahissait toute la Place du Marché, de bonne heure le 



printemps, jusque tard l'automne ... C'était dûr pour les 
paysans. mais quel heureux échange de propos, et quelle 
poésie ils déversaient chaque semaine, dans le coeur 
même de la ville. 

I l  y avait une salle de thébtre au 2bme étage: la Salle 
du Marché. C'était la vraie salle publique de Joliette, 
depuis 1874. Elle ne fut délaissée qu'A l'ouverture de la 
Salle Académique du Séminaire. en 1927. C'était la, que 
durant des années, l'Union Musicale exerçait ses pièces 
de concert. Vers 1900, avant et aprbs, on y recevait les 
hommes publics et les artistes; on y donnait des con- 
certs; on y faisait des parties de cartes, des "euchres", 
des tombolas. En somme, tout le Joliette artistique, 
musical, théatral, récréatif, social, électoral s'y rassem- 
blait, plusieurs fois le mois. devant le rideau de scbne, 
pas mal défraîchi, représentant une vue de Venise. C'est 
peut-être la que tant de Joliettains sont tombés en amour 
avec Veni se... 

Pour toutes sortes de raisons, on démolit l'édifice en 
1963. Quand on veut tuer son ane. on l'accuse d'avoir la 
rage. 

ElectricitB B Joliette 

Est-il vrai que Joliette fut lu première ville d r  lu 
Province à se pourvoir d'électricité? 

II semble que oui, d'aprbs le Dr. A. Geoffroy. ancien 
président de la Societb Historique de Joliette. En effet, en 
1889, soit 10 ans A peine aprbs qu'Edison eût suf- 
lisamment perfectionne sa lampe B incandescence, la 
Ville de Joliette voulut utiliser cette invention prbs des 
usines Vessot, sur le Chemin de Base-de-Roc. Ce ne fut 
pas facile. On craignait cette invention. On en fit m6me 
matibre B procbs. On devait cependant l'employer avec 
une infinité de précautions: ne pas s'en servir trop 
longtemps, surtout jamais durant les orages; d'ailleurs, 
on interrompait le courant en ces moment-la. On 
fabriquait l'électricité avec une dynamo activ4e par une 
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chuti? de 21 pieds. La puissance hydraulique en était de 
400 chevaux-vapeur. Finalement en 1932. la Compagnie 
Shaviinigan vint perfectionner le tout et nous acheminer 
vers le confort que l'on connaît actuellement. 

Arthur Normand s'est identifié avec I'électricité de la 
ville de Joliette. Durant 28 ans, 24 heures par jour, il a fait 
fonci:ionner l'usine. Une rue rappelle son nom. 

!Signalons aussi que la ville de Joliette doit &tre la 
seule A acheter son électricité pour la revendre aux 
citoyens. On dit que c'est une source intéressante de 
revenus. 

Journaux B Joliette 

Y u-t-il longtemps que 1 S n  imprime et publie des  
journaux à Joliette? 

.Joliette a été A I'avantgarde dans bien des 
domaines: dans la musique, dans l'électricité, dans I'ar- 
chitwture, dans le journalisme également. Ainsi, en 1884, 
il y a près de 100 ans. Albert Gervais. lançait un heb- 
domadaire de 4 pages - 2 en français et 2 en anglais. au 
prix de 50 sous par an. Ce journal portait un nom bien 
beaii L'Etoiie d u  Nord.  M. Albert Gervais dirigea le jour- 
nal, durant plus de 40 ans, jusqu'A son décès en 1927. 
Deux de ses fils continuèrent l'oeuvre, M. Albert Jr et le 
dentiste Edouard Gelvais, jusqu'en 1948, quand M. Cham- 
pagne Lépine forma une nouvelle compagnie. Ces 
dernières années. Joliette-Journal, avec MM. Bertrand 
Malci et Jean-Pierre Malo perpétue la relève de I'Etoile du 
Norcl, qui porta d'abord les 2 noms. Cela se passait en 
1965'. 

Tous se souviennent aussi de L'Action Populaire, qui 
en 1972, s'est muée en Joliette-l'Horizon. L'Action 
Populaire datait de 1913, quand M. Louis-Charles Fariey 
la fc~nda; il en fut propriétaire durant 4 ans. Après quoi, un 
syndicat de laïcs et de clercs l'acheta. En 1923, la direc- 
tion en fut confiée A l'abbé Albini Lafortune. (futur 
év&ique de Nicolet en 1938), parcs que c'était devenu le 
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journal ou plutbt la voix officieuse de I'Evéché de Joliette. 
A Mgr Lafortune, succédèrent Mgr Omer valois de 1938 à 
1963. Après, ce furent M. le chanoine Lèo Forest. M. l'abbé 
René Coderre puis M. l'abbé Louis Germain, l'actuel curé 
de la cathédrale, MM. les Drs Roland Magnan, Jos. 
Lafortune et J.-E. Forest faisaient partie, depuis toujours, 
du Conseil d'administration. 

Avant ces deux principaux journaux, i l  y eut de 1863 
à 1866, Le Messager de Joliette, mais le premier fut 
L'Echo du Cercle Litteraire de 1847 à 1876 (19 numéros). 
En 1856, le Messager de L'lndustrie parut quelques 
années. En 1865, La Gazette de Joliette prend la relève 
du Messager avec Adolphe Fontaine et Magloire 
Granger: elle publiera jusqu'en 1893. En 1873, L'Industrie 
parait un an environ. En 1880, Me L.-U. Fontaine publie La 
Rive Nord, pendant environ deux ans. L'Observateur sera 
publié de 1880 à 1888. Le Montcalm, de 1887 à 1888, 
L'Ami du Peuple (1889-1890), l'Annonceur en 1895, la 
Famille (1891 -1895). 

Au Séminaire, on publiera L'Etudiant (1885-1892), 
puis L'Estudiant (1936-1958). 

Pour de plus amples détails que le lecteur consulte 
l'intéressant article signé Gilles Monette. dans I'Actuelit6 
Joliettaine. février 1975. 

Et pour ce qui concerne les publications faites dans 
Joliette-De Lanaudidre je renvoie le lecteur à "Guide 
bibl iographique Joliette-Lanaudidre", de Marcel 
Fournier (livres et journaux, 1847-1976), Joliette, 1976. Un 
ouvrage trbs complet en ce domaine. 

Muslque et Theatre d Joliette 

Comment se fair-il que Jolierre jouisse d'une im- 
porlanle renommPe musicale? 

Ici s'ouvre, avec cette question. un chapitre qui 
pourrait Btre fort long et fort glorieux. puisque c'est la 
musique qui a fait de Joliette, une sorte de capitale des 
arts que la peinture viendra bient6t enrichir. La musique A 



Joliette? Cela a débuté, trbs tBt. dBs les premibres 
annéc?s du CollBge de Joliette, avec le Fr. Vadeboncoeur, 
qui sera le chef d'une dynastie de musiciens, au collbge 
comnie dans la viIle.Nommons-les,tout de suite: aprbs le 
Fr. Joseph-Louis Vadeboncoeur - durant 45 ans, de 1847 A 
1893 -, nous trouvons en ville J.-B. Lafreniére, le Dr- 
Ring~iet et. de 1901 A 1945 Emile PrBvost, J.-Albert Con- 
tant, puis le Dr Paul Dionne. Et au SBminaire, les PP. 
Dessc!rre, Dubé, Hurtubise, les abbés LBo Paradis et 
Alphcinse Fafard, Me Robert Tellier, les P. Bellemare, 
Lamarche, Marion, Corbeil, Brunelle, Lindsay. Sans com- 
pter on ville, M. RenB Martin et combien d'autres. 

J'ai dit que la musique avait débuté au CollBge de 
Joliette en 1847, avec le Fr J.-Ls. Vadeboncoeur. dont le 
nom n'est malheureusement pas assez connu. Fallait-il 
qu'il consacre plus de 45 ans A l'éducation musicale pour 
qu'on cé1Bbre sa mBmoire? De 1847 A 1893, i l  a ouvert les 
oreiil~ss des jeunes joliettains A la beauté. En 1871, i l  a 
fonde la fanfare - la bande - du Collège. II fut sans con- 
tredit, le vbritable initiateur des Joliettains A la grande 
musiclue. En m&me temps ou presque. en tout cas, en 
1856, le village d'Industrie ouvrait L'Institut des Artisans 
et Association de Bibliothbque (au 400 Manseau) où l'on 
donniiit des concerts. Donc, la musique rBsonne et au 
Collbge et dans la ville. dbs les debuts de Joliette. 

En 1874, on se transporte en plein coeur du Marché 
dans une salle plus spacieuse pour spectacles et con- 
certs. Les Anciens se souviennent des heures 
inoutiliables passées la dans l'enchantement de concerts 
habitl~ellement de haute qualité. Quelqu'un me parlait 
derni(3rement de ce qu'il avait ressenti. vers 1922. quand, 
tout jeune. il avait entendu Botrel ... En 1927, ne fallait-il 
pas siussi de l'audace pour faire construire au Séminaire 
la Szille Académique dont les qualités acoustiques ne 
sont guére surpassBes et où, des milliers de spectateurs 
sont venus vivre des heures inoubliables? La ville et le 
SBminaire ont continue l'élan des fondateurs. 
L'Union Muilcele mbrlte une mention plu8 qu'honorable 

L.'Union Musicale de Joliette, c'est presque 75 ans de 
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musique! Un vrai record d'endurance et d'éducation 
musicale. En effet, c'est en 1893, que naissait I'Union 
Musicale de Joliette. Toutes les petites villes naissantes 
de la Province, comme Saint-Hyacinthe, Saint-JérBme, se 
formaient des fanfares. Joliette, on le sait. ne voulait pas 
tirer de l'arrière d'autant plus que le Collbge avait la 
sienne. Donc. en 1893, dans la salle de i'lnstitut au 400 
Manseau, des citoyens qui aimaient leur ville, élisent un 
comité provisoire chargé de recueillir de l'argent pour 
acheter des instruments. Le président est Me S.-A. 
Lavallée; le secrétaire, Aldéric Charland et le trésorier 
M.D. Desormiers; conseillers: J.-Adolphe Renaud et 
Albert Gervais. Leur souscription fut une réussite. 

Ce fut plus facile de recueillir de l'argent que des 
musiciens. Deux ans plus tard, soit en 1895. naissait I'Har- 
monie de Joliette. Mais, d'harmonie, semble-t-il, il n'y eut 
que le nom. Au point qu'en 1901, elle était dissoute, et les 
instruments remis a la Ville. Heureusement, le 4 février. 
1902, la musique retrouvait son rythme et l'on fondait 
I'Union Musicale de Joliette qui donna des concerts 
publics jusqu'en 1968. 

En plus de I'Union Musicale de Joliette, l'orchestre 
Symphonique du Séminaire. la fanfare des Zouaves, 
Joliette a connu la Symphonie de Joliette avec le trbs 
dévoué Emile Prévost, de 1910-1931, qui un moment. avait 
organisé aussi un corps de clairons des Raquetteurs, vers 
1915; l'Association des Chanteurs de Joliette (1926) avec 
le juge Lucien Dugas et le regretté Paul Courteau - deux 
grands noms de la musique vocale A Joiiette, dont le 
blason est aussi illustré par la Socibté d'opérette et les 
Concerts des Soupers Canadiens, durant 25 ans. 1935- 
1960. 11 faut aussi rappeler la Garde Saint-Pierre avec 
Lucien Payette, 25 ans également, de 1925-1949; 
I'inoubliable Chorale du Pageant du Centenaire du 
Séminaire où le P. Lucien Bellemare, avait réuni 200 
choristes; les initiations musicales des PP. Ant. Lamarche 
et Etienne Marion, au Séminaire de 1934-1948; l'En- 
semble de musique de chambre de Me Robert Tellier et 
Dr Paul Dionne durant 13 ans (1943-1956). La liste est si 
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longue qu'il lui faudrait un livret. 
Chacun de ces groupes mériterait plus qu'une simple 

mention. Mais on ne peut s'empécher de saluer bien bas. 
2 et niéme 3 familles qui ont enrichi le Joliette musical: la 
famille Octavien Asselin qui avait son orchestre jusqu'à 
ces clernières années, et la famille Lomer Brunelle qui, 
elle ziussi. avait le sien. L'autre famille A qui Joliette doit 
un beau fleuron de sa renommée musicale. c'est celle de 
M. René Martin qui en 1952, fondait le Choeur de la Place 
Bouriget qui encore, fait l'orgueil de notre ville. Mlle 
Colelte Martin succédait A son père de 56-62. Depuis près 
de 2:; ans.- le vaste monde en est le témoin ébloui: le P. 
Fernlind Lindsay incarne avec le P. Roland Brunelle, la 
musitque à Joliette; - le premier avec le Camp musical De 
Lanaudière A Saint-Côme, et les Jeunesses Musicales; le 
second avec l'orchestre Symphonique des Jeunes. Le P. 
Corbeil, dbs 1938, organisait les Community Con- 
certs. suivis de 1944 A 1956 de la Société des Amis du 
Séminaire, et un moment concomitant avec les 
Jeunesses Musicales du Canada. que le P. Lindsay anime 
encore, et avec quel brio, aprbs avoir succédé au juge 
Jacques Dugas. De 1961 A 1963, M. Paul Desrochers et 
Me J.R. Piette ont organisé l'Association des Concerts et 
le P. Etienne Marion donnait des concerts sacrés au 
Noviciat. Et que dire des studios de Mme Donalda, Mina, 
Mc ConneIl-Roberge, Elodie Paquet-Roch, Mlles Eugénie 
Chevalier, Thérése Gadoury, Laurette Bailly, Violetta 
Rocli, de MM. J.-A. Contant, Octave Asselin, du maître 
Jeari Riddez, de l'Opéra de Paris, de Raoul Jobin, 
d'Adolphe Dufresne ... Joliette, on le voit, résonne depuis 
toujours au moins d'accords musicaux. 

Notre gbnbration se souvient des notaires Gaspard et 
Antc~nio Beaudoin. du Dr Albert Geoffroy, du notaire 
Maurice Ducharme, du juge Adélard Dubeau et de Mlles 
EugOnie Chevalier, Thérbse Alarie, Camille Bernard, 
Laurette et Anita Gravel, Aline Wodon et Mmes Gustaves 
Guertin. Robert Tellier, Joseph Lafortune, Josaphat 
Desm~rmeaux, Paul Courteau, de MM. Armand et Lucien 
Charron, Lucien Chevalier, Victor Landreville, Paul-Emile 



Caille, Rom60 Dalphond, René Martin, Oscar Landry. 
Louis et Stanislas Grypinich, enfin de ceux ou celles que 
la Radio ou la TBlevision ont consacres: Mme Yolande 
Piette-Rivard, MM. Andr6 Bertrand et Yoiand Guerard. Je 
suis sûr d'en oublier, je m'en excuse. 

II y eut un temps où l'on recevait presque sans ex- 
ception, tous les grands qui venaient à Montréal. On peut 
bien dire que c'est encore la m&me chose surtout grece 
aux Jeunesses musicales du Canada. 

La musique doit certainement considerer Joliette 
comme un oasis de choix! Le thégtre également qui, avec 
la Salle academique du Seminaire a connu des heures 
fastes surtout avec le P. Corbeil (dbcorateur), le P. 
Cleophas Dumontier, c.s.v., le P. LsJoseph Lefebvre, 
c.s.v., I'abb6 Eug. Dumontier. le P. Gaston Pinard, c.s.v., 
regisseurs, de 1925 à 1960. 

Enfin, depuis 1963, le Theatre des Prairies, à la 
Pointe-Majeau, entretient la flamme avec brio durant la 
saison estivale, grace surtout au grand comédien Jean 
Duceppe. 

La Pobsie 
A Joliette, est-ce que la poesie en a fait autant? 

Pourquoi pas? - Avouons cependant, que seuls les 
princes ont franchi la scène locale. Citons Mlle Berthe 
Guertin, qui, apres avoir longtemps signe ses poèmes 
dans L'Action Populaire sous le nom de Raphaëlle, les a 
publies en volume sous le titre de Confidences. L'un de 
nos poètes a connu une certaine notorieté, Engelbert 
Gallèze - pseudonyme deLionel Léveille (1875-1955). On 
cite également au tableau d'honneur, M. Camille Bonin, 
ancien secretaire de la Ville, M. Lucien Theriauit. (de 
Vaudreuil), bien attache à sa ville natale de Joliette, 
Elisee Gaudet (decéde en 1959), Mme J.-P.-O. Guilbault, 
Mlle Alma LavaIlBe, qui composaient de jolis poèmes 
pour les jeunes, et Anita L'Africain qui signait Chimène, 
Camille Bernard, Jacques Mondor. Et enfin! les super- 
grands dont la renommee nationale rejaillit sur notre ville. 

1 69 



le P. Gustave Lamarche, c.s.v., Mlle Rina Lasnier, et le P. 
René Pageau, C.S.V. 

Les arts plastiques 
(:'est en 1860 qu'on remarque notre permier sculp- 

teur dont on ne sait rien autre chose que son nom: 
Aug~s te  Parthenais. Des autres sculpteurs, tous con- 
naissent le P. Maximilien Boucher c.s.v., (1918-1976), 
professeur au CEGEP, qui. durant près de 30 ans, nous a 
réjouis. non seulement par sa peinture, mais par ses 
scullitures de bois et de pierre. Elles enrichissent, et de 
beaucoup, le patrimoine artistique du Canada. Comme 
sculpteur aussi, mais moins que dans sa qualité de pein- 
tre, rious comptons le R.P. Corbeil qui, depuis plus de 50 
ans identifie Joliette avec les arts: thèatre, musique, pein- 
ture, architecture, mude.  A ces noms, de tous connus, 
ajoulons, pour la peinture, du début du siècle, les 
demoiselles Kelly dont nous ne connaissons que 
quelques oeuvres très belles, et joignons-leur, parmi nos 
conti?mporains, Marcel Ducharme, Ulric Laurin, Pierre 
Vincent et son Bpouse, Pierrette Lafrenière, Sr Yvette 
Gélirias C.N.D., ainsi que Mme Joseph Lambert (Yvette) et 
Jehan Trudel. 

Le Retable 
I I  y eut & Joliette, un groupement d'Art sacré qui s'ap- 

pelait "le Retable". II  exista de 1946-1955. 1 1  fut fondé 
quarid M. l'abbé André Lecoutey, de Paris, vint se ]oindre 
au P. Corbeil; ils essaybrent de renouveler l'Art sacré 
litur!jique. Ils s'adjoignirent de grands artistes comme 
Marius Plamondon. Sylvia Daoust, Gilles Beaugrand, le P. 
Boucher; le P. Marion, le P. Maurice Ouellet, le Fr. Elgar 
Plante, c.s.v., et moi-m&me en étions. Par différentes ex- 
positions ici et 18, & Montréal, & Qubbec, A Washington, 
Troi!s-Rivières, ils contribubrent A susciter le goût du 
beaii dans la construction et la décoration des églises, 
les v&tements liturgiques, l'imagerie, la statuaire. Le P. 
Corbeil restaura nombre d'églises dans la région et 8 
l'extérieur. m&me en Ontario. 



Le Musée d'Art de Joliette 
Joliette s'est doté en 1975 d'un Musée d'Art qui en 

fait une vraie capitale régionale culturelle. Par ce Musée, 
Joliette offre aux visiteurs un attrait unique pour une ville 
de Province; parce qu'un Musée - on l'a crié dans notre 
publicité -, c'est le rendez-vous du tourisme et aussi de 
tous les âges. - Les gens de Joliette - et de la région - 
sont préparés par une longue tradition artistique à ce 
projet extraordinaire. Visiteurs de tous les âges et de 
toutes les régions du Canada et du monde viennent 
s'émerveiller devant ces trésors que les siècles semblent 
avoir protégés de ia destruction pour notre en- 
chantement. Jusqu8.$ prbsent, c'est-&dire en 1977, nous 
comptons près de 15,OOü visiteurs. 

Comment cela a-t-il commencé? 
On pourrait dire que cela a débuté au Séminaire de 

Joliette en 1915-21. Un certain professeur d'anglais, un 
franco-américain, l'abbé Wilfrid Tisdell, commence .$ 
collectionner pour son plaisir personnel, toutes sortes 
d'oeuvres d'art, des peintures concernant surtout Jeanne 
d'Arc et des sculptures. En 1921. i l  regagne son pays 
natal, les E.-U. Seconde date A retenir. et surtout second 
nom A retenir: celui du P. W. Corbeil qui. directeur du 
studio de peinture au Séminaire. a, en 1942. l'idée de 
réunir une collection de peintures canadiennes. Et i l  in- 
vite des peintres contemporains, entr'autres. Paul-Emile 
Borduas, A tenir une exposition au Séminaire m&me. 

A chaque exposition, l'artiste remettait une de ses 
oeuvres A la jeune collection de Canadianas du P. Cor- 
beil. Celui-ci. grâce .$ quelques mécènes. se procurait de 
temps .$ autre, une oeuvre importante. En 1950. en 
Europe, il put .$ tr6s bon compte se procurer des oeuvres 
du Moyen Age et de la Renaissance: l'idée d'un Musée 
intra muros commençait .$ naître. d'un MusBe qui non 
seulement présenterait des oeuvres canadiennes, mais 
de tous les pays et de tous les siècles. L'Honorable An- 
tonio Barrette, alors ministre du travail, s'intéressa 
vivement .$ la chose et fournit des subsides. De leur cbté 
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les antiquaires de Montréal offraient à bon compte des 
oeuvres incomparables. On le voit. de nombreux petits 
cour;ints se dirigent vers Joliette. Le plus gros va bientdt 
arriver. 

(:ai, pendant ce temps-là, et depuis plus de 30 ans. 
ce même abbé Tisdell, curé de Winchendon, Mass., a 
développé sa collection privée, aux affOts qu'il est de tous 
les collectionneurs voisins, de Boston et de New York. 
C'est lui surtout qui servira de long et mystérieux 
cheniinement à un grand nombre d'oeuvres qui du fond 
des Ziges nous parviendront. Or, le Séminaire de Joliette a 
toujours été fidéle à ses anciens éléves. Nous allions à 
Winchendon nous émerveiller dans les "entrepôts" de 
l'abbé Tisdell, comprenant de tout, depuis les meubles 
domc?stiques les plus rares au tombeau étrusque. en 
passant par d'authentiques statues en pierre du Moyen 
Age - une vingtaine - e t  des peintures des éléves de Fra 
Angctlico ou de Rubens. Imaginez notre emballement! 

I lans une prière à haute voix, nous invitions les 
Madones à s'en venir à Joliette. Toujours est-il que la 
Communauté des C.S.V. grâce à l'aide de l'Honorable An- 
tonic' Barrette. parvint à signer des arrangements avec 
l'abbé Tisdell. et une partie de la collection prit la route 
de J,3liette. On l'installa d'abord, en 1962. au CEGEP ac- 
tuel. En 1970, elle franchit la rivière L'Assomption, pour 
prendre place dans des locaux plus vastes de i'ancien 
Scolasticat. Et aussi pour s'amplifier de fort précieuses 
acq~iisitions canadiennes, surtout grace aux efforts con- 
jugués du P. Corbeii et d'un jeune avocat de chez nous, 
Me !Serge Joyal. Dans le nouveau local, les visiteurs af- 
fluerit de partout. plus de 5000 en 2 ans. L'ébahissement 
est général. Un Musée s'impose. On l'aura, grace surtout 
à M's Joyal qui fit fleurir le projet. 

Pour assurer l'entreprise, une Corporation du Musée 
a Bté fondée, présidée par I'Hon. juge Jacques Dugas. 
Les C.S.V. lui ont confié la collection pour 99 ans. C'est 
cettt? Corporation qui en assure la sécurité et la 
promotion. C'est avec elle, que traitent les Gouver- 
nements fédéral, provincial et municipal. qu'elle a 
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intéressés au Musée. En font partie des représentants d'A 
peu près tous les éléments de la société. Une souscrip- 
tion populaire a rapporté près de $100,000. 

En août 1975, l'Honorable ministre Robert Quen- 
neville levait la première pelletée de terre. 

Le 31 janvier 1976, le Musée d'Art était brillamment 
inaugure en presence des Hon. Jeanne Sauvé et Robert 
Quenneville, M.D. et d'une foule enthousiaste. Depuis, 
des expositions de iiaute qualite se succèdent. Avec 
l'engagement recent d'un conservateur. M. Jacques 
Toupin. du MusBe des Beaux-Arts de Montréal, assiste de 
son epouse, on peut dire que le MusBe est vraiment 
lance. soutenu qu'il est par le concours des Gouver- 
nements et des aides benévoles et specialement par I'ad- 
miration des visiteurs qui surgissent de partout: plus de 
10,000 en I'annee 1976. 

C'est la page la plus actuelle de notre histoire 
culturelle. 
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Le lecteur voudra bien lire 
A la pagm 25 - Mme Berczy btait si influente 
que, lors des troubles de 1837. elle obtint la 
grâce de son neveu. Guillaume Lbvesque. 
auprbs du gouverneur Sydenham. 
A Ii pagm 98 - Emeweillâ8 enfin. parce qu'une 
belle Bgliw engendre aussi la joie du rassem- 
blement et ouvre le sourire de la gdnbrmitb. 
A L. pagmQ6 - :2: 
A Crabtree. un monument a btB Blevb ,4 la 
mBmoire de la lamille Crabtree. 
A la paga 174 - La carte est signbe CRDL. Serge 
Ouimet. 






