
1 i l  UNE ÉGLISE SE RACONTE 

- 
BLANCHE 







Sous la direction de 

Gérard Lajeunesse 

Une Église se raconte 



En couverture : 

Ordiiiation de Mp Pinilien Freiiette, Cathkirale de Saint-Jean, 12 septembre 1951. 

Les Fditions Carte blaiiclic 
1209, avenue Bernard Oursi 
Bureau 200, Outreiiioiit 
(Qu6hec) H2V 1V7 
Telephone: (514) 276- 1198 
Telécopieur: (51 4) 276- 1349 
Coumiel: carieblanche@~l.v~dr.riiron.~a 

Disrrihuùon au Canada 
FIDES 
165, nie Dcslauncrs 
Saint-Lurent (Quebec) 
F14N 254 
Tklkphone: (514) 745-4290 
Télkcopieur : (514) 745-4299 

8 Diodse de Saint-Jérbme 
Dipot lbgal : 3' trimestre 2001 
BibljodiQiie nationale du Québec 
TSRN 2-92229 3 -70-7 



Q U E L L E  NE FUT PAS LA S U R P R I S E  lorsque le 23 juin 1951, le Pape 
Pie XII aniionça la création d'un nouveau diocèse au nord de Montréal. 

Cette nouvelle éveilla chez pliisieius le souvenir du cure h to i i i e  Labelle, le roi 
du Nord. 11 avait r i v i  qu'il y aurait  un jour, à Saint-Jérbme, un évéque, une 
cathkdrale et un évêché. A la joie de beaucoup de monde, ce rêve devenait 
rcaii té. 

Le diockse de Sai.nt-JCrGme cClkbre cette année le cinquantikme anni- 
versaire de sa fondation. Cet événement offre l'occasion de rendre grâce à 
Dieu qui a inspire la créativitk et l'audace des évêques, des prêtres, des diacres 
et de taiit de laïcs, Iiornmes et femmes, de religieux et de religieuses qui ont été 
les anisans de cei.te belle histoire. 11. permet aussi de se souvenir des faits 
marquants et des témoignages de vie qui ont construit ici I'Eglise de Dieu 
depuis cinquante ans. 

Pour b e r  la mémoire et pour marquer cc moment hisrorique. est ne le 
projet de préparer un livre-souvenir. Nous l'avons conçu comme un moyen 
mis h la  disposirion de notre É&se pour se raconter, pour se dire elle-même 
à travers les diverses facettes de sa vie. Une Église se ru.conte est le reflet de la 
collaboration de plusieurs personnes, des paroisses, des commuiiautés reli- 
gieuses, des associations, des mouvements et des diverses instiiurions qui, 
chacun à sa Fnçon, ont contribué h peindre le paysage riche et coloré de notre 
diocèse depuis ses origines. 

Un tel projet n'aurait yu se réaliser sans l'apport d'un rnaltre d'aouvre. 
Cet te personne est Monsieur Gerard Lajeunesse. Je désire le remercier sincè- 
rement d'avoir dirigC le tout avec doigté, patience et pricision. Tous ceux et 
ceiles qui ont travail.lé avec lui en gardent un tres boii souvenir. Je remercie 
aussi MF Charles Valois, évêque émérite, qui a eu l'idée d'un tel projet et a été 
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présent a chaque étape avec ses suggestions et ses conseils. Mes remerciements 
vont aussi aux membres du ComitC qui nous ont soutenus de mille façons. 

Un dioche est une .:Église particulière fi qui  viz dalis un lieu, une culture 
et un inornent de l'Histoire. On peut parler en toute vérité de l'figlise de Dieu 
((qui est A Saint-jérôme i,. L'histoire de notre Église diocésairie c'est en même 
temps celle des gais de notre milieu. Puisse ce volume contribuer à faire 
connaitre leur devouement immense et souvent discret qui a fait que notre 
Église demeure vivante et pleine de promesses. 

Notre diocése est particulierement reconnaissant envers les dioceses du 
Québec et du Canada qui, par leur exemple de vie, ont soutenu notre ferveur 
au service de l'Évangile et nous ont aidés à deiiieurer fideles il l'ei~seignement 
di1 Christ. Urie Egiise se raconte se veut aussi l'expression d'un témoignage de 
fidélité au Pape Jean-Paul II, le pasteur de l'Église universelle, avec lequel nous 
désirons vivre .toujours en communion de prierc et de charité. 

Saint Jerbme, docteur de I'Église, est notre patron et notre modèle. Puisse- 
t-il garder notre Église diocésaine dans la fidélité à la Parole de Dieu qui a été 
a u  cmur de sa vie. 

7 GILLES CALABON, o.1n.i. 
Évéque de Saint-Jérôme 



L 'HISTOIRE DU DIOCÈSE DE S A I N T - J ~ R Ô M E  est une grande inconnue. 
Nous en avons une preuve évidente en consiiltant l'Histoire dlr catho- 

licisme, de Jean Hamelin (1984), dont la publication a ité dirigée par Nive 
Voisine. Une seule référence A Mg Emiben Frenette, faisant allusion à soi1 rBle 
auprès des évêques lors de la créa~ion du mjnistPre de I'Education di1 Québec. 
Une seule référence A M V  Paul-Émile Charbonneau, en note, relative à son 
volume Ca niission gknkrcile, nrrrorce d'une pnstornle d'ensemble. 

Aucunes allusions à Jacques Grand'Maison. Une seule allusion 1 l'enquête 
de Fernand Dumont sur le diocèsc pour passer eiisuite a la mission de 
Montreal. Rien sur Maurice blatte. Et le plus respectueux silence sur 
Mgs Bernard Hubert et Charles Valois. Rien sur le Séminaire de Sainte-'Ttiérèse 
et le Collège Lionel-Groulu. Silence éloquent sur les origines lointaines d u  
diocèse. 

Comme si la rive nord n'existait pas. Ou comiiie si la riviere des Mille-îles 
faisait frontière. 

Comment interpréter ce silence? \roilà déjà un beau sujet de recherche 
historique pour les aimées à venir. 

Et pourtant, l'tglise di1 Québec doit beaucoup à cette Me nde dans les 
années 1950. On y a vécu itirei~sémei~r toute 1'~volution des 50 derniéres 
années. En Actioii catholique, en pastorale nouvelle, en recherche et analyse, 
en dducation, en travail social. Saint-Jérdme n'était pas qu'uil laboratoire, 
comine certains veulent le laisser entendre, mais aussi un lieu privilégié où u n  
grand soufle de liberté a donné naissance à des expériences soiivent uniques. 

Les quelques pages qui suivent auront au moins permis d'ouvrir une 
fcnktre sur ce qui se passait t i  au norcl i i  du dioctse de Moiitxéal. . 



Sauroril-eues susciter une continuité? Nous souhaitons que des esprits 
curieux, des mordus du patrimoine religieux et des Iiommes et fen~mes de foi 
poursuivent le travail, et, sur plusieurs sujets, corrigent ces premières impres- 
sions recueillies 3 une distance beaucoup trop courte par rapport au vécu 
historique. 

Nous voulons remercier ici tous ceux et ceiles qui ont cru à ce projet. En 
premier lieu, M g r  Charles Valois, évêque émerite et troisième évêque de Saint- 
Jérome. L'évéqiie-historien avait ce projet en tête lorsqu'il dut abandonner la 
tàche en 1997. Mg Gilles Cambon, son successeur, a retenu le projet et l'a 
pilote avec détermination. Le comité qu'il a mis sur pied a soutenu les efforts 
des collaborateurs à la recherche. 

Ce n'est pas le livre d'une personne. La majorhé des pages qu i  le com- 
posent sont le fruit de recherches dans les paroisses, les communaui~s 
religieuses, les groupes de laïcs. 11s et elles sont des centaines à s'être mis 3 la 

) --Ache ardue de la recherche historique. 
Ce n'est pas non plus une synthtse scientifique. On tente d'y souligner des 

1 faits, des noms, des institutions qui ont marque ces 50 premieres années. Tout 
n'est pas dit, loin de la. Nous nous excusons aupres des absenrs. Nous encoii- 
rageons les lecteurs à nous communiquer les erreurs qu'ils auront découvertes. 

Tout reste à faire: voila l'impression que  nous gardons aprPs un long 

.g cheminement sur les routes de la vie de cette Église. En remontant les pentes, 
en suivant parfois les descentes, en nous arrztant pour prendre notre souffle, 
nous avoiis croisé des personnages teUement intéressants. Parfois savoureux. 
Et quelques personnalités colossales. 

Ils nous ont salués, avec un petit air de reconnaissance pour les avoir un 
peu rires d'un oubli inexplicable que les historiens appciient le purgatoire du 
tenips. 



k t~ i / i e ,~  Fr~m-tt~, ptw,tier kvkqtte d f  S~irt~-Jkrhnte (~prï-197~) 

((Nous devons avoir honte d'avoir laissé 
cet éveque (Mnc 1.-J. Lartipie) disriilgué 

sous toiis 1i.s rapports, 
dans une espéce d'oubli'. )) 

Lfrl bien petd rudeau d >IR grand honttnr 

La tradition orale qui veut que Mfl Erniie Dubois, curé de Saint-)k~6me, ait fait 
la suggestion A Mg Paul-Émile Léger de créer un diocese « au nord 1, restera 
toujours difficile ii prouver. Mais elle est lrop belle pour ne pas htre rapportée. 
MF Dubois, I'historien du séminaire, avait coiisulté les papiers d'Anroriin 
Nintel pour écrire I'liistoire du séminaire et savait bien que le réve de 
plusieurs supérieurs du sémi~iaire, et celui iin peu diffkrent d'Antoine Labeiie, 
les rPsistances de MF Fabre et toute la tempête qui s'éleva A Roine autour de 
cette question ne pouvaient trouver un meilleur dénouement, 70 ans plus tard, 
que dans la création d'un diocèse, démembrement de Montréal. 

Le démembrement de Mont~éal se f i t  à la suite de la création de l'archi- 
tlioc6se de Sherbrooke (2 mars 1951), dors que Nicolet et Salnt-Hyacinthe MI! cn9de nubois, cure de la 
devinrent les sufiagants de Sherbrooke. On dit que Hull, qui aurait voulu être paroisse de saint-~ériimc 
ditaché d'Ottawa, en 1945, aurait pu ètre de ce découpage: mais cela aurait pu er M g r  Ioseph Charbonneau. 



erre perçu comme un affaiblissement d'Ottawa qui  aurait perdu sa majorité 
catholique. Le destiii attendait l'arriirie de ~aul-Émile Charbonneau qui allait 
wuvrer d'abord dans Saint-Jérôrne avant la création de Hull (1963). Sainte- 
Anne-de-la-Pocarière fut égalen-ient créée en mènie temps que Saint-Jérôme. 

M g r  Léger vit certainement, dans la création de Saint-JérBme, une bonne 
idke, A coiiàition qu'on ne parte pas avec deux morceaux importants : I'ile de 
Laval et la zone di1 lac des Deu~~Montagnes. En réalité, I'liomme qui  était à la 
t2te d'un million de catholiques, de 207 paroisses, de 2000 prêtres, de 1 i 
commiinautés de frères. de 55 corninunautés de religieuses, de 14 collèges 
classiques, de 627 kcoles et couvents, de 9 kcoles normales, de 23 hdpitaux, de 
50 asiles et orphelinats. d'iine uiiiversité catholique, ne cédait qu'une très 
petite partie de son héritage: 80 000 ridkles, 41 paroisses, 131 prêtres, dont 
1 1  1' séculiers, 142 frères, 445 religieuses, 1 college classique, 1 école normale 
et 1 hhpital. Et se départissant des I l  1 prêtres-pionniers qui  iraient fonder 
Saint-Térame, il garda bien précieusement avec lui Paul Grégoire3 et rapatria 
assez dramatiquement Loiiis-Joseph Rodrigue, le supkrieur du Séminaire, 
quelques jours avant l'annonce de la creation du diocèse. fimilien Frenette 
joignait donc les rangs des [nitres de wmpagne. 

Curieusement, les deux hommes, nés à une année de distance (1904 ci 

1905), Furent trés actifs durant la même piriode, soit de 1950-1951 a 1967. En 
1967, le cardinal Léger démissionnait et Émilien Frenette dPclinait sérieuse- 
ment. Les deux liommes s'étaient épuises à la tâche: ils laissaient aux histo- 

X.P" Louis-Joseph Rodrigue. 
CoUect ion Germaine Labclle. riens le soin de préciser s'ils avaient été des hommes du pmP, du futur ou des 

deux à la fois. 
Doit-on arrkter li la comparaison enrre Paul-Émile Léger et grnilien 

Fxenette? Le septièmc kv@que de Montréd n'a pas encore hi de solliciter les 
historiens. Sa deriiiére biographe le rattache A Ignace Bourget, l'ultramontain. 
La comparaison est tentante. On sait l'admiration que Paul-Émile Léger avait 
pour Pie XII. Après 1'Ppiscopat de  Joseph Cliarbonneau, plus solitaire, 
plus ontarieii, 1'Eglise de Montréal se rcbranchait sur iine fierté oiibliée, alors 
que Pie XII remetiait a u  Canada un de ses fils préférés, éleve dans le giron 
romain. 

Kapidemen t, Mg Frei~ette accompagna Mg Uger à Rome. Mais s'il fallait 
absolument lui donner une couleur européenne, c'est surtout du côté de la 
France clu'il faudrait regarder. Cet hoinme avait été professeur de littérature 
française et, aprés quelques années d'enseignetncrit ( 193 1 à 1936), allait faire 
un séjour de 2 ans en Europe. I I  fréquenta alors l'Institut catholique de Paris 
et la Sorbonne. J l  y dtudia les lettres, la pédagogie et les sciences sociales. 
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Et s'il fallait lui trouver un modèle français, on pourrait suggérer 
Mp Forbii-i Janson, I'ivêque des grandes missions françaises et américaines dii 

milieu du xixe siècle. De l'avis de tous les historiens, Mg Forbin Janson fut 
l'initiateur d'un mouvenierit spirituel et le propagateur de la pédagogie pas- 
torale de la mission nd iritra dans le Canada fiançais du  milieu du xixe siècle. 

I'oiir éclairer cette cliiestion, c'est du côté des itudiants envoyés en Europe 
par Mgr Frenette et issus clu diocèse qu'il faudrait regarder. Datis plusie~us cas 
assez significatifs, dont ceux de Maurice Matte et Jacques Gtand'Maison, et 
beaucoup d'autres, on voit cfue le premier évêque de Saint-Jérôme ne nkgùge 
ni Rome ni la France ou la Belgique. 11 semble concevoir qu'une formation 
complète se prend dans les deux endroits. Et lorsque l'occasion ou la nécessité 
se Feront sentir, iI ne nigligera pas non plus Montreal, par exeinple pour les 
étiides médié\rales. Mfl Frenette, contrairement à MP Léger qui Ptaic reste dans 
la zone d'influence romaine, etait donc d'abord un intellectuel polarisé par la 
France inteliectuelie d'après la Seconde Guerre niondiale. 

De toute façon, il semble iIiipossible de le dasser parmi les hommes d'une 
seule influence. On sait que Paul-Émile Léger s'embrasait par vagues succes- 
sives pour des auteurs, pour des courants de pensée. Sa conception de I'eglise, 
des éveques, deux réalités touchées physiquement par ln grâce, commandait un 
culte A I'u.ne et A l'autre. Érniliei~ Frenette avait bien emprunté, ail début, iine 
certaine ailure princiPre inspirie de cette conception de l'évêque, mais eue ne 



dura pas longtemps. L'homtrie était simple, clialeureux, humble. 11 ne se laissa 
pas transformer par les effets secondaires de la grâce épiscopale. II demeurait 
dans les justes normes de la a dignité kpiscopale N. Et sur le plan intellectuel, on 
le disait syncrttiste. Une réputation lui coUa rapidement à la peau: il avait tour 
lu. 

Un point sur lequel les deux hommes se distinguaient, du moins au début: 
l'importance de la sociologie et l e  service qu'elle peut apporter à l'Église. Selon 
sa biographe4 et des tkmoignages concordants, ~aul-cmile  Léger avait, des 
techniques et de celles appliquées au comportement humain en particulier, 
une s i n i e  peur. Ces tech&es ne guerissaient pas le désir de l'homme de 

' 

Conv<~iituni de la classc dc 
croire et d'obkir. Elles montraient qu'il dévie, mais ne  disaient pas comment 

tliéologie dc Mu Eniilien 
corriger cette déviation. Freiiette. Grand-Séminai.re de 

Or Émilien Frenctte n'a pas POUT l a  sociologie la même réticence. AU Con- Montréal, 
traire, il laisse l'équipe de Dumont-Martin envahir le diocése. II ne craint pas piioto Jac GUY. 

son diagnostic. Fort des condusions de mrre eriquête, ii entreprendra la Grande 
hlission. Mu IIiger fera également, en 1959, iine Grande Mission, mais elle ne 
sera pas précédde d'une méme enquite. Pour simplifier la description des d e u ~  
optiques, on pourrait dire que Mg L2pcr croit que la gràce passe par la parole 
des prediwieurs. Mg Frenette5 le croit ;galement, rnais il a appris que la grfice 
prerid la forme de l a  société qu'elle veut informer. Pour hIs Frenette, l'Esprit esr 
un avion qui cherche constamnic1lt une bonile piste d'atterrissage, qui ri'est pas 
toujours ceUe qu'indiquent les cartes traditionneLies dressées par l'Église. 

~aul-Émile Léger finira sa carrière dans les missions traditionnelles 
d'Afrique. Brnilien Frenctle restera convaincu que son diocese est un territoire 
de mission. Dans les deux cas, il fallait beaucoup de courage. Sans vouloir 
diminuer la valeur symbolique du geste du fils de Pic XII quittant h4ontréal 
pour la profonde Afrique, il faut admettre que la fidélité de Mgr Frenette a son 
Gglise est un  sacrifice6 qui vaut bien celui de son métropolitain. 

Dans quel territoire arrivait le premier kv@que de Saint-Jérôme? Fernand 
Dumont en présentera les ixactéristiques dans son Ctude de 1963. 

De 1'extri.ilic nord-ouest, partie comprise dans le comte d'Argentcul, il 
dira qu'elle apparah comme un territoire deprimé. C'est de la rouille, où on vi,,e ,ilnina, Lc pape 
rroiive parfois de la trrrc argtleuse. C'est une rkgion que le curé Labelle avait J,,, =III et M6 Emilirn 
souhaité coloniser. On se dcmaride encore aujourd'hui coininent les Frenette. 1962 ou 1963. photo 

Montfortains ont pu accepter d'aller s'installer sui: un roc aussi peu Iiospi- Felici. Collecrion I.ouise C;uérin 
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talier. Dumont n'y troiii7e qu'un (t peuplement en plaques >,. Sociologiquement, 
ce secteur est peu relik a u  autres parties du diocèse. 

De la région de Lacliute, il dira : au contraire, \~i.13 u n  reseau de \]illes avec 
des relations écotiorniques et socjdes solides. Mais eue abrite un prolétariat 
urbain. Ce que la bourgeoisie locale n'a pas trop aime lire et entendre. 

Le cœur de la région touristique des Laiirentides est ainsi dépeint : le 
tourisme est u.n facteur de développenient mais aussi de dissociation sociale, 
du au fait que la population stable est peu noinbreuse et la population touris- 
tique y est passagère et cc drainant avec elle d'aut ces m e u r s  )B. (p. 32) 

Poiir la banlieue ouest de Saint-7érôme (Saint-Caiiut, Saint-Coloniban, 
Gore,  ill le-Tles) Dumont parle d'une enclave restee {(à l'écart des progres d u  
milieu ainbiant n. Elle esr kconomiquenient deprimée. 

Des municipalités au nord-est de Saint-JPrUme (Sainte-Sophie, Sainc- 
Hippolyte, Lesage, Shawbridge, Prévost, New-Glasgow) il parle d'une zone qui 
devrait connattre un développement «de banlieue résidentielle *. Zone mar- 
ginale, sans cohérence interne. 

Saint-Jérôme, la ville, est pour lui ((engagee de façon significative sur la 
voie de la dependance à l'égard de la si.nlcture économique de la métropole n 
(p. 35). 



II a tracé une zone est-ouest qui engloble Sainte-hne-des-Plaines, Saint- 
janvier et Saitite-Monique. 11 prévoit que Saint-janvier en constituera le pivot 
dynamique. Pour le reste, il constate un manque de relations internes entre les 
rnun.icipalitb. 

Le c e u r  de la zone rurale est la seule qui semble jouir d'un milieu hunlain 
cohérent. La région de Sainte-Thkrèse et la région de Terrebonne sont dans 
l'attraction très forte de Montreal. 

Le territoire du diocèse était donc un damier a u  multiples couleurs. On ne 
powait pas parltr de cohérence ou de solidarité. Encore moins d'ideritifimuon 
interne. La seule identification semblait étre celle de Montréal. lnrsqu'en 1957 
la région du lac et de la rivikre des Outaouais se joindra au diocèse, elle 
deviendra à son tour une autre case du damier. 

Quarante ans plus tard, ce rapport question.ne: le développement des ban- 
lieues, l'implantation d'un réseau de cotninunications, l'insertion parfois bru- 
vale des industries et des services, l e  mouvenient de regroupement des niuni- 
cipalités et la redéfinitiori des institutjons scolaires et de santé poussenl le 
quatrierne pasteur de cette Eglise A «faire autrement )i. Con~me si l'unité 
première attendait encore iin autre plan de développement. La sectorisation 
du diocese de Saint-Jér8n.ie aurail intéresse Fernand Dumont. Sur ce terri- 
toire, d y avait 41 paroisses. Et une population aux alentours de 80 000 per- 
sonnes. En 50 ans, cette population aurd sextuplé. 

S'il y avait d'autres évêques qui pouvaient donner quelques inspirations à 
Mgr Frenette, il faudrait parler de certaiiis Pvêques d'Ottawa: M F  Vacllon, 
Lemieux et Plourde. 

Mgr Vachon (1940-1953) avait été le promoteur des grands rassem- 
blenients et des grandes croisades. Du 18 a u  22 juin 1947, se tint à Ottawa un 
grandiose congres marial, alors que la Vierge de Notre-Daine-du-Cap ter- 
minait son périple A travers la province commenct le IF' mai. Ce fut une 
mobilisation mariale qui Fit boule de neige. Et lorsque la Vierge arriva à 
Ottawa, sur le site du CongrEs, ce fut  I'apotbéose: sur un terrain de 125 000 
pieds wrrés' où s'élevait un reposoir flamboyant. Le premier ministre du 
Canada, Louis Saint-Laurent, cotisacra le pays A la Vierge Marie. Le tout avait 
ét6 prdparé par des triduums: prière, pinitence, confessions et prddication 
etaielit proposées h la ferveur du peuple. Frenette ne put pas ne pas être 
influencé par ce succes, quand il décida de faire, au début de son kpiscopat, 
quatre congrés eucharistiques dans le dincès~'. 

LES QUA'I'K~~ PRi:allsnS ÉV~QUES ni! D ~ o C ~ S G  8 17 



Le successeur de fvIcr Vachon, MF M.-Josepli temiew, fut l'homme du 
Petit Séminaire. 11 organisa cette institution et lança une imposante sous- 
cription - modèle utilisable par Mg Frenette. 

Enfin M p  Plourde ( 1967- 1989) fut l'homme qui appliqua les orientations 
de Concile Vatican II. Mais aussi celui qui dut  vendre le Petit Séminaire 
(1969). 

I l  avait fallu trois éveques pour mener à Ottawa tous ces dossiers: 
Mp Frenetre le fit tout seul à Saint-Jérbme. On peut mesurer ici la somme 
d'énergie que devait brûler cet homme pour arriver à accomplir de .tels travaux 

L'(/fi de choisir el (le diriger des holrim es... cr ddesjiwzrncs 

MF Émilien Frenette, comme riouvel évêque, dans un nouveau diocèse, a dQ 
s'appliquer au choix de ses collaborateurs. En choisissant comme vicaire genk- 
ral Philippe Labelle, curC de la cathkdrale, et en se laissant guider par Laurent 
Presseault, supérieur d u  Sctninaire, il avait trouvé, à son arrivke, deux hommes 
d'expérience. AprPs quelques années de fréquentation, il pensa qu'il fallait 
choisir des hommes d'urie autre génération : il passa donc à ~aul-Grnile Char- 
bonneau, Mautice Matie, Jacques GrandJMaison et Paul Manseau. 

Pour les affaires financiéres il avait choisi Adrien Moreau, originaire du 
diocPse de Saint-Jean. Avec M. Mor~im, on comprit vite que Son Exceilence ne 
blaguait pas avec les finances. 11 avait la réputation d'étre impénétrable. 

Réception A l'évêclit! de 
Saint-16rÔme. 1. Maurice Mane, 

2. Paul I~belle,  3. André Vézina, 
4, Jacques Grand'Maison. 



MBr Léger lui prêtait Pierre Méilard con-ime chaiii~*licr. Et pour lui servir de 
secrktaire particulier, le très fidèle Fernand Dagenais fut, plus tard, appelé 3 le 
soutenir ( 1962). 

TrPs rapidement il apprit à connaître certains prerrcs qiii avaient b bosse 
pastorale. Le Séminaire ne savait pas toujours retenir ses meilleurs élénieiits: 
M" Frenette n'hésitait pas à les recupfrer. Il semblait faire facilement la dis- 
tinction entre ceux qui etaient faits pour l'enseignement, la vie paroissiale, la 
vie de collége et ceim qui avaient besoin de grands espaces pour exercer leur 
talent. Il s'appliquait à trouver un  projet qui convint a la personne et vice 
versa. 11 faisait ensuite pleine confiance. À ne pas confondre avec une ctcité 
naïve: Émilien Frenette avait un regard de journaliste; cet esprit supérieur 
savait voir et regarder. 

S'il devait se repentir d'une décision concernant le clioiu d'un homme, il 
s'v astreignait parfois avec difiïculté, mais toujours avec patience et com- 
passion. Il y avait, sur sa liste de souffrance, des repentis et des récidivistes: il 

Iii~tallaiion au chapitrc du 
diochr. Le 3 septeiiihre 1965. 
Dt: gniiihe à droite : Luren t  
f'rcsault, M'' Ernilieii Frcnettc. 
Mailricc h l a t t t ,  Viateur 

nc ferniait que très rarement sa porte aux uns et aux autres. On cOmple sur les Rayninnd, F e r n a ~ d  Lhgeiiais. 
doigts d'une main, diqent les temoins, l'utilisation des foudres épiscopales Coilection Viatciir Kaymond. 

mtme s'il maniait parfois mal le sarcasrile et I ' l~un~our avec lesquels il tentait 
de détendre une conversatioii tendue. 

Les prêtrcs originallx pouvaient vivre en liberte et mênie obtenir une 
inmrdination. 11 avait pris le temps de découvrir des qualités solides sous des 
traits d'une originalité un peii ostensible. 11 écoutait raconter les frasques de 
pliisieurs avec un sourire narquois. C'était une Ppoque où le clergé comptait 
de flan~boyants personnages dont il faudra rappeler un jour les hauts faits. 
Quelques-uns de qui  LahmyPre n'aurait pas hesité A tracer les profils: des 
nditaires, des agriculteurs, des aristocrates, des mystiques, des prédicateurs, 
des académiciens, des gérants de caisse et plusieurs hommes d'affaires avertis. 
On en voyait plusieurs donner des témoignages de pieré exemplaire. Il y avait 
pour chacun une place dan5 la inaison du pke. 

Mg Frenette entreprit utle cour soutenue auprès des Oblats pour qu'ils 
viennent travailler dans le diocése. Il imitait ainsi Mgr Bourget qui avait 
dkployé des efforts incroyables pour attirer des coinmunautés au Canada, 
A partir de 1840. Mais MF Bourget semble avoir eii plus de sucds  que 
MF Frcnettc. Le premier réiissit à attirer entre autres les Jésuites, les Oblats, les 
Clercs de Saint-Viateur, la Congrégation de Sainte-Croix, les religieuses de 



Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur. Toutes ces communautés eurent 
rapidenient des missions sur le territoire qui deviendra le diocèse de Saint- 
Jérôme. 

Malgré que les Peres oblats n'y ncceptkrent que des tâches limitées dans le 
temps, 12 d'entre eux vinrent travailler dans le diocese. II voulait qu'ils 
s'occupent des retraites, mais les Oblats avaient drtjà iin cetitre de retraite à 
Sainte-Agathe. Tls jouèrent iin rôle important auprès des milieu ouvriers et 
de la paroisse Sacré-Cœur de Sainte-Thérkse. Après 1957, les Sulpiciens 
participecent Li la pastorale diocésaine et paroissiale. Quelques Dominicains 
apporteront aussi, pour certains projets, leur contribution. Mais il tvita 
d'enlever aux précres séculiers le rôle qui leur revenait. 

Quant aux femmes religieuses, et aux figres, ils et elles étaient presque tous 
présents sur le territoire 21 son arrivée. Quelques communautés de fenlmes y 
entrèrent sous son épiscopat, dont delm comn-iunaucés de recluses et une 
communauté missionnaire. Ces Iiommes et ces femines spicialisés (éducation 
et diffusion du livre, service hospitalier, service aux personnes en foyers, 
senice social, service au clergé) permirent à Mg Frenene de maintenir, déve- 
lopper et créer toutes les institutions qui relevaient alors de l'Église et qui 
passèrent progressivement sous l'autorité de la Cité. 

En 1955, le noriibre de religieux-religieuses dépassait les 600. En 1965, 
année que l'on peur considkrer comme l'apogée de l'Église jér~mienne dans le 
soutien d'institutionsY, on en comptera plus de 750. 

Jrtcque~ Grund'iVZur~ort, Ixornrne des g/r..nrl,r esprrc~r'~ 

j6rdrnien de naissance et dc souche (1931). Jacques Grand'Mairon a salué, 
comme étudiant du  Séminaire, l'arrivée d'Émilien Frenette en 1951. J I  a 
accompagné l'action pastorale du premier &$que du début à la fin. Il est 

encore aujourd'hui, trois kvèques plus tard, très présent 3 sa communauté 
paroissiale de Sainte-Anne, du lac Conncly Nord. 

Grand'Maison avait vécu sa jeunesse et son adolescence diirant les années 
de lutte pour la syndiwlisation du moiide ouvrier québécois: Saint-Jérdme et 
ses industries trouvent dans la famille des éclios des impuissances ouvrieres 
face A des industries multinationales. II répète qu'autour de la lecture du 
journal bite par sa mère, il apprenait à dkcoiivrjr ce que seront plus tard pour 
lui les ({cercles d'étiicles?}. Il sera en rhétorique au moment de la grève 

I'ariiniateur. 1969. d'Asbestos1' le reprisentant du Séminaire au concours de L'ACJC où il laissera 
Collection i'iateur Raymond. voir ses couleurs face aux prob1Pmes des ouvriers, ce qui lui vaudra la 



Ordination saccrdoialc 
de Jacques Grand'Maison 
par Mg' h i l i e n  Frenette. 

deuxieme place. Déj3 puissant orateur et bon comédien, on s'accorde A 
reconnaître ses talents, mais on est, en 1949, hesitanc à couronner uii jeune de 
20 ans qui parle d'une injustice dont la correction menacerait le poiivoir di] 
capital. 

h4g' Frenette ne le laissa pas longtemps dans; lcs miirs du seminaire : après 
une année sculenient. i l  l'amène à 1'éYêchk (1957) oii durant trois ans il 
mènera une action auprts des jeunes chBrneuxs dc la region. L'évêque de 
Saint-Jfrôrne ne pouvait pas ne pas être perméable a u x  travaux de la Corn- 
inission sacerdotaie d'études sociales mise sur pied par l'épiscopat''. C'est la 
une partie importante de l'héritage que laissera Josepli Charbonileau à I'Eglise 
du Québec et  particulièrement au nouveau diockse de Sai.n t- JkrBnie. Et qui se 
concrétisera dans la lettre des évêques sur le problème ouvrier qui  sera publike 
apres son depart. 

En 1960, il part se perfectionner en Europe. Des son retour, il reprend le 
travail sur le terrain et se fera Cmule d'Antoine Labelle, le grand artisaii de la 
relance socio-éconoinique de la région de Saint-JkrBnie. 

El1 1969, il entreprend une loiigilc carrière d'criseignernent universitaire. 
CR qui lie l'empêcliera pas de s'impliquer dans d'imporuantes gréves Saint- 
lérônie et dans la riorganisation du travail après les g.rèvesl'. Sous l'épiscopat 
de MEr Bernard Huberr, il sera très iinpliqué dans le dossier Tricofd. 



À partir de 1988, il dirigc le projet Recherdie-Aaion qui porte sur les 
comportements religieux des populations des Bsssas-Laurentides. 

Au milieu de cette activité débordante, Jacques Gr~~iin'iLl~iisoii publie plus 
dc 40 oiixlragrs, dont plusieurs connaissent un  succés local et international. Il 
a pronorici. plus de 30ri conférences et rkdigé plus de 300 artjcles dans diverses 
revues. ;. 

MP' Frenette, lui-méme travailleur infatigable. trouvait en Jacques 
GrandJMaison un observateur aux multiples lunettes qui situait l'action 
pastorale du diocèse dans une perspective nationale et ecclésiale. Avec le 
sociologue-théologien, il pouvait toujours reccvoir une réaction scientifique à 
tout ce que chacun faisait sur une base apostoIique. 

Le diocèse était pour les deux hommes un inestimable reflet de la vie de 
l'pglise au Québec. Et conime Jacques Grarid'Maison, était également un 
Iiomme de foi et d'action, ils avaient l'un pour l'autre une grande admiration. 

Fernand Dumont et les milieux universitaires ont reconnu l'importance 
du travail, de la rkflexion et d a  écrits de Jacques Grand'Maison. Le milieu 
diocésain était parfois moins perméable à sa pensée et à son action1', mais 
dans les moinents de crise ou de grands changements, touî lui demandaient - . .  
une conférence, iin discours ou un texte. II trouvait dans son Cvêque un lecteur 

. . 
1 attentif. 

' /  i Dans sa contribution au rapport de la Coiiimission Duniciiii su.r la place 
du laïcat dans l'Église, Jacques Grmd'Maison a écrit des pages qui montrent 
bien qu'il avait, durant toute sa carrilrc. tenté de concilier la théologie et Ia 
sociologie autour de la question de la place de l'Église dans le monde. Dans ses 
derniers ouvrages1@, il n'épargne ni l'une ni l'autre. Fi i l  sonne également 
l'heure d'une reprise de conscience personnelle sur 1 ~ 3  questions du jour. Pour 
Grand'Maison il y a toujours eu trois lectures néccsçaires: l'une, bibliqur et 
thCologique. L'autre, historique et sociale. La troisième est étliiq~ic et 

Les écrits de Grand'Maisoii sont des exercices de conciliation de ces bois 
lectiires qui, pour i'homine de foi qu'il itait, ne pouvaient être contradictoires. 

fa iq i i rs  ,rL>iid >lLiisoii. 

Allocution à I'occasion 
Avcc Graiid'Maison, I'Êglise de Saint-JérBme ne risquait pas de manquer 

de la  fète de la reconnaissance d'espiice. iI a prtmis. à tous ceux qui ont bien voulu faire l'effort de le lire et 

charles ~ ~ ~ ~ i ~ ,  1947. I'entenclrc, d~ di.iouvrir de grands territoires, un cliamp grand ouvert, oii 
toute la vie humaine pouvait s'installer. Beaucoup de chrktiens, souverit 
insatisfaits des attitudes et des choix de l'Église, ont conservé un sentinlent de 
confiancc cnvcrs Elle parce qu'ils voyaient des Iiornn~es comme lacques 
Grand'Maison Lui étre fidele. 



II y a également chez lui u n  c8tt poète qui coliabite facilement avec le 
sociologue: cliaque personne, chaque groupe, chaque situation posskdant de 
nombreuses harmoniques que la poésie, ou les mots ont des sens ntultiples, 
peut mieux r r ad~ i r e '~ .  

Dans Mitnii de In vie1" Jacqiies Grand'Maison avait ainsi décrit le socio- 
logue engagé : il est lutteur, amoureux et pacifiai-it. La guerre, la paix et I'anioui 
sont nécessaires, rappelle-t-il, niais non sans règles. 

Jacqiies Grand'Maisori a ézk maintes fois lionoré poux sa contribution A la 
sociologie et A la théologie : il est professeur émerite à la Faculté de théologie 
de I'Universitk de Montréal. II a reçu un doctorat honoris carrsn de l'université 
Laval pour l'ensemble de son oeuvre et ie grand prix Desjardins, dans la 
catkgorie créateur, pour son engagement social et l'ensemble de son œuvre 
litteraire. 

Très rapideiiient, l'évêché de Sairit-jérdme devint une ruche: les portes étaient 
grandes ouvertes, on y entrait. on en sortait, on se retrouvait là dans un 
couranl puissant, sur u n e  grande place publiqiie où chacun pouvait apporter 
ses produits et emmagasiner ceux des autres. Derriere un regard intelligent, 
prote@ par un certain sens de l'humour et soucieux de donner l'exemple du 
travail acharne et quotidien, h/Iv Frenette dirigeait sans en avoir l'air toute 
cette troupe intel.ligente, active et parfois désordonnée. 11 ne retenait pour lui  
aucune idée, n'avait aucun souci de soigner son image. Coiiirne un pérc, il 
Ctait fier de ses enfants et leur donnait le mâuimiim de liberte qu'uii évèque 
peut donner. 

Eii 1954, avec Rita Maurice, il réalisa qu'il pouvait convaincre mênie des 
laïcs de le suivre. 

1954 niarque l'arrivée d'une femme qui va marquer la vie des 50 premitres 
artnées d u  diocèse de Saint-JérUmc. Rira Maurice liabitait à Moiit-RoUand et 
militait déjh dans un engagement d'action catholique ouvrier avant la création 
du diocèse. Elle avait participé à des comités diocésaitis d u  diocèse de 
Mont réal. 

La ]OC était mkre de presque tous les mouvements d'Action catholiclue 
anadiens. Et son père spirituel érait l'oblat Henri Roy, vicaire 3 Saint-Pierre- 



Riia 
ça retraite 

Dcurs de Mg 

Apôtre de Montrial, qui avut suivi les traces de Joseph Cardijn, de Belgique. 11 
a kt6 qualifié d'ic agressif et de bousculant )), (( insaisissable et eiivoÛtantl9 i } .  On 
lie saura jamais si ces qualités avaient marqué la jeune Rita Maurice: on soup- 
çonne bien toiitefois qu'une lemme, en 1950, pouvait avoir toutes ces qualités 
mais qu'elle dewit les exprimer avec discrétion. En 1931, Roy avait fondé une 
section JOC féminine dans la paroisse Saiiit-Alphonse-d'You1dle. Dans Mont- 
Rolland, l'ouvrière Maurice s'occiipait activement des ouvrikres locales. 

En mai 1952, eue participe i u n  premier comité de ]OC organisée par le 
diocèse de Saiiit-lérbme. On voudrait bien la réquisitionner pour la pastorale 
ouvriere diocksaiiie, mais eue a des responsabilités familiales qui ne le lui 
permettent pas. 

Le 18 octobre 1954, elle devient secrétaire diochaine d'Action catholique 
et vient occuper son bureaii, dans la rotonde, rue du Palais, avec le secrétaire 

Mauriic prend de I'évêque, le chancelier, la permanente de la JOC et de la JEC, Marie-Paulc 
. Elle reçoit des Dagenajs. Depuis cette époque, Rita Maurice a assuré, par sa permanence, la 
Charles Valois. 

naissance et le développement de diwi.nes d'organismes et de services. 
Kita Maurice a pu troiivcr eii Mg Frenette le «prophètei>, l'liomme qui 

faisait confiance ailx laïcs, qui s'est toujours intéressé aux problèmes 
ouvriers20. Son expkriei-ice est si vaste, si englobante qu'on ne peut que 
souhaiter qu'eue songe a rediger des mémoires dont l'histoire de l'Église du 
Québec ne pourra que profiter. 

Paul-Emile Charbonneau est né à Sainte-Therése, Iç 4 mai 1922. Aprts ses 
études ail Séminaire de Sainte-Tliérèse et sa tliéologie au Grand-Séminaire, il 
est ordonne le 3 1 mai 1947. 11 devient aussitôt professeur a u  Sémi.naire. Il 
étudie au  CollPge canadien, A Rome, à partir de 1949.11 est rappelé des études 
pour occuper le poste de directeur des étudiants en octobre 1950,A la suite du 
départ de Paul Grégoire qui ira occuper le poste d'aumônier des étudiants de 
l'Université de Montréal. M. Charbonneau chiera rapidement son poste à 
Maurice Leroux pour se consacrer 1 la direction spirituelle des Ctudiants. 

Mg' Frenctte viendra le chercher en 1953 c t  l'jnstallera dans les locaux de 
I'évêche: c'est la pkriode très active oii on mène des Congrès eucharistiques A 
travers tout le diocèse (de juillet 1953 A juin 1956). Voici Ics objectifs donnes 
par MF FrenetZe A ces quatre grands ralliements: 



iM!,? ~,aiii-EmiIe 
NI'' Emilicn Fre 
chanoine Paul I 
Collîciioii Paul 

Cliarbon 
:nette, 
,abelle. 
Labelle. 

La Fête du Christ-Roi nous invite à lancer imrntdiatenient cette grande 
offensiv~ eucharistique el mariale pour la sanctification de nos fanidies et, par 
suite, pour l'obtention de iiombreuses vocations sacerdotales et religieuses. 
(Rcvi ie  aichuristique du clergé, décembre 1952, p. 627) 

Le theme général des quatre annees de cotigres était : « Fainde eucharis- 
tique et niariale: jardin de vocations>>. C'est aussi le inornent où Fernand 
Duiiiont commence ses travaux de sociologie sur le territoire du dioctse. 

En 1954, Paul-Émile Cliarbonneau devient curé de la caihédrale2' et 
membre di] chapitre. MW Charbonneau raconte qu'un jour Mg Freiiette arrive 
dans son bureau et dépose une pile de volumes concernant la Mission de 
Frai-lm. II a décidé de mener une teUe mission dans son diocèse. Mar Char- 
bonneau répète encore aujourd'liui qu'il en fut soufflé. 

Apres la Mission, on met sur pied le Conseil diocésain de la pastorale (fin 
1959). Mg Charbonneau en prend la direction. Ce conseil regroupe toiis les 
secteurs d'activités [lu diockse (cliarité, éducation). les vicariats forains, les 
prttres, religieux et religieuses. Dans chaque vicariat forain ou zone, il y a des 
commissions régionales qui font LUI travaii similaire. Mais dPs  le 24 novembre 
1960, il est élu évêque auxiliaire d'Ohawa. 11 devient évêque de HuU en 1963. 



Le congrPs eucliarisiir~uc 
de 1956, à Saint-JerGrnc, 

au Parc Melançon. 

A partir de 1953, Paul Manseau liabite I'évCchi. I-iabiter est, dans son cas. un 
mot qui n'a pas tout son sens, ar Paul Manseau passe à I'évéché. Il travaille 
a u  euvres sociales dans ses bureaux de Saint-Iirbme, y mange souvent, y 
dort parfois. Si on veut lui parler à l'évêché, il faut le prendre au vol. 

Paul Manseau est né le 25 dkcembre 19 16 à Hull. Il fait ses études classiques 
au coUege Sainr-Alexandre et sa théologie a Ottawa. Ordonné le 3 juin 1944, il 
devient d'abord vicaire de la paroisse Saint- Josepli de Wrighhille, à Huü. 

En 1945, il devient ie vicaire de Brownsburg. Et de la, il va entreprendre 
des études en sewice social i l'université de Montréd. En 1953, alors qu'il est 
au milieu de son travail de maitrise, il crPe un Service Social diocésain. II 
prend la reltvc des sœurs du Bon-Conseil, collabore avec sceur Marie-Paule 
Mouton, M"'9olande Martineau et GabrieUe Taillon. La Fedération des 



c-suvres de Charité qui était au début entre les mains de Mg' Philippe Labelle . 
revient sur son bureau en 1953, de méme que la Saint-Vincent-de-Paul. 

En 1963, il  met sur pied Fainilia, qui avait pour but d'acquérir des 
inlmeubles qui abriteraient les différents services sociaux offerts à l a  popu- 
lation. Familia administre toujours les bureaux des services sociaux. Grice à 
une saiiie gestion de ces immeubles, Familia a accumulé des profits qu'elle 
redistribue maintenant. En 1989, les soinmes distribuées depassaient les trois 
quarts de million. Au sujet de Familia, le chanoii-ie Manseau avait dit: 

J'ai !'impression que Faniilia (St-Jkrbrne) Inc. doit coniinuer de s'organiser, de 
fonctionner dans ce but (fournir à des œuvres de bien-&tre les moyens matériels 

Paul MA nseau. 
iinmobiliers) et d'étre, dans une certaine niesure, a la disposition du Conseil de 

CoUection Yolande Martineaii. 
13ien-Être et de ses œuvres-membres afin de leur fournir I'habitaijon ou ces 
œuvres poiirraient lonciionner. L'unification du travail à ce iiiveau devrait 
donner de très bons rCsi~ltats?~. 

Jean-Paul Diiquet, membre du conseil de Familia, en parlant justement de 
ces résultats et de MF Frenette, disait: 

EII dépit de ses (Mu Frenette) réserves envers tout projet h la inoindre saveur 
capitaliste, il ne les (fonàateurs de Faniilia) citerait pas nioins en modPle pour 
avoir su, tout cn venant en aide aux euvres  socides laissées poiir compte par 
l'État, faire fructifier un patrimoine unmobilier que l'Église diocesaine nr 
voulait ni  de près, ni de loin, continuer à gérer?". 

Les fondateurs de Familia sont Rodrigue Benoît, René-MT. I-Iéliert, Gaston 
Laurier. Jean-Paul Léonard et Jacques Maisonneuve. 

En 1964, Paul Manseau devient le procweur di] diochse. En 1967, il est 
nominé membre di] Conseil des Consulteurs du Sémitiaire de Sainte-Thérese. 
II aura iin r81e important à jouer dans la vente du Séminaire au collPge Lionel- 
Grouix. A l'âge de 51 ans seulement, la mort le fauche subitement. 

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'en 1968, les évêchés du 
Québec ont crée près de 500 paroisses. Près de 75 % de ces créations sont des 
démembrements d'anciennes paroisses. Les deux tiers des paroises ont main- 
tenant moins de 2500 paroissiens. 

MF Frenettc rravaillera dans ce courant provincial en créant IG paroisses. 
En voici la liste : Notre-Dame de i'Assomption, C ~ u r -  immaculée-de-Marie, 
Sacré-Cmur, Notre-Dame-de-Fat.ima, Saint-EugPne, Sain te-Marthe-sur-le- 
Lac, Saint-Michel-de-Wentwortli, Notre-Dame-de-la-Salette, 1-luly Family, 



Saint-Pierre, Saint-Rédempteur, Christ-Roi, Très-Saint-Sacrement, Sairit-Jean- 
Baptiste, Holy Cross, Saint-Espritz5. 

l?mi/i~:n FI-eltcne, ie eo,7ciIc* l/n/icun II C'I /e synode dc r967 

La consultation des evêques, pour le concile Vatican II, se tint entre le 17 mai 
et le 5 juin 1960. Les rkponses de Mg Frenette A cette consultation sont assez 
peu marquantesx. Tout le monde a été surpris par l'annonce de Jean W I I ,  les 
évêques comme les autres. Mais en 1962, a la veille de l'ouvertui-e du concile, 
MEr Frenette organise des rencontres régionales et une grande assemblke 
diocesaine oh les clirétiens du diockse parlent des rélormes qu'ils souhaite- 
raient: eues portent principalement sur la Liturgie, la préparation aux sacre- 
ments, les messes dominicales et spécialement la préparation au baptême. On 
croyait alors que ce Concile allait plutôt épousseter le mobilier. 

A partir de novembre 1960, la commission centrale, où siège le cardinal 
Leger, se réunit. On sait que le cardinal LCger joua un rôle important pour 
amener les Pères à se pencher sur la théologie fondanientale de l'Église. Son 
conseiller et tliéologien André Naud l'assistait de sa puissante réflexion 
thdologique. 

La 1" session eut lieu du 11 octobre au 8 décembre 1962. La seconde, du 
29 septembre au 4 dkcembre 1963, i la suite du dkcès de Jean XXIlI et de 
I'élection de Paul Vi, le 21 juin 1963. La 3' session eut lieu du 15 septembre au 
2 1 novembre 1964. Et la Je, du 14 septenibre au 8 décembre 1965. Le synode 
des &eques eut lieu du 29 septembre au 29 octobre 1967. 

Mgr Frenette participa aux  différentes sessions di1 Concile. Il formait, dit- 
on, avec Mg'$ Coderre et Caza, un trio canadien bien identifié. Ce trio aurait 
ten tP de différentes façons mais sans succes de convaincre le cardinal Leger de 
se faire le porte-parole des dvêques canadiens. Les kvéqucs apprenaient dans 
Saint-Pierre même A faire collégialité. 

De toutes les réformes qui suivirent le concile, la reforme liturgique fut la 
plus facile à réaliser. Elle avait d'ailleurs été amorcée sous Pie H I .  LR 7 mars 
1965, le dioctse de Saint-JérGnie inaugurait ses réformes liturgiques: le 
célébrant regardait le peuple de Dieu et le peuple de Dieu le regardait.. II =&ait 
se tenir debout plus longtemps, a plusieiirs moments de la céltbration. Il allait 
s'exprimer, parler, chanter. II allait comprendre ce qui se passait et avoir un 
contact direct avec la parole révélée. 

Des liommes comlne Claiide Lederc ont beaucoup contribue (i I'irnplan- 
tation d'une liturgie nouvelle. COffice de liturgie et de catéchese, à partir de 
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1968, avec des hommes con-ime l'au1 Labelle et Pierre Bergevin, fournissait aiut 

paroisses les outils nécessaires aux prêtres de paroisses qui, selon Claude 
Leclerc, (( ont été adniirables dans la rkforine liturgique i i .  

Le 6 août de l'année suivante, Paul P'l allait lancer le motu proprio Eccksiœ 
snncræ où on verrait ce même peuple prendre une place importante au milieu 
diai; papes, des évtqiies, des prêtres. Les églises du Québec et ceUe de Saint- 
JGrOme en particulier allaient vivre intensément cette redéfinition du peuple 
de Dieu. 

Et 3 l'automne de 1966. l'Action catholique du Qukbec allait crouler dans 
une crise dont elle ne se remettrait pas. On lui délégua d'urgence une con-imis- 
sion de chirurgiens qui prit le nom de son plus illustre laic, Fernand Dumont, 
et où Jacques Grand'Maison jouerait un r61e capital. Le diagnostic des 
spécialistes Crait si vaste, si cotnplexe, que les comrnjssaires refusaient eux- 
iiiCmes de tirer une conclusion : (< . . . il serait inutile et même illusoire de 
prétendre nous résume$' pi. 

Le diagnostic est très sévère : 

. . . le chiffre annuel des vocations sacerdotales (pretres diocésains et religieux) 
est passé, dans notre Eglise, de 2000 en 1946 i un peu plus d'une centaine en 
1970; la moyenne d'ige des permanents de l'institution se situe aurour de 55 
ans; le décrochage massif d'avec la pratique religieuse s'opkre chez Ics plus 
scolarisés, les plus urbanises, les moins de irente ans, les i~ouvel.lcs élites et les 
porteurs de la nouvelle culture; le Iaïcat organisé connaît une chute de 
participation sans précédent; un grand riombre de paroisses et d'autres 
insti~utions religieuses doivent consacrer d'énormes énergies à éviter une failhie 
fmanciére; un grand nombre d'enseignants des écoles confessionnelles fuient 
les iAclies de ~ techese ;  les témoignages chrktiens individuels ci coUectifs se 
raréfient; aux yeiui de plusieurs, l'Église sjw~bolise uii monde en train de se 
liquider". . . 

La JEC avait I'irnportance de son poids: sur les 30 000 militants des 
mouilemeiits spécialisés (JEC, JOC, JKC, MTC, ACR et Renouveau chrétien) 
les delui tiers etaient des etudiants et le quart des ouvriers. Les autres rnou- 
vements regroiipaient environ 3000  militant^'^. Comme polir les autres 



milieux sociaiix, les étudiants engagés dans le ((militantisme» refusaient pro- 
gressivement uii engagement ecclésial permanent, universel et organisé. On se 
tournait lentement pour un tel engagement vers des mouvements à caractkre 
social, politique ou culturel. Et comme la hikrarchie n'avait plus les discours 
englobants d'autrefois, le discours sur la Cité occupa une place laissée vide par 
I'EgIise officielle. 

Et il n'était pas question de mettre sur pied des structures juridiques con- 
fessioniielles visant à contrebalancer les structures IaYqiies3': on semblait 
favoriser l'émergence de regroupements non structurés de ressourcement 
spirituel. L'aun-iônier était sur la corde raide, tiraillé entre la solidarité avec les 
jeunes ou avec la hiérarchie. 

Nlait-on réduire l'action de la jEC a une prise de conscience individiielle, 
sans action sur le terrain politique3' ? Pourrait-eue devenir un mouvement de 
pression? Même les plus f u t 6  des thCologiens et des pasteurs htsitaient: on 
voudrait les laisser libres mais kgalement soucielu:  ad^ découvrir et de suivre 
Jésus-Clirist à travers l'action engagte}). Er que devrait-on dire à ces jeunes 
engagés qui se situaieni aux confins du religieux et du politique? Ils étaient 
tentés de mnfondre leurs propres objectifs sociaux avec les objectifs de l'Église. 
Y aurait-il d'autres possibilités que de les laisser se détacher de 1'figiisP ? 

La JEC devint une arène pour une confi-ontation qui allait durer 10 ans. 
Déjà, en 1956, les evkques refusaient de confirmer iin aumhnicr national dans 
ses fonctions. Plus encore: ils rehsaient de finaticer l'Action catholique telle 
qu'ils la voyaient. 11 y avait beaucoup d'action, mais, selon une majorité 
d'entre eux, elle n'était pas catholique. 

Les dirigeants eu-memes, du moins les plus influents, commençaient à 
réa6ser qu'ils avaient utilise l'Église pour crker de multiples services à la Cité 
qui avaient maintenant l'fige de quitter la ((maison » et de voler de 
leurs propres ailes. Une grande partie de ces dirigeants passaient d'ailleurs de 
l'Êglise aux services qu'ils avaient créés. Surtout dans le syndicalisme, le 
journalisme et la politique active. Plusieurs mouvements auraient dû se 
saborder, quelques-uns le firent, dont la TEC de Saint-lérôme. 

Au fond, 1'6glise du Quebec leur dit d'aller se faire financer par I'hat 
puisqu'ils voulaient maintenant faire vivre ce nouvel État. C'hait l'État qu i  se 
voulait maintenant la Cité Totde, ce qui avait eté le rêve de l'Église catholique 
du  Quebec depuis Mg Bourget. Le projet avait change de camp. On n'allait 
plus au Ciel, nn allait à Québec3'! 

Les évéques, ou une certaine majorité d'entre eux, auraient-ils préféré lire 
autre chose dans les ccinclusioiis du Rapport Dumont? «La vocation des 



chrétiens du Quebec n'a pas seulement a eîre vkcue B l'intérieur de l'Église 
univer~eile~~. s 

Les clubtiens du Québec ne seraient plus des pensioi-inaires a plein temps 
de l'Église. 

Qiiand les commissaires disent: ((nous disons que la qiialitk de la vie 
ecclksiale dépend dans une large mesure de la qualité de la mission des clire- 
tiens au cceur des enjeux Ics plus vitaux du monde et des sociétés particu- 
l i è r e ~ ~ ~ .  . . ),, qu'ont compris les évkques3' ! 

Et quand le rapport dit: 

Notre orientation dr fond s'est concentrée autour de la tâche première de 
I'évangélisaiion : le signe par excellence de la présence active du Christ dans le 
monde, c'est d'abord la n e  fraternelle de chrétiens profondément solidaires 
dans leur foi, leur espéralice et résolument engages dans les projets humains de 
libération et de dkveloppemeni de leirr société. Encore ici, I'Evangile nous 
amhne à renverser les prioriiés habitueUesjs.. . 

En 1970, des projets de libbratioil, cela voulait dire quelque chose d'assez 

Ce qui avait débiité par urie crise tres localisée avait donné naissance à une 
remise en question globale. Tout était remis sur  la table. On avait offert une 
oreille à un laïcat en crise: il avait parle de tout. Le rapport de la commission 
dcvenait une sorte de remise en question totale, coinme les évêques l'avaient 
vécue durant le concile Vatican II. 

Le Rapport Dumont n'avait rien à dire sur la JEC. Il constata que «la 
Jeunesse ouvriPre chrdtieiine et le Mouvement des travailleurs chrétiens sont 
ICS deux seuls qui conservent l'ensemble des caract6ristiques fondainentalcs de 
cc type d'aposrolatJ"n. Pour le milieu étudiant (secondaire, collégial et 
universitaire), eue se coritenta de renvoyer la balle aux autorités scolaires pour 
les inciter à un réaménagement des horaires des programiiles et du régime de 
vie. Elle croyait qu'aucune reprise ne serait possible sans cela4'. 

Durant les travaiuc de la Coinmission, la JEC de Saint-Jérdme s'était 
impliquée dans l'occupation dii cégep Lionel-Groulx. Réal \'aliq~iette"~ avait 
écrit un document sur le pouvoir ktudiant que Le Devoir avait repris dans son 
édition du 16 octobre 1968. Valiquettc réalisait que le combat mené par les 
etudiants ne pouvait se faire à I'interieur des structures de l'Église. II disait: 

11 faut donc que les clirétjens s'engagent dans la société actuelle du monde 
étudiant et qii'ils cessent. comme groupe, de vouloir faire de la politique a u  sein 
des s t rumes  de I'Lglise"3. 



Pour Valiquene, les jeunes chretiens devaient maintenant se retrouver dans 
de petites conimunautks de foi oh ils pourraient se ressourcer. Mais le r61e 
d'organiser les jeunes revenait maintenant aux syndicats. Et aux conseils 
Otudianrs. 

En novembre 1968'Aes curés et des vicaires de paroisse écrivirent au 
directeur de la pastorale diocésaine pour questionner l'action de la JEC, par- 
ticuliérement durant l'occupation du cegep Lionel-Groulx. L'équipe dio- 
césaine décida lie pas prisenter son budget et de rompre avec I'Gglise 
diocésaine. 

Les premières vingt aniiées du diocèse et I'kpiscopat de Me  Frenette furent lin 

bouilion perrnar~ent"~. 
Tout fut entrepris et tour fut entrepris presque en mêrne ternps. Tous les 

projets se chevauchaient ou se développaient en parallèle. Les cons t r~c t ions~~,  
les organisations structurelles, les grands projets. les Ctudes, les implications 
dans les crises socio-~conorniques, les remises en qiieçtiori consécutives au 
Concile. 

Climat d'emrnknagement, de restauration. de réamenagement: la farniüe 
etait constamment bouleversée par l'arrivée de nouvelles personnes, de nou- 
veaux projets. de noilveaux défis. Comment cet homme d'allure si hèle a-t-il 
yu siipporter une teUe intensité de vie durant de si nombreuses années? 

Il écrivait à un dininariste: 

Et je prépare notre graiide Mission d'automne 1959, notre souscriprion d'aii- 
tomne 1957, et plus immediatement l'agratidisserncnt dc I'ÉvédiC, du Cenire 
diocésain et la Construction d'une innison de retraiies fermkes qui sera durant 
l'&té le centre de nos œuvres de vacances A cinq milles de Saint-)ér&me'7. 

Ut1 chef J'orclrc=\.~ 

A l'occasion du 30' anniversaire du diockse (27 septembre 198 1 ), en prksence 
du cardinal Léger, de Mg' Freiiette, de MF Paul-Émile Charbonneau et de 
Mu Charles Valois, lacques Grand'Maison a parlé du premier évéque de Sairit- 
Jérbrne comnie d'un chef d'orcliestre extraordinaire. 11 a rappelé ce trait 
d'humour de Mu Freiiette qui disait: «Je suis le chef, donc il faut que je 
suive. a Comnie bien des diocésauis des premiers temps, l'évêque qui créait des 
mouvements était lui-même eiitrahk dans le mouvement général. 



Mg Frenette n'était pas un directil: des liornmes et des fenimes d'une rare 
capacité d'action pouvaient tres bien vivre h ses cbtés, sans gêne, sans se sentir 
ii~iiitts. ri chercllait sans doute parmi tous ces gens, tous ces projets, un st.yle 
p~irticulier 2 son cghse. À Saint-JérOme, à l'évêché, au Centre diocésain, au 
Service Social, au Skn-iinaire, 1i l'Estérel, dans les couvents et dans les 
presbytères, ces années ne furent pas des années d'ennui. Il y avait toujours de 
la place, une table de travail, u n  téléphone, et sur la table un bout de papier4" 
sur lequel on pouvair trouver le risurné d'un p r~ j e r "~ .  

Mais Émilien Frenette n'était pas non plus un homme de la planification 
integrée. II &rivait peu de tcxtes officiels. Ses discours étaient surtout des 
successions de thèmes trPs divers, reflétant bien tous les dossiers qui étaient 
ouverts siir sa table. XI donnait parfois l'impression de chercher une ligie f'e"e"e avec deux 

directrice, et dans ses projets et dans ses discours: son respect de la liberté des confrkres : Mo Percival Cam, 
AlC~ed Langlois et le niinistre 

autres l'amenait sans doute A tenter de la lire dans des coilrants i.rès divers. Paul David Bier, 
Le troisième successeur de M@ Frenette, Mgr Gilles Gzabon, a lui-même 

tenté d'identifier les caractéristiques de l'Église de Saint-JérGme qii'il a reçues 
en héritage de ses trois prédécesseurs. \Toici les traits qu'il a retenus: 

Une animation pastorale qui s'appuie sur une coniiaiçsatice du milieu. La for- 
matioii d'un laïcat engage et assumant ses responsabilités envers le monde et 
dans I'$glise. Une attention constante au développement social du milieu. La 
m.ise en valeur de la coresponsabilitb évêque, pretre, diacre ei laïc en pastorale. 
La reconnaissance de l'apport spécifique des religieux et des religieuses a la vie 
de notre Église. La place centrale de la Parole de Dieu et l e  sens de l a  mission 
dans la vie des comiiiunautésw. 

Tous ces rsaits de caractPre ont pu s'épanouir parce qiie le premier évéque 
de Saint-Jérôme était un  homme de liberté. 

A ce rythme, un homme s'épuise. Au début de 1968, il accepte u.ne équipe 
composée d'ut1 qiiaiuor miisclé formé de vicaires kpiscopaiix: Jacques Grand' 
Maison, comme vicaire géiiéral, Roland Guuidon, pour les affaires adminis- 
tratives, Viateur Raymond, pour les questions de personnel et de nominations, 
et Jacques Lépine, pour le clergé et les communautés religieuses. Les trois 
derniers deviennent des vicaires épiscopaux, avec des pouvoirs préws par le 
droit canon. En 111ars 1968, Mg Frenette prend un congé de 15 jours: on croit 
qu'il s'agit du premier arrêt depuis sa nominatioii comme Pvêque. Une 
assemblée du presbpérium se tint au collége Lionel-Groulx: on se demandait 
si Mgr Freiiette avait encore la santé nécessaire pour gouverner. 



M@ Frenette au milieu de 
patrons et d'ouvriers. A sa 

droitc, MW Philippe LabeUc; 
h sa gauche, l'abbé Paiil Labelle. 

Campagne de souscription pour 
le fonds diocksain. M" Frenette 

s'adresse aux eniployés dc la 
Dominion Kubber, Regcnt 

Knitting et Papiers 
Roland. 1954. ADSI. 

La précarite des finances place souvent les leaders dans des positions dificiles: 
ce fut le cas de MF Frenette. 11 avait cree une serie d'institutions, en avait 
supporté d'autres. 11 avait multiplié les projets. Supporté le perfectioiiriement 
de son persoiinel. 11 failait beaucoup d'argent poi1.r faire tout cela. 

A la fin des annies  1960, il faut faire face a des déficits d'opération qui 
augrnenient de plus en plus. Lorsque les administrateurs financiers réalisent 
que le gouvernement est acheteur pour le Séminaire, ils veulent h tout prix 
éviter que le gouvernement ne s'approprie l'jnstitution pour une chanson, 
comme semblent vouloir le faire les iiégociareurs de Québec. Cette iiistitution 
a vécu de trois sources autres que les frais d'instructiori et de pension : les 
sacrifices des pretres, les quêtes auprEs des diocesains à partir de 1951 et des 
subventions gouvernementales. On veut s'assurer que chacu t i  en retirera sa 
juste part. 

Dans la transaction, les parents ont rkcolté largement car on leur laissait en 
main une institution de qualité. Les subventions furent établies d'une façon 
stricte par MF Maurice Saint-Louis et les négociateurs du gouvernement. 
Quant h la part des djocésaiiis et de l'évêque de Saint-Jérôme, elle se chiffra à 
t,6 M. 

MF Frenette souffrit salis doute beaucoup des intentions qu'on lui prêtait 
d'utiliser cet argent pour combler le déficit du diocese. Mais il pouvait tou- 
jours dire que le diocèse avait supporté le Séminaire depuis 1951 er qiie ce 
retour d'argent etait légitime. Lorsque les évêques 1-Iubett et Valois se tour- 
néreiit vers l'éducation de la foi dans les écoles, en engageant de nombreux 
agents de pastorale, ils continuaient, d'une certaine façon, l'œuvre de  
M. Ducharme. 

Claude Brun, un journaliste de bonne reputation traitant de la vente du  
Séminaire, avait parlé d'un esprit déinocratique qui s'installait dans les 
structures diocésaines. Grice a cette liberté laissée aux médias, la population 
avait mieux compris les enjeux de la crise qui  se déroulait dans l'Église de 
Saint-Jérôme. Jean-Paul Duquet, un autre bon journaliste, Fut m2nie engagé 
par I'évtche durant un certain temps, ce qui témoigne de la liberté 
qii'octroyait MF Frenette a ses employks. 



La Grande Mjssion de Saint-Jérôme se prkpara 3 partir de 1957. On niit sur 
pied 5 commissions spécialisées : prédication, liturgie, apostolat laïque, action 
sociale et éducation. On semblait s'inspirer de cerraines missions de France, eii 

particulier celle de Pau (1954), de Roubaix (1954), de Calais (1955) et de Lille 
(1958)51. 

La Mission est prkcédie, au printemps de 1959, d'une pré-mission qui 
comprend deux activités: un triduurn et un engagement solei-inel A la catbk- 
drale. Le 10 mai 1959, MF Frenette avait écrit une lettre pastorale. 11 doline les 
objectifs de la mission qui devaient permettre une conversion des fidéles mais 
aussi une niise en place d'une organisation d'Église: 

. .. inobilisation et coordination de toutes les forces spirituelies du diocèse pour 
sanctifier toutes les lmes et tous les milieu de vie. en les pknétrani plus 
profondément de l'esprit et de la \ i c  du Christ, par l'action d'une Église bien 
iinie et bien vivante.. . 

Le 7 juin 1959, une grande cérémonie d'engagement d'apdtres se tient à 
la cathédrale. Au total, 1696 personnes ont signé un eiigageinent. De la 
paroisse cathédrale, on compte 173 personnes, de Sainte-Scholastique 124, de 
Sainte-Anastasie, 121, de Sainte-Adèle, 109. La paroisse de Sainte-TliérPse 
n'inscrit que  35 personness'. 

Tout cela ressemblait à une veillée d'armes. Ou à une préparation à la 
guerre: on utilise des expressions conlme ((effort de guerre totale, cons- 
cription générale, tous au front, niobilisation des forces apostoliques, offensive 
spirituelle, arracher le monde à la mort, aux ténebres, au péchP, à l'isolement, 
livrer le bon combat, soldats ii-iodernes du Christ et de son Église». 

Plusiems, après la mission de predication d'aiitomne, diroiit que c'était un 
doublé qui  a créé de la confusion. 011 préparait le même par l e  même. 

La phase de prédication se tient du 5 au 22 octobre 1959. Dans un tex-te de 
rapport annoti. de la main de Mgr FrenetteS3 on parle, à propos de la 
prédication, de gens déroutés: les prdcùcateurs comme les fidèles sont surpris, 
y lit-on, parce qu'oii s'attendait a autre chose. A entendre le tonnerre, à voir les 
Pclairs. biais le prkdicateur devait être serein et l'auditeur ne pas rencontrer 
« I'amertume des prddicateurs,,. La participation est evduee 5 50 ou 60% des 
adultes, mais parfois on parle de 25 %. La participation confirme peut-être les 
conclusions de l'enquéte sociologique: les noyaux durs sont au rendez-vous, 
surtout à la campagne. Les paroisses plus éclatées des viUes participent moins. 

i.ES QUATRE PREMIERS ~VEQUES DU i3io~È'iil: 3 35 



On y trouve cette remarque intgressante er Ctonnante: K .  .. c'est la situation 
économico-sociale du inilieu qui a empêché la prédication d'avoir des résul- 
tats plus positifs n. 

Il semble y avoir une confusion autour du mot «mission W .  Tout le monde 
connaît bien les retraites paroissiales. Oti emploie le mot ~nission pour parler 
du travail apostolique daiis les pays de missioli. Les messes dans les iisines 
semblcnt un coup médiatique mais on doute que cela puisse se maintenir. 
Même remarque pour le travail aupres des chauffeurs de taxi et des employés 
d'hhtel. 

-A Parmi les succis liturgiques: les cirhnonies de dnovation des uvoeuxx de - - . . 
Roulotte des Laurentides, mariage. Pour ce q u i  est des forums, ils furent un  sucds. A Lachute, il n'y en 

Plioto G. Allaire enrg., eut pas ?I cause de la situation sociale qui aurait pu rebondir. Le forum après 
Saint-Jérôme. le sermon amène A une coiicrétiçation de la predication en fonction du milieu 

social de la paroisse. 
Les visites dans les foyers par les prédicateurs ont suscite une inquittude 

chez le clerg6 des paroisses. La messe communautaire semble maintenant une 
chose acquise. Pour ce qui est de l'action apostolique, le xapport est assez 
négatif. On se cherdie, et les comités de sociologie n'ont pas levé. 

La retraite des jeunes a éte uri succès quasi absolu dans toutes les paroisses. 
On réalise que les mouvements de jeunes sont devenus pu.issants, mais on se 
demande aussi quelle sorte de formation les aumbniers donrient à leurs chefs. 

Maurice Matte était né A Lac-Mercier près de Québec (25 juillet 1923). Ti avait 
fait ses Ptudes au séminaire de Sainte-Thérèse et, apres son ordination, en 

f 1948, était devenu professeur dans la même institution. En septembre 1951, 
alors que le diocese vient tout juste d'être crCP et Mg' Frenette intronisé à 
Saint-Jerôme, il part pour Rome. Il complétera son cycle d'études en France. 
II reviendra en 1952 avec une licence en philosophie. 

Son retour au séminaire marque une étape dans l'enseignement de la phi- 
' losopliie er des sciences sociales. Maurice Mane est très critique vis-à-vis du 

climat social et politique du Québec de la fin des années 1950. Il se soucie 
surtout d'ouvrir l'esprit des philosophes ZI la vie en société. L'enseignement 

L systkmatiqiie de la philosophie en vue di1 baccalauréat ne l'attire pas trop. 

Maurice Matte. Un homme de blgr Frenette, toujoiirs 3 I'affCit de prêtres formés aux derniires sciences ct 
rtflexion. 1971. ~fi~leciion techniques, vient le chercher en juin 1957.11 occupera le poste de secrétaire de 

Moiiiqiie et Andrt Cardinal. la Grande Mission, sous la direction de Paul-Émile Charbonneau. 11 y avait eu 



alors des changements importants a u x  commandes de la pastorale. MF I'res- 
seault quittait ses Cotictions et mênie I'évêchi.. On va niaintenant voir 
M* Frenette donner priorité h des organismes de pastorale moderne. 

L'épiscopat de Mgr Frenette a \.u naitre ou se développer plusieurs formules 
d'engagement dans l'action. Ces i<mouvements~ étaient déjà bien implantés 
sur le territoire avant qu'il n'arrive: Mg Frenette ne les négiigea pas. Il leur 
accorda toute l'iii~portance qu'il pouvait". Ces niouvements de iiiasse faisaient 
une action concertée et souvent trés efficace dans certains champs: lutte à 
l'alcoolisme, lutte A la paiivreté, éducation de !a foi, soutien à la vie liturgique 
des paroisses. 

Et ils permettaient l'expression d'une pieté traditiontielle dans i'kglise de 
Saint-lérôme. La dévotion mariale, entretenue par des communautés reli- 
gieuses, surtout par les Oblats, au Cap-de-la-Madekine, allait continuer de 
s'exprimer dans le diocèse. Ce mouvement marial avait de fortes racines au 
xrx' siècle (Catherine Labouré, 1830 ; La Çalette, 1846, Lourdes 1858, 
Pontinain 1871, et la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 
1854), Pie XII (déclaration du Dogme de I'Assomptioti, 1950) e.t le cardinal 
Léger (rkcitation du chapelet) avaient crée un courant q u i  rejoignait le diockse 
de Saint-Jerame. Lies apparitions plus récentes, cornrnc Fatima (1917), et les 
messages secrets dont le dernier anrionçait l'attentat contre Jean-Paul II  
étaient connus dans le milieu; et les diocésains s'en inspiraient dans la 
pratique de leurs dévotions. 

Parmi les paroisses créées par kIg Frenefle, plusieurs portaient des noms 
au vocable marial: Notre-Dame-de-I'Assomprioti, Cœur-Immaculée-de- 
Marie, iMarie-Médiatrice. Notre-Dame-de-Fatima, Notre-Dame-de-la-Saletce. 
L'6vèque nommait régulièrement des aumôniers diocésains responsables des 
n-iouvements comme les Enfanrs de Marie. 

La seconde devacion était kvidemmen t celle au Cœur de Jésus. Son origine 
plus imrnidiate remonte à la fin du xi xe sikcle alors que Léon XII1 consacrait 
le genre humain au Sacre-Cœur de fésus (1 1 juin 1899). En 1907, le père 
Mateo s'&ait fait le propagandiste de la consécration des fainities an Cceur de 
Jésus. Chte dkvorion qui incitait chaque famille a afficher l'image du Sacré- 
C e u r  sur les murs de la maison familiale avait eu ici beaucoup de succ4s. Avec 
les ((ligueurs )> d u  Sacre-Cceur qiii étaient des homines engagés individuelle- 
ment et collectivement a nourrir leur vie spirituelle et h assainir le climat 
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moral de leurs paroisses, avec la contribuBon de revue comme Le Mejsnger di4 
Sacré-Cœirr dont la publication était assuree par les Jésuites (le pPre Léonidas 
Hudon, s.j.1, le mouvement s'orienta lentement vers un engagement social: il 
devint perméable aus techniques de l'Action catholique. 

Mp Frenette nomma plusieurs paroisses sous le vocable du Sacré-Ceur ou 
des vocables rattaches B la dévotion au Christ : Sacré-Cœur-de-Sainte-Tl~érk, 
Saint -R&depteur, Trés-Sain t-Sacreinen t. 

&rs dts rnolturnrrnu qui rejogliarr des ettrt,~ de vif 

Les <( mouvements w de piété étaient v6ritablement en mouvement vers des enga- 
gements qui rejoignaient le chretien dans son état de vie. Telles Furent les Foyers 
Notre-Dame. La piété mariale, le souci de vivre un état de vie (le mariage) et 
l'engagemeni en Église convergeaient dans une formule q u i  eut un grand succès 
et qui se prolonge aujourd'liui dans le Moiivement couple et famiiie. 

Tout nait autour de Albert Lapointe, p.s.s. et I'eglise Notre-Dame. Saint- 
)4r6me est rejoint par la vague en 1962 alors que M.  et Mme Fernand Bourassa, 
de Saint-Jérdme, en prennent la responsabilité. En 1965, ce sera le tour de 
Sairite-Thérèse, en 1967, Terrebonne, en 1968, Sainte-Scholastique, en 1975, 
Bois-des-Filion et Boisbriand en 198 1. L'abbé Rene Viau, qui a quittC lui aussi 
l'enseigi-iement au Séminaire de Sainte-ThérPse, devient le conseiller spirituel 
des Foyers et de plusieurs autres mouvements s'adressant aux adultes. Guy 
Champagne sera également trhs proche des Foyers Notre-Danie. 

Les Foyers Notre-Dame sont d'ailleurs au confluent de nombxeux 
mouvements qui ont rejoint le couple, la famiiie, depuis la PremiPre Guerre 
mondiale: conime Les Cercles de Fermieres (1915), les kcoles de parents 
(19391, la LOC (1939), le SPM (1941 1, les Lquipes de Ménages (1942), Le 
Service d'orientation des foyers (1945). On verra d'ailleurs MF Frenette 
harceler les Oblats pour qu'ils viennent semer tous ces mouvements daris son 
diocèse ct initier des prêtres séculiers, comme les alibis René Viaii et Jacques 
Grand'Maison, a ce travail de terrain. 

Entre ((les mouvements ii et l'Action catholique ginirale (ACG), il y avait 
toujours un certain flottement dans I'Eglise du  Québecss. 11 est possible 
aujourd'hui, avec du recid, de reconnaître que tous ces niouvements avaient 
fait del'action er que cenaines de ces actioiis avaient apporte des changements 
importants dans la société. Mais on avait de la daculté, en 1950, A tracer les 
frontières entre Action catholique, Action catholique générale et Actioii 
cati~olique sptcialisée. 



Quelquçs-uns, comrne les Lacordaire et Sainte- Jeanne-d'hc qui avaient 
pris la relève des croix noires de  temperance et mis en valeur la revalorisation 
de la personne sont a l'origine, dans le diockse, de la création de la maison 
Dotnrémy et du travail fait auprès des toxicomanes. 

L'Action catholique spécialisée avait aussi certaines assises. Auprès des 
itudiants par la JEC, des ouvriers avec la JOC et la LOC et auprès des agri- 
cidteurs par la 1'Aciion catholique rurale. Le milieu independant aurait bientôt 
ses structures. 

On a encore de la peine h faire ilne liste exhausrive de tous les services que 
ces mouvements engendreront. Grâce aux premières enquêtes de la LOC et de 
l a  JOC, on identifie les besoins des trauailleurs et on n'hésite pas à sugérer 
une formule d'aide qui va parfois se dktacher du mouvement et voler de ses 
propres ailes. La même chose se produira poux la famille, la femme, les jeunes 
A i'kcole ou en dehors de I'kcole. 

La présence de l'équipe de Fernand Dumont dans le diocèse ei l'kinergence 
de la pastorale d'ensemble allaient tout naturellement signaler l'importance de 
tourner toutes ces activités vers des regroupemenh paroissiaux et régionaux. 
La formule qui se dégageait de l'enquête de Durnoiit devait se calquer sur ces 
unités gkographiques et sociologiques. C'est cc à quoi s'occupa Maurice Marte 
qui, sensible et à l'étude des milieux sociologiques et à la pastorale d'ensemble, 
plus peut-@tre A la secoilde qu'A la première, songea aussitht à créer les Comi- 
tés de sociologie qu'ii aurait voulu voir s'implanter dans toutes les paroisses. 
On aurait dfi voir autour d'une même table paroissiale des représentalits des 
mouvements, de l'Action catholique génkrale et spkcialiske et les responsables 
clercs. 

De 1956 i 1961, Maurice Malte pensait pouvoir lentement amener les 
élites des paroisses à déboucher sur I'action catholique. Pour lui, cependant, 
cette Action catholique n'était pas spécialisée niais générale. Soli option etait 
de dire que les paroissiens viendraient 3 l'action progressivement, par un 
mouvement interne. Maurice blatte surveillait le moment où les paroissiens 
réclameraient de I'action. C'était une option différente de la tradition de 
l'Action catholique qui commençait toujours par I'eiiquéte et un programme 
d'action qui avaient été décidés dans un congrès provincial. Quand les comités 
de sociologie cornmenckrent A exiger des programmes d'action, il crut que 
l'heure etait venue de leur proposer l'Action catliolique. Eii 1961, il avait écrit : 
aAu moment où les comités réclament l'action, on leur parle de renoii- 
vellemcnt intérieur.. . de fécondité intérieure.. . Ce fut uii coup de barre qui 
nous orientait neuement vers l'AC. s 
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surilaturels n'est pas suffisant. 11 faut que la paroisse soit le signe de l'Église du 
Christ, le  signe de l'unit6 et de la charitkS6. i i  

L'Église de Saint-Jérôme vivait donc, à sa manière, le grand questionnement 
de tous ceux qui  font de l'action sur le milieu: A quelle unitk sociologique, 
géograpliique ou institutionnelle rattacher cette action ? L'Église, autrefois très 
incarnée dans les anciennes frontieres (seigneuries, paroisses civiles ou 
cantons). cherchait toujours son lieu d'atterrissages7. - 

Devait-on faire de l'action dans de noiiibreuses cellules paroissiales' 
régionales ou dans des équipes diocésaines plus spécialisées? La paroisse est- 
elle la cellule de base? Le diocése est-il le seul endroit où il y ait suffisamment 
de concentration pour faire une action efficace? Y a-r-il entre les deux des 
regroupements possibles, comme dans les zones? C'était encore: une fois 
reposer la question : une action d'Église ou une action cathoiiqiie? ou alors 
une action de catholiques? li était évident que si la paroisse avait pu assumer 
I'actiori de ses membres, elle se serait rendue plils signifiante. Mais les deux 
epjscopats qui suivront ceux de Mn Frenette montreront que la paroisse est 
une structure fragile, flottante. &Pr Hubert n'en créera pas. MW Valois n'en 
créera que 5 et commencera à en fermer. Le xxie siPcle s'annonce avec cles 
fusions si nombreuses qu'on peut même se demander si l'Église n'est pas eue- 
même entrainée dans un tnouvement de mondialisation. 

En janvier-lkvrier 1960, Maurice Matte fait un voyage en Europe où il 
rencontre des grands ténors de la pastorale en France: le chanoine Boulard, 
Mgr Cailliot (Coutences), Mgr Hernstein, a Fribourg, MF Elchinger, à. Lille. Tl 
fallait maintenant penser la pastorale après la Mission. 

Quarante ans plus tard, dans l'Église de Saint-Iérome, la majorité des 
paroisses mèiie toujours une action caritative qui a rksistk au temps plus 
facilement que les mouvemenrs ou les équipes d'Action catholique et les 
comités de sociologie. Mais ces paroisses n'ont nullemeiit la prétention de faire 
évoluer K le milieu fi. Elles ternoignent maintenant de valeurs évangéliques et 
suscitent un  bénévolat plutôt remarquable. Elies semblent parfois frustries de 
ne plus pouvoir dire qu'elles ont change le milieu. 

Maurice Mane avait toujours été un homme de communauté paroissiale : 
cc Bref, il s'agit pour les membres, non seulement de réussir personnellement, 
mais de faire réussir la communauté dont ils font partie5'. )) 

Dans Essni d'une pastorale d'ensenible59, Maurice Matte semble souhaiter 
que la paroisse recopie au niveau paroissial la structure diocbaine de pastorale 
d'ensemble et souhaite dépasser une opposition latente entre ceux qui  



favorisent l'esprit paroissial et ceux qui parlent de l'Église comme ferrnenr du 
monde. Et pour apporter une solutjon, il propose qiie In paroisse se mette (i la 
pastorale d'ensemble, au comité de sociologie et à l'Action catholique géné- 
rale. U le fait toutefois sans nier que l'apostolat des milieux ait droit de cité 
hors du champ paroissial. 

Maurice Mane a écrit un long texte intirulé La rialité dirérienne, telle que 
vue dmis un comité de rnissiioriW. Ce texte semble bien résumer sa pensée. La 
paroisse semblait pour lui le lieu de l'Église. la molecuie du tissu ecclésial. 
L'Action catliolique générale semblait l'outil pastoral privilégié et la révision 
de vie, la technique spirituelle par excellence. I l  s'affirme dans ce texte comme 
iin homme de foi. Il  résume ainsi sa pensée : 

Et 1ii vie divine ne se développe que dans l'âme, il n'y a pas de vie divine dans 
les bâtiments, dans les objets, ni dans les instjtutions. II n'y a de vie divine que 
dans les hommes. 

Et plus loin: 

Et cette vie divitie, aiiciine striicture ne la donne aiitomatiquerneni, ni mime la 
développe automatiquenient, pas même la pratique religieuse. Dans ma vie et 
dans le monde, cela doit être une idée fixe. C'est la vie du Clirist qu i  iniporte. 
Rien d'autre. Tout ce qui n'est pas la vie du Christ dans les âmes n'importe que 
pour autmt qu'il aide A développer la vie du Christ. 

Maurice Matte fut pasteur à la paroisse catliédrale durant 8 aris (1967- 
1975). 11 développa, dans les dernieres années de sa vie, une pastorale poux les 
non-croyants. 11 n'était sans doute plus intéresse à se demander s'il s'agissait 
d'action, d'Action catliolique générale ou spécialisée ou d'action apostolique 
ou missionnaire. T I  mourut en 1976. 11 n'était Igk que de 53 ans. 

II est impossible, même après 40 ans, d'évaluer cette expérience. Mais on peut 
d6jà rappeler qu'elle avait plusieurs objectifs. Le premier était certainement de 
redoliner un élan spirituel à la region. Le second était de créer une synergie 
diocésaine, entre tous les agents de pastorale, pr&tres religieux (ses) et laïcs. Et 
le troisième de vérifies si les évaluations sociologiques de Dumont pouvaient 
être utiles à l'oxganjsation de la pastorale6'. 

Pour chacun des objectifs, les résidtats furent importants. Comme dans 
toute retraite traditionnelle, la prédication fut importante. Elle rPussit daiis la 
niesure où eue niena à cine expression liturgique de la foi. A ce compte, on 



peut parler d'un mouvuneni: général qui permit à plusieurs de repenser leur 
engagement baptismal. 

Les 4 congrks eucharistiques avaient permis de créer uii mouvement 
d'organisation diocésaine. Tl est certain que la Mission amplifia ce mou- 
venient. Des centaines de responsables apprirent à se connaître, à travailler 
ensemble et à réaliser que l'expression diocèse de Saint-Jérôme correspondait à 
quelque chose de vrai. Les organisateurs de la pastorale purent identifier des 
leaders qui poursuivirent ensui te leur action à tous les niveaux. 

Mais 3. côté de ces points positifs, il y eut des rbticenceç: certains pr@tres 
crurent qu'il s'agissait d'une aventure. Et comme tout cela coïncidait avec une 
levée de fonds (pour les 5 œuvres), plusieiirs confontlirent mission et sous- 
cription. Le travail des organisateurs avec les sociologues de Laval fut kgale- 
ment difficile. L'unifiaiion de I'armie ne se fit pas sans difficultés. 

Dumont avait découpé le territoire en 10 zones. La praxis suggkra de 
limiter les zones à 6. Ii est cenain que celte mission eut un effet d'entraine- 
ment puisque I M ~  Coderre et Mp U g e P  emboîtèrent ensuite le pas. 

Les (lrrnitrrs rrisrs UI, semit7nire: I'c$he d r ~  noces, 
/Q v~ntr  du sémitiair~ ct lbJaire Cosfiselh 

Le Séminaire, le dossier-cœur de MP Frenette, allait lui donner bien des soucis, 
dans ses dernières annkes d'administration. A tel point qu'il songea, en 1963 
B le détacher d u  Séminaire de Sainte-Thérèse et i l'installer dans l'édihce libre 
de l'école d'agriculture d'Oka6'. 

Depuis quelques années dtijà, le Séminaire connaissait une vraie crise de 
croissance. L'augmentation du nombre d'ttudiants et d'enseignants laïques, 
l'occupation des nouveaux locaux. avaient complètement transformé 
l'institution qui, selon son recteur, Mp Pierre Decary, aurait dû s'orienter vers 
un collégial universitaire privé, sur le modèle américain, dirige par des pr@tres 
séculiers6'. [I  y avait alors plusieurs formules qui circdaient : dont celle de 
confier les seminaristes 3 un philosophat qu i  logerait sur  le campus. Les 
ktudianrs-séminaristes iraient friquenter Ics cours collégiaux dans I'institution 
coll~giale privke attenante. 

Llf gouvernement québ4cois et le syndicat des professeurs n'allaient pas 

M. Iviibbé Pierre Bergevin les rester inactifs: le premier avait un autre plan. 11 d4veloppait le réseau public 
scouts Raidcrs, au Seminaire de des colkges et ne manifestait pas de grand enthousiasme pour les plans du 

Sainte-ThtrPse. 1953. doyen de la Faculté des arts et le prksident de la Fédération des collèges 
CoUcction Pierre Bugevh. classiques. Paul Gérin-Lajoie, à l'inauguration du nouveau con-iplexe, au 



printemps 1964, était venu exposer ses vues sur l'ensemble di1 réseau dalis son 
premier discours oficiel à titre de nouveau ministre de l'gducation. Les 
professeurs laïques qui pour la premiére fois commençaient h se solidariser 
gràce a une association qiii allait devenir plus tard un syndicat, avaient n i  d'un 
drde  d'air le prelct des Ctudcs aller faire du recrutement en Belgique parmi 
des professeiirs issus des colonies belges. Ce manque de confiance envers eux 
avait contribué les rendre solidaires. 

La crise éclata à propos de la qualité de l'enseignement: on voulait 
normaliser les notes des étudiants. Des professeurs voulaient relever le niveau 
de l'enseignement. L'institution jugeait aiiormaux les échecs des étudiants. Le 
collkge renvoya alors 12 professeurs qui refuskrent de souffler les tiotes et qui 
causaient, selon I'autoritk, des préjudices à I ' instit~tion~~. Le Devoir, en avril 
1964, se solidarisa d'abord avec le corps enseignant. Soudainement lc jour- 
nal de Claude Ryan abandonna la bataille, Les prêtres eiiseignants furent 
divisés en trois camps: ceux qui se solidarisaient avec les laïcs, ceux qui se 
solidarisiiient avec les autoritis et ceiix qui se cramponnaient à leur ensci- 
gnemeni. 

L'abbé Charles Lussier qui succédera A Mg' Pierre Décary comme recteur 
s'emploiera ensuite à recréer une certaine unit&. C'était une tâche où il faillit 
laisser 53 santé. Le rêve de MW Pierre Décary ne se réaliserait pas. Mais qii'allait 
devenir l'aruvre de Charles-Joseph Ducharme ? Charles Valois y réfléchissait 
déih depuis longtemps. 

Durant cette mérne période on commença 8 regarder en lace les sta- 
tistiques. Dans uii document intitulé i< Les vocations sacerdotales au séminaire 
de Sainte-Therèse de 1940 à 1964 inclu~ivernent~~ i>, on s'aperçoit qiie le 
Séminaire a fourni 39 prêtres au diocèse depuis sa fondation jusqu'en 1964. Ce 
qui fait iine moyenne de trois par année, sur iine base de 13 ans. Durant la 
rnérne nériode, 14 ~ r @ t r e ç  sont décédés. Plusieurs se sont retirés. Le Séminaire 
du concile de Trente, imagine par h/lPr Bourget, a fait son temps. Mc' Charles Liissier. L'avant- 

dernier recteur du Séminaire de 
Quelle lorniule clioisir pour l'avenir? Les c h o i ~  sont peu nombreux: Sainte-TherPse. 25c snni,,crsaire 

démenager le séminaire ailleurs, se convert.ir eri secondaire privé et s'orienter d)ordinatioii. 1969. ~ ~ l , ~ ~ ~ i ~ ~  
vers la forniation des prêtres avec une clientkle choisie par les autorités coinnie CI , ,~ I ,~  Lussier 
ne pouvant nuire au developpemen t des vocations, créer un pliilosophat pour 
les séminaristes, vendre I'institiizion. Le débat est d'autant plus @heur ;  que le 
sort du séminaire diocésali est intimement lie à l'institution collège-séminaire 
qui, elle aussi, a un destin particulier à assumer. 

En 1967, au moment où le seminaire ne voit plus d'autres solutions que 
celle de se laisser acheter par le gouvernement, un autre mouvemeiit se crée. 



Mouvement qui proteste contre l'intrusion soudaine de chanoines dans le 
conseil d'administration pour aller négocier la vente du s4minaire6'. Certains 
professeurs du secondaire résistent à l'idée d'6ratiser l'institution: ils vou- 
draient créer un secondaire privé et s'atteiident à ce que  Mg Frenette les 
supportent. La position de Mp Frenette devient la vocation du 
séminaire, conime institut ion régionale au service de la popdai ion regionale, 
commande que le séminaire devienne un coUPge d'enseignement génkral et 
professionnel. Les dficuliés Financieres du séminaire aident à prendre la 
décision. Les abbés Charles Lussier et Charles Valois. derniers recteurs du 
Seminaire avant la vente, finissent par être du même avis. On procède h la 
vente69. La Corporation du Petit Séminaire de Sainte-ThérPse demeurera et 
c'est à elle que sera versé le montant de la vente. 

Ce mois de décembre 1967 aura kté lourd et pour le diocèse de Montréal 
et pour le cüockse de Saint-Jkrôme. Le cardinal Léger quitte le diocese pour 
1'Afrique. Le Séminaire n'existe plus comme institution. Deux i.nstitutions 
allaient se recycler. 

En 1963, au printemps, MEr Émilien Frenetre presse MF Pierre Décary 
de  lui faire connaître son avis et l'avis d u  Séminaire diocésain sur le 
projet d'acheter l'lilstiht agricole d'Oka pour en faire un séminaire diocésainiu. 

Dans le dossier cité en note, on trouve trois textes. Un de jean-Pierre Joly: 
il semble ferme à l'idée de conserver le seminaire pour le recrutement des 
vocations. Un de Maiuice Théorêt qui semble favorable à l'achat, avec des 
conditions. Et  un de Pierre Décary. 

Le texte de Pierre Décary est tres important. Le recteur de 1963 semble 
préoccupk d u  recrutement des vocations sacerdotales. 11 semble porter un 
jugement sévère siir I'CEuvre des vocations qui ne fait que recueillir des fonds. 
Mais surtout, il semble voir l'avenir d u  seminaire dans un séminaire collégial : 
l'aile Sauvé serait pour les candidats au sacerdoce. Le secondaire, il n'en parle 
pas. Mais il croit que les candidats au sacerdoce devraient aller faire leur 
secondaire dais les sections classiques piibliqiies du diocése. Donc il n'en- 
courage pas l'achat d'Oka, car i l  n'est pas certain du recrutement. 11 ne compte 
pas non plus sur le recrutement de candidats au sacerdoce extra-diocésains. 

Les arguments de MF Saint-Louis, ont dfi avoir également bien du poids : 
il en cobterait 1,2 M pour l'achat, payable en 32 ans, sans intérêts. Mais le 
budget d'opérations pour 50 étudiants serait deficitaire. 



En 1966, un professeur identifia dans le corps professoral des mouvements 
gauchistes. Il les dénonça jusqu'à Rome: MF Frenette fut oblige d'aller 
ddfendre son sfmiiiaire auprès de In  déligation apostolique, à Ottawa. Â l'été 
1966, on comniandc une étude iî M. Norman LVener sur la pédagogie au  
Séminaire. Les conclusions sont assez percutantes: carence dans la fonction 
éducative du Séminaire et carence inexplicable dans I'tducatioii religieuse. Et 
carence fonctionnelie dans les structures actuelles. 

Mg Frenette était un Iiornme des grands ensembles. Mais, comrtie tout chef 
charismatique, il devenait, sur certains points, assez obsessif. AprPs différentes 
conversations avec des tkmoins, on peut dégager certaines obsessions du 
premier évéque de Saint-Jériirne : 

1. A l'intronisation de Mg' Philippe Labelle, il fait une sortie contre la bois- 
son en présence de Léonard Blancliard, député provincial. Il est fort pos- 
sible qu'il ra.massait dans cette jntervenrion son rnéconrentement contre 
un gouvernement qui adminisrrait le Québec avec une {( pastorale >y du 
cadeau qui rapportait bien aux élections. Ce qui, par ailleurs. ne le justi- 
fiait pas de dire qu'il rie votajt jamais. 

2. Émilien Frenette s'opposait aux prêtres a l'argent b) : (( l'argent ne fait ni 
les éducateurs ni les apiitres » (22 avril 1961). Il avait Iiorreiir de l'avarice. 

3. Êinilien Frenet te était obsédé par les prêtres in fidéles. Il croyait que la vie 
inteliectuelle doit permettre au prétre de lutter contre ses tendances 
mauvaises. Il encourageait fortement la lecliire et aurait voulu (4 aoQt 
1954) que la bibliothPque tlu séminaire devienne un jour semi-publique. 

4. Émilien Frenette s'inquiétait du fait que les prêtres passent des heures 
devant la rélévision. Il fallait aussi avoir de bonnes raisons pour posséder 
une voiture. (Lenres de juin ju~Uet 1954 et juin 1957 au supérieur du 
Séminaire.) 

5. Émilien Frenette n'avait pas de particulière sympatliie pour les prêtres 
«qui sJ6coutent 0 (27 juin 1959). 11 autorisait des vacances de 15 jours. Lui, 
il n'en prenait jamais. 

25 .lrls d'episwp~t dc 
Mt' Enlilien Fi-riirne. IR 
12 septembre 1976, rkceptioii a 
l'hôtel de ville de Saint-Jérdme. 
De gauclie a droite : 
Mxr Frcneiie. M. Bernard Parent. 
mai!-c, Mt' Bernard Hilbert, 
le iardiiial Maurice Roy, les 
Cclicviiis Francois Simard, 
Michel Charbolineau, Claudc 
Mrilson ei Guy Pich&. 
Photo LVilf~id, Saint-lerijrnc. 
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M4 Émilien Frenctte. 
A i'ordination episcopalc de 

lVlP Cllilrles Vaiois. En rerraii, 
ME' Bernard Hiibert. 

Mgr   mi lien Freiiette démissionna le I l  juin 1971. 11 avait et6 hospitalise h 
l'Hbtel-Dieu de Saint-Jérbme le 13 mai 1971. Après une retraite oii il vit sa 
santé s'abimer dc plus en plus, il mourut le 3 mars 1983. Son corps repose 
dans la cathédrale de Saint-Jérdrne. 

1. L'homme et l'kducateur: 

«Mais, avanr tout, je compte sur le Séminaire et lui coiisacre, non pas 
seulement, comme disaii Bossuet, les reste d'une voix qui tombe et d'une ardeur 
qui  s'kteint, mais bien pliitiit tout mon cœur d'kvêque, que je voudrais plus 
grand.)) (Leirre a Mgr Pierre Décary du 19 juiii 1961..) 

Émilien Frenette était un homme de centre: 

c l  Tout en gardant la primaut4 b la vie intérieure, il faut que la conteniplaiion 
soit active. audacieuse mêiiie, mais sans t h é r i t é  ni surtout déviation ni "à 
droite" ni "à gauche". L'Eglise, comme la vériti! avance sur une cr@te vive, au- 
dessus des déviations et interêts ou passions. ~ 'E~ i i se ,  comme la \+rité, tst 
centrke sur Dieu, principe et fin de routes choses7'. >, 

2. L'iniportatice et- l'orientation du  séminaire 

«Surtout, n'oublions pas notre cher SCmjnaire, la premikre de toutes nos 
œuvres. 3)  (Lettre d u  29 niai 1957 à Ms' Pierre Décary, supérieur du Skminaire.) 

v En 1958, nous devrions avoir normalement six nouveaux preires, ou au moins 
cinq; je les destine tous au Séminaire. » (Lettre du 29 mai 1957 à Mg' Pierre 
Décary, Supérieur du Séminaire.) 

n Le probltme du recriitement d'lui personnel ecclCsiii~iique qualifit pour le 
Séminaire me tient à cœur, plus encore qu'à tout autre. Je ne puis, dans nies 
responsabilités, oublier mtte grave et judicieuse consigne de Pie XI a u x  évêques 
du monde entier: "Donnez à votre Séminaire les prktres les meilleurs': 13 (lettre 
à Mu Pierre Décary, du 6 juin 1958.) 

«Sans doute, nous nous posons la question de la finalisarjon de nos Petits 
Siminaires. J'ai hâte de connaltre les résultats de notre expérience de section des 
candidats au sacerdoce. S'il le faut, un jour, nous pourrons avoir un vkritable 
Petit Seminaire rattaché iiu Collcige de Sainte-Therése, selon des inodalités qu'il 
n'est pas encore opport-u~i d'ktud.ier. (. ..) Au besoin, un Grand SCminaire y 



trouverait place. Ou encore, telle autre institutjon. r (Lettre à kI2' Pierre Décary 
du 75 fkvrier 1961.) 

« l e  serais très Iieureux de donner plus de prétres au Seniinaire, si  j'en recevais 
davantage. Je crois tout de niême, a\ec le petit nombre que j'ai pu avoir du 
SEminaire et rneme des autres maisons o u  des autres diocèses, avoir donné la 
prernikre place au séminaire, même si en ont souffert et en souffrent encore 
pour longtemps l'administration diocésaine, I'organisaiion de l'enseignement 
vital du catécliisme dans le diodse, la direction spirituelle 'dans les écoles 
secoridaires, et le ministkre paroissial, en particulier à la Cathkdrale, sans parler 
du besoin urgeni de I ' hé r ique  latine et de nus forces armees. le dois me 
résigner rristement laisser A rnon successeur de pourvoir plus largement A ces 
diverses nk~cssités et me contenter humblement d'avantager le Séminaire sans 
autre saiisfactiori qiic le devoir accoiiiyli jusqu'h i'exrrtme liiiiite des 
possibilités. >% (Lettre (i Mv Pierre Décary, du 19 juin i 96 1 .) 

cc l'ai relu le Mémoir préparé par la Commission de chanoines qui a étudid la 
question d'un Petit Seminaire A Oka. (...) Bref, je ine demande, sans pouvoir 
encore y répondre, si nos Petits Séminaires doivent être exclusivement réservks 
B ceux qui aspirent au  sacerdoce et non aussi I ceux qiii veident accepter un 
régime de solide formation chrktieiine et apostolique, dont les exigences 
essentielles sont les mèmes que pour ceux qui se destinent au Grand Séminaire 
ou au Noviciat. ii (Lenre $ M g r  Pierre Décary d u  14 nui  1963.) 

3. L'argent, les finances, les souscriptions, les construcrions 

« A  4 h 30, réunion du Chapitre pour discuter de la grande souscription diocé- 
saine de cet automne, dont prks de 150 000% iront au Seminaire si l'objectif de 
750 000$ est atteint. Je vous demanderai d'etre l'animateur de cette souscrip- 
tion, cliargk avec le Cornite de Kkgie d'être 1'i.ntermediaire entre les techniciens 
de la campagne et les cures du diocèse. ), (Lei tre du 14 février 1957 à Mg Pierre 
Décary, siipkrieur du Sémiiiaire.) 

«Si je puis enfil terminer la construction et l'amé~iagernent de I'ÉvechC, si je 
puis stabiliser l'organisation du Manoir, s i  je puis répartir et rencontrer moins 
péniblemelit les kchéances d'une dette très Ioiirde (évéclié, Centre, Manoir, 
Monastere des Bknkdictines, etc.), et, mèmc sans roui cda, je continuera (sic) 
d'aider et de faire aider le SérniJiVre, dans toute la mesure du possible, et même 
au-delà. » (Lettre A hIgr Pierre Decary du 6 juin 1958.) 

il La souscription n'aura pas nui au Séminaire. C'est peut-érre I'muvre qu i  en a 
rcçu la plus profitable publicite. r (Lenre à Mg Pierre Decary du 6 juin 1958.) 



c< Au cours de cetre fête patronale (la Saint-Charles de 1938), il sera opportun 
d'amorcer la Souscription pour l'agrandissement du Séminaire. (. . .) Le pro- 
blerne de la Souscription du Séminaire dans le diocèse, c'est quc le Fonds 
diocésain continue d'ici deux ou quatre ans recevoir des versements dont une 
partie va au Skminaire, ir (Lettrr à ME' Pierre Décary, du 25 octobre 1958.) 

c l  l'ai redit (à la derniérc Joumke sacerdotale, aux curés de paroisses) que je 
prendrais, au besoin, le systemc de taxat.ion. Mais je ne veux pas que les 
organisateurs n i  qui que  ce soit se fient trop là-dessus et dimjnueiit leur propre 
travail de souscription. Essayons d'abord ce moyeri I fond et à plein. S'il ne 
suffit pas, iious en prendrons Lin autre. (. ..) Quelques ouvriers, me dit-on, 
croient qu'ils vont erre sollicités dans les usines et à méme leurs salaires, coiniiie 
pour le Fonds diocésaiii ou pour les campagnes des Fédtrations: il faudrait sans 
doute leur rappeler que lcs sollicitarions se font., cette fois, à domicile 
seulenlent. ii (Lettre à Me Pierre Dtcar): du 15 septembre 1960.) 

<( L'evtque de Saint-Jérônie vous laisse (sic) d'organiser la céréinonie d'ou- 
verture officielle de la Cariipagnc pour l'agrandissement du Séinuiaire mardi le 
28 juin, à 8 lieures, dans la Cathédrale (. . .) Même si je ne préwis pas une foule 
iiinornbrable, il y a moyen de faire une ckrémonie pieuse et convaincante. (. . . ) 
Ne craignons pas de dire que si nous sommes obligés d'agrandir, c'est surtout 
parce qu'il n'y a pas d'autre Collége dans la région pour nos fuiurs dirigeants 
laiques. Si notre Séminaire avait vodu former seidement les futurs prêtrcs, cc 
serait plus simple. » (Une carte sig-nke E. Frenette, non datée, sans desiinatairc, 
se iroiivaiit dans la correspondance entre Mg' Décary et Mg' Frenette.) 

<( L'objeciif f ~ é  à 75% du revenu ordinaire de cliaque paroisse7' a l'avantage de 
tenir (sic) des villtgiaieurs qui, en certains eridroits, donnent une partie de ce 
revenu ... ii (lettre à h/lg Pierre Décary du 9 mai 1960.) 

Sur les frais de scolarité: 

c (. . .) j'aurais bien voulu que ses (du Séminaire) droits (s ic )  de scolarité et de 
pension ne fussent trop supirieurs à ceux de ilos autres collèges rég iunau ;  
vous avez 18-dessus des prkcisions. T'aurais voulu aussi, surtout dans le contexte 
aciuel de la Provitice et du diockse, éviter l'impression, ménie fausse ou 
exagérée, que notre Séminaire devient un peu moins une muvre et un peu ime 
affaire, iiiême s'il lui faut  vivre. ii (Leore A Mg Pierre Decary du 19 ju in  1961 .) 

3 .  ia pastorale diocésaine 

((La préparalion de notre Grande Mission, l'ouverture de la section classique de 
Saint-lérbrne et le départ du trés effectif (sic) Père Bélanger m'obligent, comme 
je vous l'ai dit, b reker  du Seminaire et i prendre à l'hêclié M.M. les abbés 



Maurice Matle et Jacques Grand'Maison. (.. .) U'adleurs, avec des familles plus 
chrétjennes dans le diocèse, nous aurons au Séminaire des éIè\:cs plus 
nombreux et mieux prkparés. » (Le 29 niai 1957.) 

((l'ai l'intention, dans les quelques annérts qui me restent, de centrer I'a'rtention 
du diocèse sur l'apostolat laïque et sur l'éducation de la foi par le ca tichisrne et 
la prtdicarion. Les temps nouveaux requièrent surtout des laïcs bien éclairés et 
vraiment apâtres. u (Lettre à MW Pici-re Décary du 19 juin 196 1 .) 

4. Lcs laïcs 

«Vous n'avez pas, je crois, à engager un nouveau professeur laïque, mtme si jc 

n'y a i  pas d'objection. Le trop grand nombre de ces profeseurs laïcs dibalanu 
salis doute le budget de nos CoUéges, comme aussi l'organisation géntrale de 
ces maisons. Mais est-il tellement sûr que le recrutement sacerdotal en sera 
affecté et que "des laïcs lorrneront des laïcs ?" D'ailleurs, il faut continuer de 
former des laïcs, niais aussi des prêtres. Nos Colliges, menle h personnel exclu- 
sivemen t ou presque ent ièrernent ecclésiastique, iious donnent -ils la proportion 
requise de vocations sacerdotales? Il y a d'ailleurs tant d'autres facteurs En 
cause. i) (Let ire 1 M g '  Pierre Décary, du 6 juin 195873). 

«Avec l'augmentation du nombre de classes, il taudra cngager des professeurs 
laiqiies. D'ailleurs, deux d'entre eux iront faire des tt-udes spécialistes; je n'ai 
pas d'olijeciion a ce que  le Séminaire les aide dans toute la niesure du possible. 
Et vous pensez aussi à un professeur d'6ducation physique. 

<( Nous cont inlierons d'étudier tous ensemble la possibilité d'in thesser 
encore davantage B I'ceuvre du Collège-Skrninaire de Sainte-Tliérése noire laicat 
chrétien, soit cn instituant im Conseil de Gouverneurs vraiment responsables, 
soit en conhant certains postes d'officiers ou de consulteurs i des professeurs. 
11 y a la, à I'lieiire actuelle chez nous, une exigence en m&me temps qu'une 
solution à certains problèmes. Et "les laïcs sont I'6gIjse". n (Lettre à h4s1 Pierre 
Décary du 22 avril 196 1 .) 

((Au sujet de la participation du laïcat chr6ien à la vie, sinon à I'administration, 
de notre Séminaire, il faudrait coniiiiencer par un  Conseil des Parents (. . . ) Et, 
peu a peu, l'on croira moins bétement dans notre bon peuple que le Séminaire, 
comme d'ailleurs nos autres instituticins, appartiennent aux prktres ou à 
I'évPque et sont au service des prêtres el de l'évêque." (Lettre ?I ivlw Pierre Décary 
du 19 juin 1961.) 

«Le besoin de véritables apBtres laïque\ cst presque aussi urgent que celui dc 
yrétres bien apostoliques. ii (Jxttre à Mg Pierre Décary du 14 riiai 1963.) 



(( Voudriez-vous instiriier au Stminaire une ou quelques cornmissio~is de 
prétres de diverses foiictions, tendances ou %ges (. . .) Ces études prendraient le 
temps qui leur est requis. Elles seraient soumises au Conseil du Séminaire et au 
Chapitre de la Cathédrale. Flics pourraient comporter des solutions à appliquer 
graduellemeni, selon le dtlveloppement de l'enseignenient public et selon les 
conditions actueUes et futures.>> (Lettre A Ma Pierre Dbcary du 14 inai 1963.) 

((La lcnre notifiant A quatre de vos professeurs laïclues qu'ils ne seraient pas 
rlengagés a provoq~ié un nouveau remous et des protestations assez vives. Au 
début de février. quelques professeurs laïques du Séminaire sont venus me voir; 
je leur ai rappelt aimablement quelques principes, mais je leur ai conseillé aussi 
de solliciter une entrevue des autoritts du Séminaire pour essayer tous les 
moyens possibles d'entente et de franche collaboration. J'avais I'iinpression 
qu'iin accord etait encore possible. (.. .) En Lour cas, il faut penser à certaines 
nominations d'oficiers et, peut-être, à faire entrer un autre laïc au Canseil. n 
(Lettre à Mg' Pierre Décary du 24 février 196474.) 

((Et puis, il faut prtvoir iine plus large intégration de nos professeurs laïques 
dans la dkection du Séminaire, selon des rnodrilités qu'il faudra étudier et 
préciser, compte tenu de leur associaiion professionnelle. Je sais qu'actuellement 
plusieurs pritres ont des états et des qualités de service qui leur mériteraient 
largement d'ètre officiers ou consulteurs du  SCminaire; mais ils ont aussi assez 
de dCsintcressement de sens e~lclÉsial pour compre r id~  que c'est toute !'Église, 
laïcs aussi bien que clercs, qui doit assumer les respon~biliiés de plus en plus 
sociales et complexes de l'éducation chrétienne surtout de nos fiiiurs 
professionnels chretietis.» (Leilre a Mgr Pierre Décary du 22 juin 1964.) 

(1 D'autrc part, selon le vœu eirprimé par Mg Pierre Décary lors de la béné- 
diction des nouvelles constructions du Séminaire, selon aussi les projets de 
réforme des structures administratives étudiés rkcerninent par la Fédératioii des 
CoUeges classiques, selon enfin les exigences et les aspirations de notre &poque 
et de notre Province, i )  faut, au moins de façon soigneusenient consultative, 
constituer, avant loiigtemps, un Conseil spécial qui grouperait des parents, 
désignes par leur Associat.ioii au Séminaire. des professeurs, clercs et laïques, du 
Seminaire, des Anciens élkves, prktres et laïques, el: d'autres membres venant 
surtout de notre région et reconnus pour leur compitence pédagogique ou 
administrative et pour leur valeur humaine et chrétienne. Ainsi toute une 
region serait encore plus intkressée à I'muvre d'un Séminaire qui lui appartient 
en defiiutive et qui est d'abord 3 son service; et cette œuvre recevrait encore 
plus de coUaborahon, de lumitre et d'appui de tous ceux h qui elle est destinée. 
Avec un tel Conseil spécial, le Comité de régie interne ou  Conseil des Con- 
sulteurs n'exigerait pas un grand nombre de membres en deliors des officiers. * 
(Lettre à Mg' Pierre Décary dii 22 juin 1964.) 

50 Diir &g/iir~ .SC raconte 



a À cause de I'augnientarion numérique des professeurs, au Sbniinaire, et tout 
particuliérement des prolesseurs laïques, B cause aussi de l'ampleur et de la 
con1 plexit6 des  probltmes aa-uels eii kducatjon, j'accepterais trks volontiers de 
voir porter de neuf à au moins douîre le nombre des Consul~curs ei donc aussi 
de leur adjoindre, sur présenration du Conseil, un autre prêrre et d e u x  autres 
laïcs (ce qui donnerait 6 prêtres, 5 laics et 1 religieuse), ou, en tout cas, d'autres 
membres di1 personnel enseignant, aussi bien laïque que clérical, selon un équi- 
table partage dcs forces et des responsabilit6s. il (Lettre à M. le chanoine Cliarles 
Lussier du 30 juin 1965.) 

(<II faut aussi penser, et des maintenant, nietrre sur pied un grand Conseil 
d'administration, dans lequel, sur  les principaux problèmes de la régie, de 
l'orientation et du rendement de l'institution, quelques personnes bien clioisies 
et représentatives de notre milieu social apporteraienr aux autorités du Sérni- 
niiirc iiiie collaboration compPtente et précieuse, d'abord de façon consul rat ive 
en attendant d'assunier des responsabilités dbcisives, laissant alors au Conseil de 
la maison de devenir un Cornite de régie interne, comme aussi d'étude piiis 
d'exécution des grandes politiques adiiiinisiratives du Séminaire. ( . . .) Le projet 
de M. l'abbé Valois peur servir de base à la discussion ... i j  (Lettre à M. le 
chanoine Charles Lussier d u  30 juiii 1965.) 

5. Les vocations, les études des prêtres et la vie inteUectueUe 

(< Les vocations qiii tardent trop ii se décider et qiii ont peur de s'affirmer sont- 
elles les plus sérieuses et les plus solides? Du moins, pour l'année 1963-1964, et 
sous l'autorité génkrale et premikre du Recteur, le Vice-Recteur devient 
oficieUernent le Supérieur iniinédiat des pr@tres du Séminaire, charge de cc' qui 
concerne leur vie de prétre et d'éducateurs. (...) Les prêtres dépcndroiit 
immédiatement du Vice-Recteur et Supérieur, mais en dtfinit ive du Kecteur, 
première aiitoriré dans le Siminaire. ii (Lettre A hW Pierre Decary du 27 mai 
1963.) 

6. La vie spirituelle: la priere, la confiance en la providence 

((Mais je crois qu'il in-iporte surtoiii qu'un direcieur spirituel veille à leur (le 
groupe des sbniinarisres) format.ian siirnaturelle et Q leur vie religieuse, lout en 
rejoignant les "séminaristes extenies': 

a Ce qu'il faut siirtout, ce sont des pretres qui croient vraiment à I'influeiice 
irremplaçable de la direction spiriiueuc et qui s'y doniient de toiit cceur. 

1111 est bien essentje1 aussi que tous les prêtres contii~iietii de donner le 
parfait exemple d'une vie de piété, de charité, de joie, d'&de, de dévouement 
et de sacrifice. J'ai laissé à la conscience des prétres de décider bien surna- 
tureilernent si vraiment ils ont besoin d'une voiture automobile et nieme d'un 



appareil de télbision. S'il y a vrairncnt des abus, je devrai faire uii reglement sur 
ces points. Le pliis possible, il faudrait éviter ,iiissi de donner ailx mênies 
prêtres, sauf aux plus àgés, iine aiimônerie à Sainte-Thérkse et lin rninistere 
dominical regdier : l'argent ne Fait n i  les Cdiic,iieiirs iii les apblres. w (Lettre à 
Mxr Pierre Décary du 22 avril 1961 .) 

c(L'avarice de la capitalisation ou des dépenses inutiles tue le zèle aiissi bien 
sacerdoial qu'éducatit » (Lettre à Mgr Pierre Décary du 19 juin 1961 .) 

a l'ai laissé à la conscience de chacun de decider devant Dieu si une automobile 
etait vrainiciit nécessaire. S'il y a trop d'abus de sorties et de  dépenses, 
j'imposerai un ii.slement, qui sera sans doute contourne mais qui apaisera ma 
propre conscience et qui  peut-Pire servira la sanctificatiori de nos prètres et 
I'cieuvre du S2111iii;iil.e) sous oublier les vocations. Je suis parfaitement en fweiir 
de toutes Ics tecliniques niodernes de loconiotion el de diffusion, p o u m ,  
comme le (icinandait Pie XII, qu'elles conduisent h Dicu. Et le prétre n'est pas 
obligé de tout avoir, de tout voir. >% (Lettre à Mer Pierre Décary du 19 juin 1961.) 

7. L'éducation 

({Sain te-Thércse, conlme la pliipart de nos maisoris d'ciiseigncment classique, 
est un Collkge-Séini.iiaire: je crois que c'est l'idée qu'on s'en fait un peu partoui, 
sauf peut-ttre dans les Compagnies anglaises où l e  nom de Seniinaire pourrait 
être plus restrictif. (. . .) Je prévois ccirnn-ie vous, que Ic besoin pourra s'imposer 
d'un véritable Petit Seminaire : rilais, s'il commence en Belles-Lettres sculemeiit 
et s'il inclue (s ic )  la Pliilosopliie, sera-ce un Petit Séminaire? Poiirra- t-on 
l'appeler Séminaire uni\~erçitaire, comme celui de Théologie et de Philosophie 
des Oblats à O t t a ~ a ' ~ ?  Je crois qu'il faut encore réfléchir à tout cela, et laisser se 
faire une certaine évolution de pensée et méme de mots ilans l'opinion 
générale. En attendaiit d'avoir iin véritable Peut SG.:ninaire, il taut aussi que la 
pop~dation dii diocésc s;ichc bien, ne serait-ce que par cc mot de Séminaire, que 
le recrutement sacerdotal rcsre votre premier but. )> (Lcttre à Mgr Pierre Dkary, 
1957.) 

«Je siijs prêt a discuter de votre nouveau projet d'une aile pour les élwes des 
quatre dernières anntes qui se destinent au sacerdoce. Je crois qu'il faudra y 
arriver tôt ou tard et que Ics vocations seraient ainsi m i e u  prkservées et mieux 
cultivées. Cette aile porrerait, plutot que mon nom, celui de Son Eminence le 
Cardilia1 Lkger ou encore de sainr Pie X ou de I'iminuriel Pie NI ou du futur 
Pape7&. 

P Serair-il nécessaire d'avoir une niaison spéciale et détacliée pour les 
étudiants des quatrc dernières annies qui se destinent aux carrieres dans le 
monde? Je me demande si une aile ne pourrait se cloisonner et recevoir de 



chaque côtP des d e w  groupes d'klèves, comme on le fait pour les classes et lcs 
locaux des garçons et des Iillcs dans ccrt:iries écoles. 

i, (...) Je cite cet exemple (Saint-1-lyacintlie) pour le systénie de cloisonne- 
ment qui pourrait nous i~i:iresscr, et non pour la possibilité d'avoir un Grand 
SCniinaire diocésain, encore qu'il y aurait là  crrti~ins avantages pour une 
connaissance encore plus intirne des candidats aux Ordres et pour la syécia- 
liiation de quelqiies prétres en sciences çcclésiastiques. r (Lettre i Mp Pierre 
DCcary, du 25 octobre 1958.) 

8. Sur la gratuité scolaire: 

lt Quant aux Cleves du cours secondaire classiqiie, parité finaiicit.rc d'accés avec 

les sections chssiques ou avec les autres cours du  sccondajr.~ public. II y a trop 
longtemps que nos Coniniissions scolaires n'ont rien A payer pour ces élévts de 
nos quatre dernières aniiées, pour un cours que les Commissions scolaires ont 
le droit maintenant de donner mais qu'il vaut miei~u, dans la plupart des cas, 
faire doiiiier dans nos Colièses et Skminaires. \'oilh la vraie gratuite (sic) de 
l'enseignement, la seule peiit-Gtre que nous n'ayons pas encore ail niveau 
secondaire, du moins pour nos ~itholiqiies de langue franqaise (les anglais 
catholiques ou protcstanis ont IE High Scliool public). J'en ai parle à M. le 
Surintendant. J'cn pai1s1,ai à M. le Ministre de la jeunesse, qui m'avair d'ailleurs 
prkparé jadis un menioire à ce sujet. )) (Lettre Mg Pierre Décary du 15 
sepiembre 1960.) 

9. La structure d'organisation de l'enseigneiiient 

{( Tant de choses charigenr et vont changer d'ici quelques aniiées, a u  point de 
vlic de la structure générale de tout notre enseignement, au point de vue aus i  
des diverses possibilités financières. )i (1-ettre a X P  Pierre Décary du 74 octolire 
1960.) 

{c Mardi Ic. ICI novembre, je dois étudier officieusement un yroiet de rkforine du 
Carnité Catholique du Conseil dç l'Instruction Publique, dans Ic sens d'un 
Clargissement favorable Q une meilleure coordinaiion de tout notre systPme 
d'enseigiiemcnt, dans le sens aussi d'une efficacité encore plus sure ( S I C )  et plus 
rapide. Tout ceci est bien confidentiel. Discretelnent aussi, et sans mentionner 
mon nom ni le but de votre démarche, vous pourriez peut-etre demander à 

M. J. M. Beauchemin, avec au besoin le coiicours du Pére Ares, de me glisser 
quelques notes A ce sujet, dans la mesure oii i.ls ont pu ou pourront btiidier ce 
projet.» (Lettre a Mgr Pierre Décary, du 24 octobre 1960.) 

[(La loi de la gratuité scolaire pose aussi ses problkmes: si les Commissions 
scolaires ont à payer la scolarité dc leurs ressortissants dans les quatre preniières 



années du murs classique, il hudra exiger que ce soit pour elles une obligation 
et que les parents gardent le libre choix des institutions; il y aura aussi à L ~ e r  
le montant de cene scolarité. i )  (Txttre B klg Pierre Décary dii 25 février 1961.) 

c JI nc s'agi1 pas de supprimer cerie École (École normale secondaire) purement 
et si~i-iplernent, d'autant plus qu'elle est juridiquement indépendante. II ne s'agit 
pas dc la faire coexister pdniblement avec une autre qiii lui ferait concurrence 
dans Ic secteur de la preparat-ion des professeurs de l'enseignement classique ou 
m&me secondaire. On nous a dit qu'il s'agit plutôt d'uiie coordinatiosi de 
tout I'enseignenien t pédagogique, du moins au riveau suphieur. i, (lettre à 
M g r  Pierre nécary du 25 février 1961 .) 

. . . j'ai visirC les travaux du Séminaire. C'est deja un succès. Quelle que ce (sic) 
soit I'wolution au pays du Québec, je crois que cctte construction servha 
avaiitageusement la cause de I'tducation. >i ( k t t  re à MW Pierre Décary du 25 
fëvrier 1961.) 

(6 . . . pour reprendre le moi célèbre, ce sont les bons niaitres qui font les bonnes 
dcoles. )) (Lettre a M g T  Pierre Décary du 22 avril 1961.) 

I O .  Patrimoine el écologie 

<(Si j'ai cru vous transmettre les remarques peu fondées d'un ancien ciire au 
sujet de la disparition nécessaire du "petit bois': c'e.st tout simplement pour qiie 

nous essayions ensemble de lui taire entendre raison. le crois qu'il s'agit des 
arbres qui ont dû forcément k re  coupés par la Ville par suite de I'~1argissenient 
de la r u e  qui longe le Séminaire. Je ne vois pas qu'il eû t  fa.Uu le considter. Mais 
nous tenterons d'arranger les clioses et les sentimeiits. Gardons toute paix de 
consciace. De même, j'ai expliqué rkcemrnent à Son Éminence les raisons 
péremptoires de la di.molition de la chapelie: le Cardinal semble avoir bien 
compris; il {n'a avoué de simples attaches sentimelitales 2 cette chapelle de sa 
jeiinesse7'. Gardons toute sérénité. r (Lettre du 9 mai 1960 a ME' Pierre DÉcary.) 

1 1. Morde 

«Je  crois qu'il faut augrneiiter le nombre des directeurs de conscience et ne 
prendre que ceux qui veulent ricllrrnent se donner à ce niinisthre, le plus 
important de tous. Ces directeurs se réuniront aussi souveiit que possible pour 
mettre eli comnlun leur doctrine et leur er-pkrience conilne aussi pour adopter 
une même ligne de conduite siir certaines queshoiis comme les fréquentations 
prématurtes et surtout sur les grands probl2mes qui  confrontent préseniement 
notre Eglise canadienne. ii (Lettre à Mp Pierre Décary, du 19 juin 1961.) 



r Enfin, il faudra chez ces grands jeunes gens (aile Sauvé) suscirer et former "le 
seniimen t de la responsabiliié" (Pie XII) dans un climat de saine liberté, d'ordre 
vraiment intérieur, d'initiative personnelle, de sens du bien commun, et surtout 
de corifiance et de cbarilk. Lar libulntis, Icx c c r r i ~ ~ i s . ~  (Lettre à MF Pierre 
Dfcary, du 27 mai 1963.) 

Quittant la direaioii de son Église, Mg Frenette a laissé un message d'une rare 
densité thtologique dont nous voulons rapporter ici quelques extraits78: 

a C'est dans la Trinitk que I'pglise, diocésaine aussi bien qu'iiniverselle, puise 
profondhent toures ses racines. (. . .) Or un diocésc, c'est l'&se A la portée et 

h disposition de toute une régioii. C'est même iine parcelie vivante de cette 
église, avec toutes ses richesses de g r k e  et de vériik, avec tout le Mystkre du 
Christ mort et ressusciiC. ,, 
a L'EgIise bouge et avance comme janiais peut-étre daiis son histoire, et en tout 
cas beaucoup plus que cliacun de iious.. . ii 

<( Enfin, c'est uii monde qui a surtout besoin de foi et de développement que 
notre vie diocésai~ie doit transformer (. . .) mais il lui (le monde) reste h trouver, 
dans la foi au Christ, des raisons de vivre plus absolues, plus libres et plus 
durables que le coiifort, l'agent ou le plaisir. r 

« ... l'Église doit se dkfinir, contester, faire clioc, plonger eiie-m&me dans le 
partage des biens et des dkcisions et d'abord favoriser I'animarion sociale et la 
participation. Bref, 1'ÉgLse doit rencontrer le monde pour le réconcilier avec 
Dieu et avec lui-meme. o 

Suu rce 
GÉRARD  AIEU UN ESSE 



Lorsque Mg ÉmiJlen Fienene dtmissionne, en décembre 1971, la population 
du  diocèse de Saint-Jérame a atteint 165 000 personnes. Lorsque Mm Hubert 
quittera, en 1977, elle aura atteint 250 000 personnes79. Durant les dernières 
années, et en particulier de 1975 1977, ce sont 10 000 personnes de plus par 
année qui entrent sur le territoire du diocèse pour s'y ktablir. Et par rapport B 
I'ipiscopat de Ma Frenette, c'est trois fois la population initiale du diocese. 
Saint-Jerome passe alors ail 5' rang des diocèses d u  Québec, après Montréal, 
Québec, Sherbrooke et Saint-Jean-de-Québec. 

Qui  sotit les prat.jquants de Saint-JkrBmc? Ils reprisentent 30% de la 
population catholique du diocése, dans l'ensemble du Québec". Dans les 
paroisses rurales, ce pourcentage pourrait atteindre de 50 A 60 %. Mais dans les 
paroisses qui se dhveloppent, il est probablement de 25%. Encore plus bas 
dans les milieux touristiques. 

Parmi les pratiquants, il faut également parler des pratiquants occasion- 
nels: 3 l'occasion des grandes fétes (Noël et Piques). A l'occasion des ((pas- 
sages *: naissance, mariage, funérailles; des sacrements d'initiation (baptème 
et coii firmat ion). Avec quelles sortes de moyens Mp Hubert pouvait-il assurer 
les services à toute cette population ? 

A la fin de soli kpiscopat, le clergé de Mrr Hubert est dans u n  bon début de 
cinquantaine. La moyeniie d'age des prêtres est de 51.4 ans. II y a 113 prêtres 
incardinés dont la nioyenne est de 55,3 ans. 75 sont actifs dans les paroisses et 
leur moyenne d'hge et de 5 4 1  ans. 22 pretres sont dans les écoles. 

iMgr Hubert laissera 1 son successeur 104 religieux-prêt res, 349 religieuses, 
158 frères religieux. Il était maintenant devenu évident qu'il faudrait trouver 
des solutions aux problémes de I'affaiblissemetit du personnel. 

Qiiand il succéda à Mg Frenette, MF Hubert avait 42 ans. 11 était né dails le 
diocèse de Saint-Hyacinthe. Mais il avait fait ses études classiques à Valleyfield, 
et il opta pour ce diocèse au moment de son ordination. Depuis 1967, il était 
professeur de chimie au Sémiiiaire et directeur des élhves. Bernard Hubert 
avait fait de trPs solides études scieritifiques : eii chimie à l'université Colum- 
bia, à New York. En pédagogie. à l'Institut calholique de Paris. 

En 1967, Bernard Hubert est directeur des services aux étudiants de 
CADRE (Centre d'animation, de développement et de recherche de la 



Fédératiori des Colleges classiques), En 1970, il était revenu A Valleyfield où il 
avait et6 nommé vicaire Cpiscopai et directeur de la pastorale paroissiale pour 
le diocèse. 

II. est élu évêque de Saint- Jérdme le 25 juin 1971. Il a présenté ses b d e s  au 
Chapitre le 31 aoiît, et a kté ordonné le 12 septembre dans la cathédrale de 
Saint- Jéronie. 

MPr I-iubert a &té président de la CECC de 1985 à 1987 et de 199 1 A 1993. 
11 a été président de I'AEQ. 

Lc. con!exte econornzqr/e el sociul (les r~t inets  x97o-rg 80 

L'autoroute 15, comme autrefois le train du Nord, et Ic boulevard Labelle, 
permet à la population du sud de se déverser sur le territoire et 3. la population 
du territoire du diocèse de circuler plus facilement vers le sud. Les deux 

b,Pi Hubert, 
collPges vont fournir une main-d'œuvre plus spécialisée. De grandes usiries 
viendront s'établir autour de cet axe er I'akroport de Mirabel promet des 
lendemains de rPve pour la région des Lauretitides. On corninence à croire que 
résider dans les Laurentides, Basses et m@me Hautes, permet iine grande 
mobilitk. Pour les jeunes familles qui pensent banlieue, il y a mainfenant un 
second choix: après celui de la rive sud qui reste toutefois plus en demande, 
il y aura maintenant celui de la rive nord. 

Autour des principaux centres urbains (le grand Saint-Jérôme, avec 
35 000 de population; le grand Sainte-Thérèse, avec 32 000; le grand Terre- 
bonne, avec 35 000; et le grand Saint-Eustache, avec 25 000; Mirabel, 10 000; le 
grand Lachute, avec 18 000) se crkent des quartiers rdsidentiels nouveaux où 
vont loger ces iiouveLles familles. L'indus~rie de la maison unifamiliale se 
développe. Mais aussi celle des conciergeries. 

Les loyers peuvent y être mainteniis assez bas. Une population plus 
instable s'y engouffre. Elle sc trouve souvent confrontée au double problkme 
du travail, se traduisant en chômage plus accetitué pour une main-d'euvre 
moins spécialisée qui sera secou6e par des fermetures d'usines mal adaptées P 
l'industrie niodernc, et de l'éducation des enfants, souvent enracinés dans des 
cellules familiales faites, débites et refaites. 

On verra doric l'Église de Saint-JérBme être présente dans des activitis 
nouvelles: la reconversion d'usines, la construction d'habitations à loyer 
niodique, I'impla~irarion de grands projets industriels ou de service, mais aussi 
dans l'assistance aux problèmes sociaux et familiaux. Activités nouvelles, il le 
faut, ssns négliger les questions uiiiverseUes cornnie la sant6 et l'éducation. 

LES QC!:\.TFUi PREiiflEllS l>\'EC)Y.ES Dr7 DIOCBSE 2; 57 



Jean Hamelin8' dit, I propos des aiinkes 1970: {(Et ces tensions (I'figlise iristj- 
tutionneHe et événenientieiie) donnent lieu à la plus grave crise qu'ait connue 
le catholicisme québécois. i) 

Le clergé est en pleine crise et les taux de défection s'établissent entre 5 et 
6%, selon les diocèses. Une partie se met en reserve, une autre partie demande 
une 1ai'cisat.ion. Les departs créent des angoisses cliez ceux qui restent. La 
baisse des vocations u est sérieuse. Les commuiiautds religieuses coimaissent 
un delestage et Urie certaine morosité. La deception d'un certain laïcat, surtout 
suite 4 H u m a n ~  Vitce, laisse des vides dans les r a n g s  des chrétiens. 

Jeuiie ivêque, MW Hubert se retrouve au sein d'organismes canadiens et 
quCbécois (CCC et AEQ) qui cherchent à laisser passer la thiologie de l'Église 
communion. Une nouvelle génération d'evêques est assise autour de la table: 
depuis le dCpart du cardinal Leger, les évêques dioc6sai.n~ prennent la parole 
plus facilement, alors qu'elle itait autrefois risemée aux archevéques. 

Sur sa table, le Rapport Duniont : L'dglise du Québec: lin héritage, un projet, 
Ce ne fut pas un concile provincial comme l'aurait soufiaité une klite engagée, 
mais c'est tout comme. 800 mémoires ont été déposés. Les catholiques d u  
Québec ont accepté de parler. Ils voudraient maintenant que les dveques 
parlent. Jacques Grand'Maison est responsable de la synthtse écrite de 
plusieurs chapitres. 

Les fionlrnes et les jmrnes de cot$ance de 121P FIU~CTI  

La direction de la pastorale est confiée A Viateur Raymond. Rita Maurice est 
responsable des laïcs et des mouvements d'apostolat et Fernand Dagenais est 
directeur des offices et services diocésains. Yvon Bigras, p.s.s., le curC actuel de 
l'église Notre-Dame de Montréal, et Raymond-Marie Wger, p.s.s., s'occupent 
de l'éducation chrétienne. Autour de ces personnes, une quinzaine d'autres, la 
plupart des religieuses, quelques laïcs, des femmes surtout. Parmi les clercs, l e  

père Marc Rompré, o.p., pour le moiide scolaire et assistant des suipiciens en 
place. 

Le Centre de la famille existe déjà depuis 1971 a u  moins. Il cherche à rejoindre 
Viateiir Raymond. 1984. toutes les families et il accorde une  grande importarice aux familles marginales 



;-- - - et défavoriskes. Jean-Paul Cloutier s'identifie au service et jl est secondé par 
une fenime cxceptionnelle: Louis Bouvrctte. 

C'est alors qu'on voit surgir unc serie de serviccs particuliers qui laisseront 
leur marque dans le diockse. La Jérômienne, I'Associatioii des veuves, le 
Groupement des femnies séparées, les «Jean Narrache B. En amont. on trouve 
toujours les mouvements de préparaiion au mariage avec Serena, (M. et 
Mm Gilles Charron), les Foyers Notre-Dame, le SeMce d'orientation des 
Foyers, les Jeunes Foyers (hl. et Mm' Marc Charron). 

I h e  orrganiscr~icm ïhoc~.suiite 

L'orgaiiisatjon diocésaine favorisée par Mg' I-Iubert repose sur un extcutif 
appel6 Comité de r6gieS2 diocésaine. Elle comprend des conseils ( 5 )  et des 
Services de soutien à cette organisation (4). ~ c a n - P ~ L I I  CIoutier 

L'action pastorale cst assurée par des offices (5): laicar, éducation, 
parorsscs, des services et finances. 

Entre ces organismes, on essaie d'établir des lignes d'autorité, de coopé- 
ration, de consultation, d'assistance et de représentation. 

Les communautés-relais 

L'urbanisation s'est développée parfois en dehors des limjtes des paroisses et ii 
cheval sur plusieurs paroisses. Cela est valable pour des centres urbains 
comme Saint-Jérôme, Sainte-Thirese, Terrelionne el Saint-Eustache. L'idée de 
créer des paroisses pour chaque développement domiciliaire iinportant ktant 
impensable, l'idte des coinmunautés-relais est née. 

En voici une définition: ((Relais d'une paroisse ou xelais entre deux 
paroisses, ces comrnunautks poursuivent un effort missionnaire. L'accent est 
mis, dans leur foiictionnenient, sur la responsabilité apostolique des per- 
sonnes du inilieu. L'agent de pastorale est I'aniniateur qui partage la respon- 
sabilite apostolique avec son équipe d'animationaJ. i i  

A la fin de l'épiscopat de M g  Bernard Hubert, on a créé quatre com- 
munautés-relais, Vie nouvelle, à Saint-Jérôme, Partage, à Saiiit-htoine, Terre- 
Soleil A Sainte-Tliértse et Cliarles de Foucauld à Lorraine. 

MF Valois prendra la suite avec Esther-Blondin à Terrebonne. 



Une religion qui ne se ressource pas toujours dans la paroisse 

Les Cursilios. Le mouvenlent CursiUo est originaire de Majoriliic (1949). Au 
Qukbec, il est prisent à Sherbrooke, en 1965. Dans le diockse, le premier 
cursillo se tient du 19 ou 20 avril 1975. Le secteur des Laurentides comprend 
alors quatre diocèses. 

En 1979, Saint-JÉrÔme forme un secteur. L'abbé Giiy Champagne e i i  
devient l'animateur en octobre 1980. La plupart des rencontres se font a 
Montserrat, chez les Pères Jésuites. En 1986, plus de 5000 diocksains onc suivi 
le cursillo. GrAce à la collaboration de Gdes Charron, le inouvemeiit a son 
journal : Le Palnn. 

En 1984, à l'occasion du 100' cursiUo, on publ.ie un cahier spécial qui 
permet à pliisieurs individus ou groupes de cursillistes de xappeler l'iin- 
portance de leur cursillo dans leur vie de chrétien et de citoyen. La plupart de 
ces ténloignages sont entliousiastes : durant ces rencontres, les participants ont 
trouvé des fondements soljdes à leur foi et à leur engagement dans le milieu. 

Nous retiendrons trois témoignages qui  s'efforcetit de voir, en 1986, 
l'avenir du mouvement avec lucidité. Celui de I'abbé Jacques Fortier, qui 
suggère que  le mouvement manifeste un plus grand esprit d'ouverhire. Qui ne 
voudrait pas qu'on se limite à la lecture des kvangélistes du Nouveau Testa- 
ment. Et qui sugère que le mouvenient s'oriente sur les traces de 1'Action 
calliolique. 

Le témoignage de l'abbé ZCnon Clément énonce une solide théologie de 
l'hoinine, du baptise et du prêtre. 

Enfin, l'abbé André Daoiist parle ainsi: 

C'est I'alterrissage et I'engageiiient h long terme qu'il fiaut cultiver davantage. Le 
CursiUo est un inouvernelit d'Église ; il n'est pas l'Église. Sa seule ïaison d'être 
c'est d'étre au s c M c e  des personnes et de l'Église. Il doit &ire csscntieUement 
missionnaire, tourné vers ceiu qui n'ont pas décoiivert Jésus-Christ et les 
amener au  Christ et h l'Église. 

Le inouvement est toujours actif. 11 a k t 6  fortemeiit soutenu par 
Mgw Hubert et Valois. Plusieurs des personnes engagés aujourd'liui oflicielle- 
ment ou à titre bénévole dans l'Église de Saint-Jérôme sont des membres du 
niouvement. 

Les chnrisniatiqires s'iristnllent clans le diocése. Au Qukbec, les charismatiques 
catholiques francophones sont issus d 'un groupe de 16 personnes, rbunies à 
Granby, en octobre 1970 autour du pPre Trinitaire Jean-Paul Regimbald. 011 



parle aussi d'un noyau qui se développe autour d'une religieuse de la Provi- 
dence, d'iinc carmélite installée au Cap-de-la-Madeleine en 1972 et d'une 
membre de l'Institut \ToIuntas Dei. 

Lt mouvenient se dkveloppe entre 1970 et 1980. Une réunion a Loyola, en 
1973, regroupe 4000 personnes. Une autre, à Québec. 65 000 personnes. À 
Montréal, en 1977, au Stade olympique, on dénombre 20 000 personnes. En 
1979, au meme endroit, ils sont 24 000 personnes. 

A partir de 1980, le mouvement se stabilise: on parle de  400 groupes et 
5000 personnes trks engagées. En 1982, on évalue qu'il y a 10 000 << fidkles i,. 

Pour Saint-Jérôme (1978-1987), 18 groupes sont identifiés. Le nombre 
oscille entre 485 et 650 personnes. Le mouvement est légkrement plus répandu 
dans le diocèse de Joliette, plus faible à Valleyfield et pliis fort dans les diocèses 
de Hauterive et Gaspé. 

La majorité des participants sont des femmes (65 à 70°/o), d'âge mûr (40- 
SO), et regroupant des personries scules. On compte beaucoup de religieux et 
de religieuses (20 à 40%). Les membres soiit, en général, niieiut nantis, plus 
scolarisés, plus seuls que d'autres groupes sindaixes. 

De ce mouvement charismatique sont nés plusieurs centres de priPre et de 
recueillement qui ne sont pas rat tacliés à des paraisses. 

Tout commence par une mise à pied dans une usine de cmrile, la Regent 
Knitting Mills (310 ouvriers) en juillet 1972, suivie d'une occiipatiori d'usine 
(nnv.-dkc. 1977). Ca RKM est, pour iine classe d'ouvriers de Saint-Jérôme, un  
lieil auquel ils se sont identifiés. La REvL s'enracine dans Saiiit-Jérôme depuis 
de nombreuses années et ses ouvriers s'identifient à ce lieu de travail". 

Après une tentative de réorganisation (1973), c'est la fermeture, le 7 juin 
1974. Les propriétaires proposent plusieurs raisons h cette fernieture, dont la 
faiblesse de la positon de l'usine dans I'enseiiible de l'industrie du textile dans 
le monde et la baisse des profits. 

Les ouvriers conunencent A se regroiiper lentement après cette fermeture 
qui a un effet économique et social immense dans Saint-Jérôme. Quelques- 
uns prennent l'habitude de venir échanger dans le sous-sol de la catliedrale. 
Une certaine interrogation fair son chemin: si l'usine était malgré tout ren- 
table? Des études vont ripondre oui à cette question, en y mettant un certain 
nombre de conditions, dont la nécessité dc trouver un financement de relance. 
Ce que le ministère de l'Industrie e l  d u  Commerce refuse d'offrir. À ce 
moment on parle de cogestion des travailleurs et du capital. En Chier  1975, 



une petite subvention permet toutefois de proceder i la location de l'usine 
pour quelques mois. On lance, en mai, une première souscription, fort d'un 
prêt de 300 000$ de la SDI. Mais il faut une innrge de crédit que le gouver- 
nement ne s'engage pas à appuyer. 

Reste donc l'issue de l'achat de I'iisine et l'expérience de l'autogestion. 
Cette foi.s, la Banque de la Nouvelle Écosse accepte la marge de crédit et on 
entreprend une seconde souscription (printemps 1976). En janvier 1977, le 
gouvernement du Parti québécois accorde une subvention de 350 000% 
L'usine redéiiiarre avec une iiouvelle organisation. Mais dès janvier 1978, c'est 
l'impasse. Il faut un nouveau programme d'aide (OSE) pour s'en sortir (juin 
1978). 

En 1980, le statut légal de  l'entreprise est modifie: elle devient une 
coopérative ouvrière. En 1981, on songe à transférer une partie des opérations 
à Joliette et à se relocaliser dans Saint-Jérôme. La Société d'iiivestjssemenr 
Desjardins se retire et met eii vente I'usine (juillet 1981). Au début de 1982, la 
coopérative se retire dii dossier et met iin terme au projet (fkvrier 1982). Ainsi 
se terminait un projet qui avait mis face a face deux notions de rentabilité: la 
rentabilité économique et la rentabilité sociale. 

Paul-André Boucher, le leader ouvrjer de Tricofd, qui souhaitait que ce 
projet soit considéré à la fois comme un projet économique et un projet 
socialP6 avait mené, avec d'autres, cette bataille en m@me temps qu'une 
réflexion sur la place du travail au milieu du monde des affaires. 11 résuma 
cette reflexion dans un livre qui  est aujourd'hui encore tr2s consulté dans les 
bibljoth4ques universitaires, avec ceux de Jacques Grand'Maison. Les médias 
ont fréquenté Saint-JkrBme comme jamais durant cette période. On peut 
trouver plusieurs docunients audiovisuels sur la question: Ie plus connu est Ic 
film de François Braul~ (1976) Tricofi1, c'est la clé. 

Sur l e  registre scientifique, Jacques Grand'Maison avait analysé le dérou- 
lement de I'affiire Tricofil. II avait kcrit, dans ((Une tentative d'autogestion i) : 

EUe (expérience d'autogestioii de Tricofü) nous a amenés tres loin d a i s  la 
compréhension de notre société. D'une façon concreie, les luttes de ces tra- 

vailleurs a tous les niveaux rkvtlaient le vice idéologique et slructurel Ir plus 
fondmental du capitalisme, à savoir: cette séparation entre l'individu et ses 
rapports sociau. ( . . . ) On a dkcomposé le travail. On l'a séparé des t ravaiileurs 
cr de leurs rapports liurnains, pour assurer lin processus teclmique uniquement 
défmi en fonction de 611s économiques indépendantesn. 

Et plus loin : 



Noiis nc sommes pas encore eritrés dans l'âge d'une authentique démocratie. 
(. . .) L'expérience de Tricofil s'inscrit dans cette étape déniocratiqiie (. . .) Le 
plus grave problkme de notre socibr6 actueile rn'apparait etre la pauvreté des 
tissus humains de la base sociale", 

MKr Hubert a cheminé avec les ouvriers, les leaders, les politiciens et les 
universitaires ail cours de son episcopat A Saint-)6rôme. II a résumé sa 
réflexion dans un texte ou la prudence et le courage intellectuels se côtoient 
admirablemente'. I1 reprend cette image de la déchirure des tissus de la 
communauté. Conime pasteur, guide de son troupeau, il a tente une lecture 
des événements ii la lumière de l'Évangile. 11 y a vu des ressemblances avec 
l'avènement du Royaume de Dieu. 

11 me semble que, dans une recherche semblable bite par les travailleurs, Its 
chrétiens onr le devoir d'hre solidaires de leurs frères. (. . .) Cela peut nécessiter 
que l'on dise CarrhIierit qu'il y a impasse au terme ou encore qu'il laut éviter tel M'Y ElCrnard Hubert, la f i t e  
écueil sur le chemin suivi. De toiite manière, les travailleurs, dans  la reclierclic de I'hsoniption du 13 août 

d'une organisation nouveUc du travail, ont le droit de compter sur auirui. 1972. au sanctuaire de Rigaud 
Nous-mênies, coniiiie chretiens, nous avons la responsabilité de veiller sur leur Photo P. Tremhlay, Rigaud. 

bien et, pour ce faire, de nous situer dairenient à l'égard de leurs propositions. 
(. ..) découvrir dans leur eq)krience des pierres d'attente de I'évaiigé- 

lisation et du rassemblement en figlise. (...) La prise en chiii-gc de respon- 
sabilités et l'autonomie affirmke constituent des occasions favorables à la 
réflexion, sur un Dieu personnel qui invite les hommes A Le connair.re et à 
L'aimer. Elles sont aussi le lieu où des croyants peuvent découvrir et rencontrer 
le Christ vivant aujourd'hui. 

II sc questionne ensuite sur cc que les gens de foi et d'Église ont reçu de 
cette expérience 

(. . .) celui qui a la foi trouve a u  scin d'une telle expérience que le témoignage du 
Seigneur et de l'Évangile passe principalement par le chemin de la sol.idaritt et 
de la lutte pour la jusrice. Ce fut le cas, je pense, pour quelqiies agerits de 
pastorale qui ont travaillé avec les eniployés de la Regcnt Knitting. Leur pr6- 
sence et leur appui ont été voulus conime urie annonce de Jesus-Clirist et de 
I'Evangde. Rapidement, les travailleurs ont &ré d'accord avec ce type d'action 
pastorale exercee aupres d'eux par certains pernianents de I'Êgbe. (. . .) Je sais 
(. . .) que les rravaillcurs de la Regetit perçoivent 1'Eglis.e de leur miljeu comme 
étant en communion avec leur vécu. Je sais aussi que quelques-uns d'entre elur 
posent explicitement h certains chrétiens liés à l'Institution ecclésiale des 
quesiions sur Jésus-Christ et sur la foi. (. . .) Je considère que l'Église de Saint- 
Jkrôilie a reçu de ces rravailleurs un témoignage trks riche. 



(...) je crois que la comniunautk cliretienne d'ici a été tisitke par l'Esprit 
de Dieu à l'occasion des événements de la Regent Ihitting. À la lumière de 
I'cvangile, je vois que les gestes posés par un groupe de travailleurs sont pour 
nous des iiivitations du Dieu visant A vivre de I'csp?rance d'un Royaume de 
justice et à nous engager maintenant dans i'autre libératrice de la foi. 

JI avait égdement fait une intervention similaire le 14 fdvrier 1977: 

Quand on regarde les raisons sociales, on réduit habituellemerit l'entreprise au 
capital et à ceux qui possèdent le capital. Salis l'apport du  travailleur, il n'y a pas 
d'entreprise. Le travailleur ne pourrait-il pas avoir égaliti de chances comme de 
risques dans I'enircprise? (. . .) Le trairailleur n'a-t-il pas ut1 droit de partici- 
parion ii la  gestion par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise? (...) Si les 
iravailleurs s'organisent pour une usine autogérée, est-ce qu'ils n'ont pas droit 
a des subveiitions dans la mesure où ils respectent Ics crirkres? (.. .) 

L'Église s'inttresse à une quesiion comme celle-là parce qu'il est manifesie 
qu'il y a une injustice criante dans l'exploitation des ressources (...) L'Eglise 
s'iiit6esse j. cela parce qu'il faut changer certaines strucrures à beaucoup 
d'endroitç. Tricofil o f i e  une eirpkrieiice de pointe qui peut servir de modkle. 

Ln pensee r h  LW Benrmd t - l u h e ~ ~ ~  

Nous pouvons lire, dans la collection ((L'Église aux quatre vents*, L'église du 
Québec, 1988-1993, publie chez Fides, une présentation par Bernard Hubert 
du document des 6vPques pour leur visite ad litniria. 11 Ptair à ce motnent 
président de l'Assemblée des évêques du Québec. II parlait au  nom des 
évêques du Québec. 

En voici un extrait: 

En mêine temps que noiis soulignoiis l'urgence, pour !,.Église du Québec, de 
renouveler son esprit communautaire et missionnaice, nous afirrnons que l'une 
des conditions essentielles de ce renouvellement est la contribution des croyants 
et des croyantes aiLu réalites culturelles qui façoiiiient notre société. Noiis rap- 
pelons également que le combat des commiinauii.s chrétiennes pour la justice 
sociale fait partie intégrante de I'Cvangélisation. Et nous exprimons notre 
confiance en la capacité de ces coinmunautés de relever les nouveau défis en se 
laissaiit inspirer par la Parole de Dieu, cn approfondissant les liens de fraternité 
entre leurs rnenibres, eii se solidarisant pour la mission d'évangilisation qu i  est 
ceUc de toute l'Église. 

Et dans Mnlgré tocrt, l'espoir. Rencontre avec Bernnrcl H~lbert, évtque publié 
clia Fides en 1994, il répond aiur questions d'un journaliste. Nous degagerons 
certaiiis themes qui illustrent bien la pensée de cet homme. 



Sur la liberte 

(( (.. .) si je suis convairicu que le clien~in que je prends correspond à la verité 
(.. .) je dois le suivre méme si ce n'est pas celui que le Magistkrc me propose. )b 

Sur le lien Église-État : 

(( (. . .) il était pourri de I'iiitétieiir depuis longtemps (. . .) i )  

De Jlfnlit qire I'ÉgJise parle -Le testaineilr d'uii kvêqile engccgé, publié chcz 
Fides en 1996, nous proposons quelques extraits de  ses principales allocutions. 

Sur la question constitutionnelle au Canada et au Qiiébec, aprPs le référen- 
dum, dans une auocurion à Edmonton : 

le ne suis pas un évêque qiii tient parler de séparatisme ; je ne suis pas non plus 
un évêque qiii vient parler du fédéralisnie canadieii. (. . .) 

Le Royaiime de dieu est vraiment annoncé quand I'liornme est libéri de ce qui 
le menace et de ce qui le détruit; lorsque l'homme entre en liberte - et cette 
liberté-la n'est pas qu'eaérieure, eue est liberté du cceur - le Roynume de Dieu 
est annonce. 11 l'est aussi lorsque l'autorité se fait servicc; ce qui a beaucoup de 
conséquences pour des gens qui, A I'intkrieur d'un monde qu i  est en crise, 
cherchent témoigner de ce qii'est le Iloyaume de Dieu. Enfin l e  royaunie est 
annoncé lorsque le pardon et la miséricorde sont devenus des nouveaux 
moyens de vivre et d'aimer - ce qui est spécifiquenient chritien. En effet, ce 
n'est que dans la perspective de la mort et de la résurrection vécues avec le 
Seigneur Jésus que ces thkmes de miséricorde, de pardon et de réconciliation 
prennent toute leur efficacitt. 

Sur PAques et la Résurrection : 

Pour beaucoup de contemporains, croire en la résurrection de )tsus est difficile. 
Sa divhité leur apparaît un énoncé gratuit. Ia foi des croyanrs risque d'être 
davantage dCiste et sociologique que chrélienne et communautaire. Daiis ce 
contexte, la Pte de Pâques revêt une iniportance particdjPre. Elle nous rappelle 
la Rkvélation des faits accomplis par Dieu pour nous. 

La foi de l'Église vit de la résurrection du Christ. En surgissant de la mort 
par la force de Dieii, Jésus inaugure une Humanité Nouvelle. Ii esr le premier 
membre d'une fainiile radicalement transformée au sein de l'humanité issue 
d'Adam et d%e. Parce que Jésiis est vivant, désormais toutes choses sont 
nouvelles sur la terre. Mais c'est en espérance qu'dles nous sont donnies (Rom 
8,74), 

Sur le rtietier d'évêque: 
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Mu Bernard Hubert 
et le pape Jean-Paul I I .  

I'ai étC surpris lorsqii'oii m'a demandk si j'acceptais de devenir évêque de Saint- 
Iérôme. J'érais responsable de pastorale d'ensemble depuis dix mois 
seulement.. . J'ai accepté parce que j'avais la ceriitiide que c'était. un devoir pour 
moi. Ce projet m'a éti présenté comme tout prét, dtjh mûri: i l  ne me restait 
qu'a cueillir le friiit. Ce n'était pas l'aboutissement d'un projet personnel ou la 
rkalisation d'un réve, mais plutfit un irnprkvu que d'autres avaient préparé ... 
Apres une nuit d'insomnie, j'ai dit oui. 

Sur son prédécesseur, MF fimilien Frenette 

En devenant évCque de Saint-lkrbme, j'accepte uii ddfi considérable. Je prends la 
relkve d'un prêtre et d'un pasteur qui, pendant vingt ans, a marque d'une 
influence apostolique le peuple de Dieu qui lui était con66. (. . .) En assuniant la 
responsabiiite que MF Emilien Frenette a IaissCe en juin dernier, je tieiis h due 
que je v c u  me sinier en conbuitB avec les objectifs pastoraux qui ont été les 
siens ii travers les vjngt ans d'histoire de cc diocèse. 

Sur le territoire du diockse de Saint-JbrBme: 



Ce territoire de Sauit-Jérôme, chacun le sait, est un monde dynamique, une 
société engagée sur la voie de ~rofondes transforinations. L'information sur la 
vie qui s'y ciCroule donne rapidement A l'obsewateur inttressé le senliment que 
cette région est un prototype de la socicté de demain. Pour moi qui ai. 
désormais, la responsabilité d'amener les hommes de ce milieu à y édifier le 
Corps du Christ, je relève certains traits de ce nionde en formulant I'hypothése 
qu'il s'agit la, probablement, de coordonnées importanies pour fxer le cadre 
d'insertion de l'Église d'aujourd'hui dalis la pite humaine. Je pense au tourisme 
qiii iilustre déjh ce que seront les joies, les limites et les ambiguïtés d'une 
civilisation du loisir. II en est de mêiiie de I'infrastxucturt socio-économique 
manifestée par l'organisation scolaire, par les prk\isions du systPme routier et 
par les plans d'arnénagemenr du territoire, infrastructure axée, de toute 
kvidence, sur les Iiesoii-is de l'avenir. Enfin. il me semble que ln réalisation d'un 
vaste aéroport international va apporter avec soi, non seulement le développc- 
ment de l'industrie dans la région, mais aussi l'établissement d'une économie 
de services variés et nombreux qui sont caract6risticlues de la société postindus- 
trielle. Tout semble, ici, projet d'innovation et de communications nouvelles9'. 

Sur l'apport des làics et du clergé 

A l'heure actuelle, le diocese (il parle de Saint-lean) compte sur des centaines de 
laïcs, dotes d'une formation strieuse. pour partager la râclie pastorale avec les 
prêtres. De sorte que le service pastoral esi souvent mieux dispensé qu'il ne 
l'était au moment où seuls les prêtres l'assuraient. Sans vouloir diminuer 
l'apport du clergé, je dois reconnaître que les laics aypoitent une contriliiution 
originale dans I'activitt apostolique. 

Siir Ics signes de la prdsence de l'Église : 

Dans une socikté sécularis~e comme la nôtre, il cst clair que l'important ne 
réside pas dans le fait qiie l'Église soit d'abord visible par un  remplc qui domlie 
les édifices environnants. A quel signe Jésus a-t-il dit que ses disciples seraient 
reconnus? C'est 21 l'amour qu'ils niiraient les uns pour les autres. En ce sens, 
pour que l'Église réussisse A se mctt re en kiat de mission et d'évangélisation, les 
baptisés n'ont d'autres clioiu que de consolider leur projet de fraternité en 
participant il la construction d'une société toujours plus juste. De ceMe façon, ils 
deviendront des tknioins dii Ressuscité et, du même coup, prendront pari (i la 
mission confiée l'Église. 

Sur les ministères : 

k ministère dans I'l?glise est uii service. Longtenips, les pretres ont assurné la 
plupart des actions des rninistéres. À ce point qiie nome perception en ttait 



arrivde à consideter que seuls les évéques, les prêtres et les diacres étaient des 
ministres. Depuis quelques années, la participation des laïcs au inhistbe nous 
a amenés à distinguer les ministres ordonnks et les non ordonnés. 

Sur les femmes: 

Quand les femmes visent à établir entre elles et avec les Iiomnics di's relations 
semblables, elles réponderit i l'appel qui leur vient de Dieu. Crt.Ces elles aussi 21 
son image, cUes apporteni u ~ i  reflet dc Dieu qui noiis aide comprciidre que 

Celui-ci esi nu-delh du masculin ou du féminin cli:c rious summes portés 4 
projeter en Lui. 

Sur l'unit6 daris l'Église diocésaine et l'autoritk épiscopale : 

L'Église, ce ri'est pas qiielqu'un qiii a décide qu'il avait la vérité. Pour moi, unri 
action d'Eglise doit se faire dans la solidarité. Ce lie peut étre qu'un pi-ojet 
bilateral. C'est le projet de teUe personne, de tel groupe mais aussi de l'Évêque. 
(1 L'Église est dans I'évëque, et I'e\~éque dans 1'Eghse n, disait saint Cyprien. Pour 
moi, tout ce qu i  cst acre d'@$se doit être marqué à la fois par le peuple er par 
I'Évéque. II faut les deux. (:chi qui me place devant un tait accompli pose un 
geste qui n'est pas n1arqu4 par le sens de l'Église. Au plan des faits, jc ne me sers 
pas du baton. Je dis I J  personne: (( Jc ne suis pas d'accord avec telle option que 
vous prenez, mais je reste pret à vous rencontrer. Notre désaccord n'est pas un 
mur. ii l'essaie de ne pas couper les ponts. 

Sur les conditions de paix à Oka (texte du 29 juillet 1990) 

Les peuples autochiones ont iin droit strict à participer, avec les autres peuples 
fondateurs du Canada, à la définition de ce que sera notre avenir. C'cst 
ensemble que, Amérindiens et autres occiipants de la terre d'ici, nous devons 
aménager le territoire canadien. Nous avons besoin les uns des autres. (. . . .) 

Enfiii, la crise actuelle ne débouchera sur une paix durable que si les pariies 
en cause s'rngageiit dans une att i tud~ de responsabilitk persunnelie et collecrive. 
Aucune dgle du jeu, aucune enlenie ne peiivent durer si les personnes et les 
groupes n'aci.cptciit pas de rkpondre publiquenient de leurs actes. Justice et 
vdrité passent par des comportements respoiisables. 

Le départ dc Mg I-iubert pour le diocése de Saint- Jean a ét6 reçu comme un 
coup inattendu. Au cours d'une fete de reconnaissance (16 février 19771, à la 
cathédrale, madame Marie-Thkrkse Lemay avait lu un court texte dont voici 
un  extrait: 



C'e.st avec consternation que j'ai appris le dipart de notre pasteur. J e  crois quc 
ce fut noire sentinient à tous. Je n'en revenais pas. Ma premihre réflexion a etc 
de nie demander polirquoi on déshabillait Pierre pour habiller Paul. On aura i t  
pu trouver un autre évéqiie pour Saint-Jean.. . Mais il y a lin niais.. . le monde 
chrttien c'est u n  monde particulier et soiivent déconcertant. C'est un nionde 
où il faut Ic lunettes de la Foi pour y coniyrendrc cluelque chose. On dit qiie 
les voies du Seigneur ne sont pas les iiôires. 

Mgr Berirard Hubert est deckdé le 2 février 199691 

Mp Charles \'alois est né à Montréal, le 24 avril 1924. Après des études 
classiqiies au SPniinaire de Sainte-Thérise, il entra a u  Grand Séminaire de  
Montréal pour y poursuivre des Ctudes tliéologiques. Eti 1950, il obtint une 
licence eti théologie. 

11 a kt& ordonne prêtre le 3 juin 1950 par M" Paul-Émile Léger. L'année 
suivante, lors de la criatioil du diocése de Saint-lérdme, il adhère au nvuveau 
diockse. 

Revenu aux études de 1955 à 1957 et en 1959, il olilic.11~ une niaîtrise en 
histoire du Canada de l'Université de Montréal. Plus tard, en 1963, d reçoit son 
grade de maîtrise en littérature française de la niénie université. 

En 1962 et jiisqu'en 1364, il devient aumônier ..idjoint dir la JEC nationale. 
II revient ensuite a u  Séminaire A titre de professeur 1.1 de directeur du  person- 
nel. L'année suivante, il est nomme directeur des Ciudcs et, par la suite, en 
juin 1967, il devient recteur du Sémiiiaire de Sainte-Tliérèse, poste qu'il 
n'occupera que trois mois, car il est choisi par le Conseil d'adminjstratirin 611 
Collége Lioticl-Crouix, comme directeur ginéral de cette itistitution (1967- 
1973). 

En 1973, il devieiit curé a Sainte-Adkle, et en 1975, vicaire général du 
diocése. Au départ de MF Bernard Hubert, eri 1977, il est élu vicaire capitulaire 
<lu diociise. Le 15 juin, Rome le nomme Pvkqiie de Saint-Jérônie. L'ordination 

;Mg Charles Valnis, 
épiscopale lui fut conférée par MF Angelo Palmas. Pro-Nonce Apostolique du ,Pquc 5iiiit,eri>me, 



Ma Charles Valois salue Jean-Paul 
I I ,  awnipagnC de M W  Raynlond 

Jodoin du diockse de Sherbrooke. 
A I'occasioii de I'audience 

du pape, lors de la bkatificarion 
de Mère Blondin. 

Ronie le 25 a\.ril 2001. 

Canada, en la cathedrale de Saint-Jérôme, le 79 juin 1977. Il devenait alors le 
troisikme évéque du diocèse de Saiiit Jirbme. 

Puraiit 20 ans, cornine ses prédécesseurs, Mg Valois a voulu orienter I'Cgjise 
de Saint-Jérdme « dans la voie du partage d i ]  service pastoral" g). II a toujours 
vou lu  rappeler que, dès les débuts du diocèse, h/lsr Frenette avait engagé les 
premiers permanents et les preniikres permanentes en Action catholiqueg4. Ce 

tL - - !  -. dernier avait nommé, en 1967, B la paroisse cathédrale, les deux premieres 
agentes de pastorale. 

MPValois était très préoccupé par l'augmentation de la population (eue est '* parsCe de 242 WO i son arrivie A 360 MX) e ~ i  1997), par les besoins de pasteurs. (tl h r  la nécessite de rejoindre les catholiques, prariquants ou même distants, 
comme il les appelait. 

<( Dans le diocèse de Saint-Jérôine, on retrouve une pastorale pour les ? chrétiens de la nef, pour les chretiens du seuil et  pour ceux de la place 
>> En 1983, MYValois éi~alue la pratique doininicale auroi i r  de 

.+. 2 5  %. Dans son rapport de 1993, M~Valois parle d'une moyenne d e  20%, avec 
L'abbé Charles Valais, une pointe dans les milieiuc ruraux et d'un taux de 10 % dans les villes et les 

aumonier-adjoint de IEC. nli)ieux touristiques. 



Afin de célébrer la inémoire de l'Église de Saint-Jérôme, il a kt6 fidèle à 
tous les anniversaires. Lors du dernier qu'il a préside, le 45', le 26 mai 1996, il 
disait : (( Quarante-cinq ans, c'est court dans l'histoire d'une Bglise, mais c'est 
dCjà rdvdlateur d'une grande ricliesse de grâces et d'engagements qui ont 
façonné l'Église de Saint-JérGme et lui orit conféré une identité solide et un 
visage part.iculier9! ,) MP' \hIois considérait les Églises comme des comrnu- 
nautés reliées à Rome et ayant toujours leur identité propre. 

A.nimation pastorale scolaire 

La publication des orientations pastorales de I'Asscmbl6e des évêques du 
Québec relatives A I'initiacion sacramentel.le des jeunes, en 1983, amena 
MFValois à favoriser la participation de la communauté paroissiale A la pré- 
paration sacranientetle des enfatirs du primaire, en relation avec l'animation 
pastorale scolaire. I l  fallait que l'kcole et la paroisse défitiissent plus prdcisé- 
ment leurs responsabilites propres. Les responsables de paroisse, les prétres, les 
agents de pastorde scolaire se trouvaient au milieu de ce réseau de relatioris. 
I I  y a avait également (i assurer une présence des parents dans cette opération. 

Tout ce travail sur le terxain amena MpValois A écrire une lettre pastorale, 
publiée le l a  mai 1 984 : L'initiation sncmr?ientelle des eilfnnrs. Cette lettre aidait 
à préciser le rôle de chacun : l'eiifant, les parents, les éducateurs, les agenrs de 
pastorale. 

C'b i t  évidemment la paroisse qui était la plus touchke. Il detnandait alors 
que 4 cliaque cornmunaurC se dote d'un service de préparation aux sacrements 
(SPS), qui travaillera en lien avec le conseil de pastorale paroissiale (CPI'), lil où 
il cxiste, et avec l'équipe pastorale a. II devenait aussi conscient de la ntcessité 
d'ohir une forn-iation à ces persoiines. Et il était soucieux de ne pas drainer 
toutes les forces de ce cBt6. 

11 etait également conscient que ces nouvelles pratiques allaient apporter 
des turbulences dans 1'Êglise : * Je vous invite i travailler dalis le plus grand 
respect de toutes les opinions, réactions, tendances, voire meme options diffé- 
rentes. Jésus n'a bous cul^ personne pour arriver h ses Fins, m2me s'il n'a cesse 
d'inviter. b, 

La réconciliation 

Deux ans plus tard, il apporta sa réflexion sur le sacrement de Pénitence. 11 
voulait alors donner suite au synode des Pvêques de 1983. 11 proposa une 
pastorale qui fasse que « la célébration du sacrement de la réconciliation (soit) 
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uii évenement dans la vie de chaque personne, (qui soit) aussi un évknement 
dans la vie de toute la comtnunaiité >i.  

Ce document situait la confession dans le ministere de réconcil.iat.ion dont 
parlait Paul aux Corinthiens. II indiquait que certaines approches thiologiques 
étaient partielles : ceiles qui ne consistaient qu'à se inenre en règle oii de se 
réconcilier qu'avec soi-méme. Il disait : « .. . il convient de lie pas rkduire le 
rite sacrameiitel a une démarche purement psycliologique ,). II proposair 
d'harmoniser la démarclie psychologique à celle de la foi. 

Il faisait du sacrement une relecture historique eri analysant ses principaux 
é1Pment.s - contrition, aveu, satisfaction et absolurioii - pour arriver a parler 
du pluralisme des formes actuelles du sacrement. Tl montrait ensuite la 
carnpl4mcntarité de la forme individuelle et  de la forme communautaire. 
(< Toutes soiit des e,rpressions cornplémcntaires d'une même réalité qu'aucune 
forme, à elle seule, ne peut prétendre épuiser dans sa totalitk. i) 

Dans ses orientations pastorales, EvI~Vaiois demandait aux pasteurs, ani- 
mateurs et animatrices de pastorale d'offrir divers services qui tous servent 
« ce projet pastoral d'dducatjon de la foi soizs l'angle :ondamental de la récon- 
ciiiation qui nous situe au cœur même du Mystère du Saliit. >) 

L'Eucharistie et les funémiiles 

Le 15 juin, MgrValois donnait des directives pour les rassemblements ou la 
messe ne pouvait être célébree, dû au manque de prèrres. Après avoir rappelé 
l'importance de la célébration de !'Eucharistie, et l'importance du rassemble- 
ment de la cominunauté le dimanche, il rappelait la possibilité d'offrir des 
célébrations de la parole. (( Uans ces cas, on verra donc A assurer aux inembres 
de la communauté, des célébrations de la Parole de Dieu qui  leur permettront 
de célébrer "en verité" le Jour du Seigneur : se rasseinbler, écouter et partager 
la  Parole, rendre grâce à Dieii pour ses merveilles et être cnvoyks. i) Ces 
célébrations peuvent être complétées par la cotnmunion eucharistique. 

Le 16 octobre 1996, il signait un guide pastoral pour les funéraiiies chrk- 
tiennes intitulé « Célbbrer dans l'espdrance, le passage de la mort 3. la vie 
éternelle a. 

Encore ici, il s'agissait de réagir à la rkalité socioculturetle cliangeante dans 
l ' ~ ~ l i s e  de Saint-Jkrbme. L'évêque commence par rappeler le sens chrétien de la 
mort : i< La c4lébration chretienne des funérailles signifie donc, pour le croyant, 
une communion au mystère du Christ mort et ressuscite, commuiiion géné- 
ralement vPcue eii Église en présence de la personne déhi te .  }) 



li rappelle ensuite que le service de 1'Bglise doit étre vécu en collaboratio~i 
avec d'autres services, comme celui des salons funiraires et en étroite liaison 
avec la funille du défunt. Afin de bien soigner ces liens nkcessaires, il propose 
un comité pastoral spécial pour voir aux différentes activités d'accompa- 
gnement et d'aménagement des rites funèbres lors de la mort d'uii membre de 
la paroisse. II précise ensuite quelles sont les lignes de conduite 2i suivre lors dc 
~Clkbrations avec ou sans Eucharistje, à l'église ou au salon mortuaire. 

Un homme d'organisation 

Le troisikrne &@que de Saint-JPrGine a toujours voulu associer tous les mem- 
bres de l'Église B son action : les prêtres N qui  exercent un ministkre essentiel 
dans l'Église »97, les diacres permanents K signes du  service dans l'Église »Y< les 
religieuses et religieux a porteurs de grâce par une priPre incessarite »-, les 
religieuses et religieux apostoliques, M toujours présents dans les milieux de 
I'iduca~ion, de l'hospitalisation et de la bienfaisance », les religieuses et reli- 
gieux qui <i ont accepté un service pastoral dans une paroisse ou une insti- 
tution )ilM, les Ia'ics, hommes et femmes, qui ont  (( risqué une profession daiis 

le service des paroisses et des institiitions ) > I o ' ,  les bénkvoles, <{présence riche en 
devouement et en oubli de soi »'O2. 

Le diaconat 

En noveinbre 1964, le coticile Vatican II rétablissait le diaconat comme (( degr6 
propre et pertnaneni de la hérarchie du sacrement de l'Ordre : diacre, prétre, 
ivêque. r 

Par l'imposition des mains, l'évêque fait du diacre un clerc et le lie 
intimement A son ministkre et au ministkre du Christ serviteur. 

Le diaconat englobe trois ministéres : 

- le ministere de la Parole, 
- le ministère de la prière et du service A l'aucel, 
- le ministère de la cliaritt. 

L'Église répond ainsi au besoin d'ètre présente ofiïcieilement auprhs d'un 
plus grand nombre des enfants de Dieu. 

Par ailleurs, le diaconat offre à IJEglise de nouveaux ministres ordinaires 
pour le baptême, les mariages et les funérailles (sans eucharistie), et les 
cflébrations de la Parole. Le diaconat permanent est accessible aux hommes 
mariés (plus de 10 ans de mariage). Il e.ige de la part de l'homme ilne fom~a- 



tion adkquate, et du couple, un clieininemen t avec la coinmunautf diaconde 
diocésaine. 

C'est u n  homme marié qui, avec l'accord de son épouse et de sa famille, 
accepte de dévouer sa vie au service du peuple de Dieu, au nom de l'Église 
catholique, en devenant un ministre ordonné de cette Eglise. Son modèle par 
excellence est le Christ serviteur. Tout en poursuivant son travail il accepte de 
se former adéquatement aux plans acadkmique, pasioral et personnel afin de 
bien répondre aux exigences de son ordination et aux responsabilités de son 
ministére. 

Le diacre est un homme reconi~u dans son milieu comme uii cliretien 
engagé aupres de ceux vers qui Jtsus se tournait de préférence : les demunis, 
les malades, les marginalises, t( la veuve et l'orphelin ». 

Après un temps de recherche et d'kaluatjoii, c'est en 1978 que Mg' Charles 
Valois instaure le diaconat permanent dans le diocèse. Conscient des besoins 
du diocest, MvValois invite alors les diacres à donner la priorité au service de 
la charité sous ses diverses formes. Cette orientatioii est toujours niainrenue 
par MBGiiles Cazabon, i'eveque actuel du  diockse. 

Les diacres sont appelés à devenir dans l'Église le signe de sa mission de 
service. Aussi, nous les retrouvons dans de norn'oreiix services : prisenu aux 
inalades et aux aînés, aux demunis, aux toxicomanes, aux mourants, aux cou- 
ples, aux adultes en cheminement spirituel, aux honiosexuels, etc. Ils peuvent 
être aussi presents au service liturgique de leur paroisse. Le diockse de Saint- 
Jérbme est riche d'une communauté de seize couples diaconaux, un diacre 
veuf, un couple candidat et un couple aspirant, pour un total de trente-sept 
personnes. En outre, trois couples vivent présentement leur annke probatoire 
eT un couple est en attente pour la prochaine année probatoire qui débutera en 
septembre. 

Les membres de la cornmunaut6 diaconaie 
Carol Ainsley 
Monique Pinard Boisbriand 

Pierre Beaupré 
Ginette Quevillon Tcrrebonne 

Jean-Jacques Bouchard 
Gerirudc Saint-lcan Saint -Eustache 

lean-Hugues Chicoine 
Nicole C;lL'nicnt Terrelionne 

Ordonné le 08-09- 1995 
Mari6 Ic 01-06-1968 

Ordonne le 26- 11 -1999 
Marie le 30-10- 1954 

Ordonne le 17-03- 1989 
Maric le 01-07- 1967 



Normuid Cyr 
Giiiette Alain 

Ordonné le 12-1 1-1983 
Evlaril le 07-06-1958 

Richard Dalp6 
Jocelyne Beaulieu Ordonne le 18-05- 1991 

Marié le 02-09- 1967 
Roberi Foiirnicr 
Christi.iic Zurek Ordonne le i 5-09- 1996 

Marie le 22-06- 1957 
CiÇrard Gagnon 
Lise Iiitcau Ordonne le 12- 11 - 1983 

Marie le 29-06- 1957 
Charles Germain 
Claudeiie Gascon Ordonnk le 16-05- 1998 

Marie le 1 1-05-1 968 

Ordonné le 05- 12- 1992 
Marié le 09-05-1964 
Ordonnk le 05- 1 1 - 1  983 

Marc Pepper 
Nyole Legault Saint-Eustache 

Saint-Eiisraclie 

Blainvde 

Ordonne Ic 31-05-1991 
Marié Ic 02-09- 1972 

Char1t.s- i{mile Plaiite 
Janine Bashaw Ordonne le 08-05- 1999 

Marié le 30-08- 1952 
Camille Poirier 
Diane h i e u x  Ordonne le 21 -05- 1994 

iMarik le 06- 10- 1 Y73 
Pjcrre-Andri Saint-Denis 
Apathe Clialifour Lachute 

Andre Tessier 
Mireille Charron 

En chcniinement 
Gakiati Provost 
Tmrraine Rooke Saint -Eusrache - 

Marié le 05-02-1972 
Wayne KddeU 
Mary Lessard 



Travaii sur le terrain 

MF Valois s'était donilé comme objectif de visiter les paroisses tous les trois 
ans. Cela a étt. fait au nioins tous les cinq ans. Les évêques a i d i a i r e s  et Ic 
vicaire général faisaient aussi des visires paroissiales. Une visite coniprenait 
une rencontre avec les inarguilljers, les responsables des inouvemen ts, cliacun 
des membres de l'équipe paroissiale, des visites à doinicde pour rencontrer des 
n-ialades et des personnes agies, des institutions de la paroisse et une partici- 
pation à toutes les messes. 

11 etait conscient qu'il demandait parfois à tous les diocksaiiis d'accepter la 
soufiance de changements lourds de seris. 

Nous sommes en train de v i n e  le passage a l'Église tout eiitikre en cf minis- 
tères ~i 3 travers des ministères divers. Bien sûr, ce passage ne peut se vive sans 
que surviennent des iensions, des souffrances, des iiicomprkhensions, sans que 
nous ayons à vivre de réelles conversions. Mais notre foi en Iésus niort et 
ressuscité nous permet de croire que ces souffrances porteiit en elles-mémes des 
genrics de vie. Et iioiis avons la ccriitude que déjh ['Esprit de Jésus Ressiiscite est 
à i'œuvre. A nous de discerner son action dans Ic c a u r  des croyants et les 
inet ire « en état d'accomplir le rninistPre pour bâtir le Corps du Christ » (Eph 
4,lI):"'. 

Devant tous ces travaiUeurs de la Foi, il sentait la nécessite d'une orga- 
nisarion efficace, où circule l'information ; où se disent les choses et oii se 
prennent les décisions. 

II a laissé ilne trace très concrtte de ce sens de l'organisation dans le Guide 
de gestion. 

Guide de gestion 

Le Guide de gestiori du diocèse de Saint-lérame est un compendium de docu- 
ments essentiels h tous les détenteurs de ministères dans cette église, ordonnés 
ou non ordonnés. il a kté présent6 par MF Charles Valois le 10 janvier 1997. 
C'est le document qui coïncide aussi avec le départ de cet év@que, aprés tlngt 
ans de pastoratlcri. 

Ce document de 281 pages est acconipagnk de la l e ~ r e  pastorale du 
19 avril 1992, sur * les ministères dans l'Église de Saint-JérCime 3) et  d'un texte 
de réflexion sur (( L'animation des communautés paroissiales dans l'Église de 
Saint-Jérôme i), daté du 29 juin 1994. 



Lettre pastorale 

La lettre pastorale de 1992 avait déjà donné l'esprit de ce guide. Les nouveaux 
ministeres étaient alors devenus plus coi-icrcrs : 18 paroisses avaient été con- 
fiées à des laïcs. 1.e mouvement preiidra de l'ampleur : en 1997, ce sera 29 
paroisses qui seront sous la responsabilité de laïcs. Près de la moitié. 

G n e  lettre rappelait la mission de chacun. Am precres, il était deinandé de 
(,rire advenir comme serviteurs du sace~doce bapt.isrna1, des personnes et des 

communaut6s clu6tiennemcnt libres et responsables P. Aiu; diacres, il rappe- 
lait le rôle de présence (( au m u r  du monde > p .  AUY religieux et religieuses, il 
demandait de ténioigner de la (< radicalité de I'EvangiIe N et de trouver de 
1ici:iveUes façons de participer 3 la vie de l'Église diocésaine. Am laïcs agents 
et agentes de pastorale, il rappelait qu'ils ont accepte un cc ministère )). À I'en- 
semble des chrétiens il rappelait qu'il y aurait necessite de vivre de nouveaux 
types de rasseinblemenrs. 

Document pastoral 

Le document (< L'animation des communautés paroissiales daiis I'tghse de 
Saint-Jkronie w est ilne réfletlion théologique sur les ministères appliquée aux 
differentes situations pastorales. Il est date du 29 juin 1994. 

La paroisse est choisie comme striicture de base. À ces paroisses, il faut 
assurer « une animation continue, pernianente, lc ministère d'un prêtre, 
essentiel B route coinmunauté, les divers ministkres nécessaj.res à soli déve- 
loppement, un  leadership identifie et la définition des rBles et des fonctions de 
chacun ,p. 

Ce sont évidemment les divers ministères qui occupeiit le cœur du texte : 
ori fonde leur diversité sur le concile Vatican II, avec Lunien Centitirn, sur 
l'encyclique Evnngelii Nuilriandi de Paul VI, sur Cltristifideles Iaici de Jean-Paul 
11 et sur trois articles dii droit canon : 129, par. I et 2 ; 228, 1, et 5 17, 2. 

On insiste ensuite sur le miniszkre de la présidence de I'XçsemblPe eii se 
référant au docun-ient Les iloitvelles pratiques i?iinirtCn'dks, du Coiiiité des 
ministères, de l'Assemblée des év@ques du Quebec. Ce ministère requiert 
l'ordination, est exercé pleinement par les kvéques auxquels sont reliés les 
prêtres. Mais il requiert aussi la cooperat.ion d'autres ministPres. U n'est pas 
exclusif aux  ordonnés. Certaines de ces taches et foiictiotis peuvent étre 
confiées à des laïcs. Ce sont des ministères de coopération. 
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Ces deux volets de la cbarge pastorale peuvent se trouver assumks par un seul 
ministre ordolin6 ou répartis entre un iniriistre ordonne et un ou des ministres 
laïques. 

Modkle d'aménagement pastord 

La diversité de la prksidence donne iiaissance 21 la diversite des modeles. Le 
premier modele est celui du prétre-curé qiii assuine et la présidence de la 
communauté et l'organisatiori pastorale de la cornniunauté. Le second est 
celui du prétre de la coinmunauté (ce que le traducteur du canon 517, 
2 appelle un prêtre « modérateur B) et du présideiit de cette communauté 
assisté du responsable de la paroisseIM. Tout cela afin d 'der  au boiit des 
possibilités pour assurer aux communautks paroissiales vie et ficondite. 

Le guide lui-méme 

C'est le Bureau de pastorale d'ensemble, élargi pour le besoinlos, qui  
entreprend l'opération, en 1990. En 1992, on est prêt A réorganiser la direcrion 
générale et les s e ~ c e s  diodsains. 

Avanr d'aborder les divers niveaux administratifs de I'gglise de Saint- 
Jérome, le guide prkcise ce qu'il entend par philosophie de gestion. II rappelle 
que tout organisme a une philosophie de gestionlob. 

EUe sera basée sur deiu principes : celui d'une direction diocésaine qui fvre 
les politiques aprEs avoir obtenu un large consensus. Et celui de la délkgation 
d'autaritk nécessaire B chaque niveau de la réalisation de ces objectifs. On 
distingue également deux types d'autorité : l'autorité hiérarcliique et l'autorité 
fonctionnelle. 11 y aura des directions et des conseils. II faut que ces deux types 
soient clairement définis. Cette philosophie de gestion s'appliquera aux 
niveaux docksain et paroissial. 

Au niveau diodsain 

L'administration diocésaine sera hiérarchisée, à partir de la base composée 
surtout de services. en passant par le centre qui sera occupé par des dépar- 
tements (4), jusqu'a la tête qui sera concentrée dans un Bureau de la direction 
générale que présidera l'évêque. Ce dernier aura pour l'assister différents 
conseils ( 7 )  et des structures permanentes de chancellerie et de secrbtariat 
gknkral. Existeront des lieux officiels oii seront discutés les problèmes et prd- 
sentés les projets. Des décisions seront prises (i chaque niveau qui seront irans- 



mises à l'étage supkricur. L'evéque reste le graiid animateur de toute la  
pastorale de son Église. 

Pour chacun des postes, il y a des définitions de taches et des critères de 
sélection pour trouver les n~eilleurs candidats. Les critères généraux sont de 
deux ordres : ceux qui qualifient la personi-ie comme ayant l'expérience du 
milieu, et les qualités générales d'admiiijstrateur. Toute persoiuie œuvrant 
dans !'administration diocésaine sait donc ce qu'elle doit faire, avec qui eUe 
doit iravaiiler, à qui clle se rapporte. Eue n'est pas isolée. Elle doit étre en 
communion avec tout l'appareil administratif. 

Au niveau paroissial 
La paroisse s'insère parfois daiis un secteur, et les secteurs dans une zone. 
L'amknagement des secteurs est une nécessité qui est cons6quen.te de la 
diminiition du nombre de prétres, de la limite des ressources financieres et du 
désir d'assurer une pastorale de qualité par le partage des ressources. 

La paroisse travaille eue-mCmc en 4qu.ipe autour di1 Conseil de Pastorale 
paroissiale (CPP). Une équipe de 8 à 12 personnes seconde les personnes en 
charge, ordonnées ou non ordonnées. 

Le grand Guide inclut un petit Guide de gestioil 4 I'iiitention des res- 
ponsables de paroisse. Il est prksetité par Mmlean-Pierre Joly. 11 s'agit d'un 
texte extrèniemeni précis sur les activitks pastorales d'une paroisse et leur 
dhoulemeilt daiis le calendrier pastoral annuel. Cette section se termine par 
un texte trEs détadé sur la façon de procéder A l'engagement d'un agent de 
pastorale. 

Compendium de documents pastoraux et admiiiistratifs 
La partie qui précede énonçait les principes et prévoyait des modalités 
gknerales d'aaion pour la vie courante. Dans la seci.ion qui suit, on a colligé 
tous les documents utiles dans des circonstarices particuli2res. Cette section 
onlprend des documents de diverses teneurs : des directives, des politiques, 
des r?glernents, des protocoles, des lettres pastorales, des guides poux certaines 
occasions. Ce sont, toute proportioii gardée, les règlemeiits afférents aux lois 
dans l e  gouvernement civil. 

Les pasteurs peuvent y trouver toutes les informatioils nécessaires pour 
suivre les lois civiles, pour organiser des célébrations, pour engager du per- 
soniiel, pour participer a des caisses, etc. On y trouve les règles pour les 
circotistances familières, plus particulihres et même les cas difficiles. On y 
trouve dei& ordoiinances relatives aux  conditions de travail. 
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Conclusion concernani le guide 

Un organisme peut se permettre de rédiger son guide de procédure quand il 
a atteint un  niveau de performance. C'est le cas de l'Église de Saint-JkrGme. 
Les personnes qui  se joignent à cette Église, en lisant ce guide, réalisent qu'elles 
touchent à un organisme qui  a sa propre culture, ses propres règles, ses 
propres objectifs et qu'il entend les faire appliquer. 

Un guide comme celui-là laisse l'impression qu'on sait assez précisément 
où on veut aller et qu'on connaît les meilleurs moyens de s'y rendre. On invite 
doiic les personnes noiivelles à l'assimiler et a en respecter les regles du jeu. Ce 
qui sera le cas également de l'organisation qui a précise les normes de rémuné- 
ration. 

Il y a une double solidarité qui est sollicitde par la lecture de ce document : 
celle d'aller vers le PPre et d'y d e r  en comniunioii avec tous ceux qui croient 
en Lui, en son Fils et en l'Esprit. Mais aussi la solidarité d'uii équipage qui ne 
pourra s'y rendre que si chacun sait queue fonction il devra occuper durant le 
voyage et ies gestes qu'il est appelé à faire dans diverses circonsiances. 

L'Église de Saint-JérGme ri'hksite pas B se dkfmir a partir de l'Évangile, B se 
laisser inspirer par l'Église de Pierre, mais elle ne refuse pas pour autant une 
certaine origuialité. 

Par un certain côtt, elle a une audace qui n'est pas très répandue au mie 
siècle : ceUe qui consiste à se dire avec precjsion. 

En 1993, MVValois fait un retour sur cette réorganisation : 

J'kais convainc11 de l'importance de bien situer la fonciion royale de l'Église, 
c'est-à-dire le gouvernement ou l'adininistrarion de I'instimrion ecclésiale, en 
tenant compte du visage particulier de l'Église diocésaine. Clarifier la phdoso- 
phie de gestion en prenant en considération I'ecclbiologie de notre Église nous 
apparaissait un inoyen privilégié de favoriser I'inttgration de la dimension d p a -  
rnique de l'institution ecclésiale A la dimension fonctioruieiie de sa gestiorP". 

Ordonnances diocésaines sur les conditions de travail 

Toute cene organisation devait nécessairenient se pencher sur les conditioris 
de trav'd de son personnel. MPValois, apres de longues réflexions et consul- 
tations, publia une premiere ordonnance en 1989. D'autres sui.virenr ensuite. 
Ces ordonnances définissaient les conditions de travail pour tous les prsties, 
tous les agents de pastorale et les autres employés, quel que soit leur milieu 
respenif d'engagement . Il s'agissait de corriger des situations discriininatoires. 



Cette publication a permis à d'autres Églises d u  Québec de déclencher une 
réflexion sur ce probltme. 

Ç'n homnre clé. terrmi : IGlois el les expr-optits de &!ir~he/ 

Aiicun cultivateur de la région n'avait souhaite cette exyropriation et n'Cuit 
pret h partir quand la ~ioiiveile fiit annoncée le 26 mars 1969. Nous nous 
preparions plutbt pour une autre année de travail dans les cliamps. comme 
nous le faisions depuis toujours en ce temps de l'année. Puis, du jour ail 

lendemain, sans avertissenlent, on apprend que le fbdtral a besoin de nos terres 
et que nous ne somnies plus cliez iiousIM. 

Deux camps, deux pensées s'affrontèrent entre 1969 et 1988, autour de la 
création du nouvel aéroport de Mirabel. Les gouvernants en particulier le 
gouvernement de Pierre EUiott Trudeau. voyaient dans ce projet une fier16 
nationale, comme Robert Bourassa vit la flette s'exprimer dans les projets 
d'hydroélectricité. D'un autre CM, les individus et les groupements locaux et 
régionaux firent de cette bataille une question de fierté personnelle et 
coued ive. 

Pour réaliser les grands con~plexes nat.ionaux, comme cet aéroport 
moderne, il fallait deranger les individus, les familles et les communautés. Les 
gouvernements jugeaient qu'il s'agissait d'une frustration inévitable qu'ils 
envoyPrenr gérer par des fonctionnaires. Les déloges jugeaient qu'ils devaient 
se cramponlier jl leurs terres pour ne pas être humilies et detruits, se soli- 
dariser dans des mouvements comme le regroupement des expropriés qui  prit 
le nom plus conciliateur de Centre d'information et d'animation mtnmu- 
nautaire - CIAC. 

Ce n'était pas la première fois que les politiciens moussaient les fiertes 
nationales pour créer des projets : on n'a qu'A penser a la constructjon du 
réseau ferroviaire du Canada, la Confédération, les grandes guerres. Z1 fal- 
lait toujoiirs finir par iitiliser la fierté nationale pour réaliser les méga- 
projets. Cette expérience passée aurait pu servir d'occasion de r&flexion, 
ala.nt de se lancer dans un projet qui, encore en 2001, ne réussit pas à 
décoller. 

Et ce n'&tait pas la pren-iiere fois que l'Église allait devoir prendre position 
sur les grands projets. Les fidtles ont l'habitude de se tourner vers leurs pas- 
teurs quand le choc du futur les aneint dans ce qu'ils ont de plus personnels. 
Les expropriés de Mirabel ne iardkrent pas h pousser leurs pasteurs 2 
s'intéresser à ce dossier. 



Mgr Bernard Hubert alors nouvel évéque de Saint-JkrBme ne parut pas 
d'abord sensible à la question. Les prêtres des paroisses furent touchts avant 
lui car plusieurs realisaient que les bouleversenients qui s'en venaient allaient 
les rejoindre. M.' Hubert était d'ailleurs très soUicité par une autre crise, celle 
de Tricofil. Plus tard, à l'Assemblée des évêques, il se solidarisa avec les 
expropriés. 

Le nombre de paroisses qiii etaient touchées par le plan initial était 
considérable : Sainte-Scholasiiclue, Sainte-lvlonique. Saint-Hermas, Saint- 
Canut, Lachute, Saint-Janvier, Saint-Benoît, Saint-A.ntoine-des-Laurentides, 
Sainte-Thirese, Saint-Augustin, Sainte- Aniie-des-Plaines, Saint-Placide, 
Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Saiiit-Andri, Saint-Jérôme. C'était le cœur 
du diocèse. 

11 est intiressant de revoir l'analyse des structures sociales régionales, celles 
de Dumont et Martin, concernant cette région1]'. Le territoire vise correspond, 
en partie, aux zones 7 et 8 du rapport. On est en lace d'une (< population à 
double occupation, rurale et industrietle, (page 261, avec des parojsses qui  se 
sont spécialisées dans l'industrie laitiPre (Saint-Hermas). On dit de Saint- 
Janvier qu'elle es[ appelée à devenir « le pivot dynamique * de sa région. La 
population de ces zones est extrêmement homogene. Catholique et française. 
Peu de touristes. Au niveau indiistriel, on parle d'une cert.aine spécialisation : 
horticulture, industrie laitikre et grandes cidtures. DES cultivateurs le plus 
souvent prospères et parfois riches. Saint-Hermas dépasse toutes les autres sur 
la voie du progres. 

Par ailleurs, on est en face de régions oii ia structure sociale est tris faible : 
peu d'influence de I'UCC; urie JAC en dedin ; une région encore marquée par 
la querelle suscitée lors de I'itablissemenr de 1'Pcole centrale à Sainte- 
Monique ; l'importance de certaines familles. (< À Sainte-Monique, par 
exemple, les gens tiennent à ne pas abandonner leur terre pour des motifs de 
sécurité ; ils se disent qu'à la prochaine crise, ils pourront se réfugier sur la 
ferme. 1). « Si l'on compare, d'après les diverses données qui précedent, la 
huitième zone avec les autres, 011 peut conclure que nous sommes en face du 
milieu social le plus stable de  la rigion. )) 

11 est douteux que le gouvernement fddéral ait pris le temps de inéditer ce 
rapport. Le déroulement de cette crise montre que les autorités n'avaient pas 
considéré faire atterrir les avions dans un M milieu social )i. Si la région man- 
quait de structures sociales, la crise d a i t  leur donner l'occasion d'en créer. 

On avait besoin de plus ou nioins I O  000 acres. On en expropriait 50 000 
pour des raisons de sécuritk. Et on deniandait nu provincial de modifier son 



zonage sur un autrc 40 000 acres. Comme on ne réussit pas A s'entendre avec 
l e  Québec, c'est 95 856 acres qu'on fit tomber dans le plan. 

Sur iine carte geographique, on voyait bien que le fédéral venait de jeter 
son manteau sur un territoire plus grand que I'ile de Laval. Cet appétit gar- 
gantuesque éveilla les soupçons des natioiialistes qukbécois. Et on curn.mença 
de pmer l'éternelle question qui resta toujours sans réponse : pourquoi ? 

GrAce A une poigiiée de leaders, dont plusieiirs avaient milité dans des 
mouvernelits anirnks par l'Église locale ou diodsaine, i l  y eut regroupe- 
ment des individus. On réussit A raliier une bonne moitié de toutes ces per- 
sonnes touchées par ces expropriations. Le syndicalisme agricole vint preter 
main-forte. Une minorité de politicie~is s'intkressa au projet. Et un jour, on 
vint frapper à la porte du troisième éveque de Saint-JérBme, Mg Charles 
Valois. 

h/lgrValois prit quelques heures de réflexion. 11 se rallia au regroupement. A 
la fin de la crise, il écrivit : 

Dans I'hcicn Testament, le peuple de Dieu a vécu plusieurs e d s .  Mais chaque 
fois, guide par des chefs forts et entreprenants, il rentrait en terre promise, eii 
cliantant de joie. 

Les habitaiits des onze villages, toiichés par I'expropriaticin de Mirabel, ont 
coiinu eu?c aussi I ' ed .  Pliisie~rs sont partis, sous une pression aussi injuste qu'a 
courte Ive  ; d'autres sont devenus des étrangers sur les terres que leurs aiicêtres 
avaient arrachees la forh. Guidés par une poignte d'hommes et de femmes, 
ayant h leur tête Rita Lafond et Jean-Paul Rayniond, ces expropriés -ces exilés 
- ont lune âprement durant plus de seize ans pour rkinvestir leur pays. Et ils 
ont réussi. 

Si Mu Vaiois rkcolta le titre de l'évêque des expropriés, l'abbé Georges 
Duquet récolta celui de cure des eqropriks, même s'il recommandait A ses 
ouailles de ne pas rkpondre aux questionnaires des sociologues bisdnr enquéte 
sur le terrain : 

Dès le début, des villcs environnantes ont projeté de se partager le territoire.. . 
tout cela me fait penser à des charogtiards, à des vautours qui s'enipressent de 
se dispiiter un cadavre ou elicore A des hentiers qui se disputent I'héniage et 
sont prérs h vider la maison de ses rneubles des que le pPre a contracté ime 
d a i n e  grippe"'. . . 

Tous ceux qui luttèrent sur le terrain pour leur dignité et leurs droits ne 
doivent pas exclusivemenr a l'Église la formation qu'ils avaient ou ceUe qu'ils c 
ont prise. Mais quelques-uns ont su reconnaître celle qu'ils avaient reçue dans Lc curk Georges Duquet. 
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la JAC. Et cette formation a été complktée par le syndicalisme et la formation 
qu'ils se sont donnée avant et pendant la crise. 

Les gains de cette opération 

Les cultivateurs qui ont lutté durant de si nombreuses années ont fait l'inipos- 
sible pour ne pas erre dépouillés des biens qui leur appartenaient vraiment et 
obtenir pour ces biens un P T ~ Y  raiso~~nable et juste. Mais surtout, ils ont 
* retrouvk une partie d'eux mêmes, la plus inlportante partie de (leur) patri- 
moine, (leur) raison d'@me. Si tu enlèves sa ferme A un agriculteur, tu lui 
enlPves l'eiivie d'avoir envie1'*. » 

Recherche-Action 

Au printemps de 1987, l'kquipe qui entoure MPValois fait le point. Le constat 
est assez lourd : les intervenants pastoraux sont plutfit loin de la réalité socio- 
religieuse, le discours ne passe pas très bien. Les résultats pastoraux sont 
minces. Il y a un grave probleme de langage entre le message, les messagers et 
ceux qui le reçoivent. 11 faut revenir en arriere, comme en 1956, et faire une 
recherche-action. Jacques Grand'Maisoii, en collaboration avec la Faculté de 
théologie de l'Université de Montreal, entreprend une étude qui durera 
7 ans1I3. 

Quatre-vingts personnes du diocese, dont plusieurs agents de pastorale, 
participent à cette étude durant de nombreuses aiindes. 

La crise d'Oka 

A l'été 1990, la region d'Oka était aux prises avec une crise qui la paralysait et 
rendait difficiles les relations entre les populations installées sur le territoire. 
Mgr Valois en profita pour se rapprocher de la communauté autochtone qui le 
remercia clialeureusement de son geste. Ce qui lui amena parfois l'inmm- 
préhension des autorités en place. 

Les femmes et la pastorale de Saint-Jérôme 

La présence des femmes dans le diocese de Sailli-Jérônie est un pliénomène 
qui s'impose. Mais ce n'est pas un phénomkne nouveau : i l  a ses racines dans 
la préhistoire du diocèse, il s'impose dès I'arrivke de Mg Émilien Frenette, et 
il connait u n  nouveau départ sous Mp Bernard Hubert et un éclatement 
considéralile sous le pastoral de MFCharles Valois. 
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Daiis son dernier rapport quinquennal, celui de 1993, MBtValois donne les 
chififrcs suivants. Il y a dans le diocèse 102 prêtres diocésains, dont 215 sont 
retraités et 46 sont à I'dge de la retraite ; 9 prétres religieux et 29 moines. Les 
agents de pastorale sont a u  nombre de 163, hommes et femmes engagés à 
tenips plein ou à wmps partiel. De ces 163 laïques, 80% sont des femmes. 

Les femmes en costumes religieux 

Les premières femmes engagées dans des communaut6s ou inszituts arrivent 
sur le territoire en 1721. Plusieurs rcli~icuses y sont encore en 2001"'. 

La présetice des femmes membres de cvmmunautés ou instituts s'impose 
donc par la diversité des missions, le nombre de membres et par la durée de 
leur présence. Trois qualités qu'on retrouvera également parmi les femmes 
non engagées dans des communautés ou instituts. 

À l 'arrivé de Mg' Frenette, en 195 1, il y avait, selon une étude de  Paid 
Labelle, 494 religieuses sur le territoire. De quoi réjouir un nou\lçau pasteur. 
L'office des religieux apparaît alors dans le diocèse. Lc Conseil des religieux 
figure toujours dans l'organigramme, conseil à I'B~êque[[~. sgmts et agentes de pa~torale. 

Vers 1990. 

Femmes laïques 

lacques Grand'hilaison a fait une fois la reniarque qu'h chaque étape impor- 
taiite de la vie du diocèse, on trouve une femine qui se demarque. L'enre- 
gistrement de vidéos, parailele au travaii de reclierche, a permis de dCgager les 
figures de certaines de ces fenimes. 



Solitude Myriarn 

Solitude ivlyriam est une communautk formée de Ia'ics consacrés. Fondée en 
1981 par une mire d e  famille, madame Danielle Bourgeois, cette fatnille spi- 
rituelle n'a jamais cessé de s'agraiidir, tant au Canada que dans plusieurs pays. 
Elle comprend actuellement quatre maisons d'accueil et vingt relais. My Valois 
a approuvé les statuts de cette conirnunauté et l'a reconnue comme associa- 
tion y rivée de fidèles ( 1997). 

Sensjbilises à la souffrance des couples et des families éclatées, les homnies 
et les femmes de la Famille Solitude Myriam consacrent leur vie pour l'unité et 

Myriam, Consécraiion la sainteté des families. C'est dans la priere, I'accueil et I'kvnngélisation qu'ils 
dc 1986, présidke par travaillent h !a restauration du couple et de la famille. Les principales activités 
M. L:IiarIes Valois. de Soli tude Myriani consistent eii des rencontres (le ressourcemen t et dans 

I'acconipagnement et la  relation d'aide. Cette nssociation est installée à Mirabel. 

Un Iiornme de foi 

MpValois avait voulu, en quittant son poste, bire un acte de foi dans l'Église 
de Jésus-Christ. Citant Fernand Dumont i.1 avait dit : <( J'adlière de toutes mes 

h V  Charle$ \\'alois, faisant 
l'homélie au cours d'un 

week-end biblique. 
Collection seurs SSNJM. 

forces à cette IÉglise qui  est : Mémoire et présence du  Christ"" )> Parce que 
mémoire et présence di] Christ, il voulait que I'Eglise se confronte aux situa- 
tions Iiumaines avec la Parole de Dieu. 

11 faut que, dans les sitiiations d'injustice, de pauvreté et de violence, I'Eglise 
intervienne. Comme l'a s i  bien dit mon prCd6ccsseur el ami, Mg Bernard 
Haubert : il faut que Ixglise pnrlcZ''. 

Recherche dans la foi et audace dans les solutions 

M@ Valois consacrait beaucoup de temps et d'énergie à la recherche thPo- 
logique. 11 était assidu a la lecture et 3 compréhension de la Rible. II avait 
favoris6 la tenue de week-ends bibliques, eii 1995, 1996 et 1991.11 continue de 
I'etre en animant des groupes de réflexion sur les deux Testaments. Il se faisait 
assister dans ses recherches par certains pasteurs-tli6ologiens parmi lesquels 
Bernard Sesbouüé, Jean ibgal, et parmi les Canadiens, Aiidré Naud et Rémi 
Parent, Jean-Marie Tîlard, o.p., jacques Grand'Maison. 

11 consultait les théologiens, les sociologues, les philosophes : pour arriver 
a trouver ilne voie nou\relle à I'ÉvaiigéIisation de son Église. Le projet 
ii~r-lit~~-che-actim a trouvé en lui un appui lorsqu'il permit à de nombrCi.is 
agcnts de pastoi.,ile d'y participer. En 1993, dans une lettre au pape Jean- 
Paul I I ,  comme avant-propos A son rapport quinquennal, il disait : 



Aujourd'hui, Elle (i'figlise de Saint-Jérôme) doit dicouvrir et intensifier sa 
mission pastorale er sociale rt aider d:allue cornmunaut6 chrétienne ii erre 
partenaire dans un projet de société inspii.2 des valeurs Cvangf\irlues de Fratcr- 
nité, de justice, de partage. Le projet ecclisial que nous Claborons Jaris la fokilke 
d'une rechrrche-action, dont le rapport Fait état, SC veut porteur de cetre 
préoccupa~ion- i'. 

Dans le rapport quinquennal de 1993, My Valois fait le point sur le risultat 
des recherches, faii connaître les rapports ddjh publits et annonce ceux qui 
doivent I'étre. 

Cette réflexion faite, il était conscient qu'il devait agir en tant que pasteur 
et leader. Et qu'il devrait porter les conskquences cle ses décisions. Une fois les 
décisions prises, il etait soucieux, pour ne pas dire an,uieau, de ne pas couper 
les liens avec les personnes1IY. 

Le 22 janvier 1997, le pape {ean-Paiil II rendait publique l'acceptation de la 
d2mission de Mg Vdois. 

La population du diocese etait alors de 410 000 personnesI2', avec une 
population catholique de 360 000 personnes. 11 y avait 100 prêtres séculiers, 69 
prêtres rcliçieux, 13 diacres, 1 10 frères et 267 religieuses. 11 y avait 150 agents 
de pastorale, 67 paroisses, 19 chapelies ou dessertes"'. 

Nommé &?que  h é r i t e  du diockse, il vit maintenant ail presbytere de 
Sainte-Thérese. Son activitk est presque aussi debordante que lorsqu'il était 
évéque en titre. Familier des communications électroi~iques, il nc perd contact 
avcc auciiiie des personnes qui ont t ravadé avec lui. Il  les assiste, parfois 
jusqu'h la mort, comme si elles Etaient toujours participantes de son kquipe. 

Le 12 novembre 2000, MgrC:harles Valois a reçu du collège unjversitaire des 
Dominicains, à Ottawa, un ductorat tionoris cwsn pour sa contribution au 
diveloppernent de la pastorale. Dans l'éloge qu'ii adressait à cette occasion, le 
Père Daniel Cadrin, o.p., disait : 

MVValoir; a été évtque de Saint-lérôme, de 1977 à 1997, à un nionient où 
l'Église vivait des c1:aiigements dificiles iiffcct~nt tant sa prksence dalis la 
société et sa mission évangélisatrice que la Giuation des communautés cliri- 
tiennes et le partage des responsabilités. (. . .) Homme d'intuition et d'écoute, 
génkreux et autliicicw, il a vraiment contribué à doiiner à I'Ëgiise un visage de 
communion, pleinenient humain et évni~géiique. Avec espérance, i l  s'cst Wells amis: MP Charles \'dois 

p~toccupé du devenir des croyants et de l'avenir des cornniunaurés, de leur @' I r  Claudc Charron. 
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Féte de reconnaissance à 
l'occasion du dépari de 

Mv Charles Valois. De gauche 
à droite, Mg Charles Valois, le 

cardinal Claude Turcottc, 
madariie Louise Harel, niinistrc 

dans Ic gouvernenielit 
Boucliard, h d r e  M .  

Chimicella. évêque a ~ ~ d i a i r e  
de Montréal. Saint-)krBrne. 

Polyvalente MEi frnilien 
Frenette. 

avenir h long ternie. Comme le soulignaii Jacques Grand'Maison, hl" Valois a 
choisi une EgIise qui s'expose plutbt qu'une Église qui se protège. Pour ce choix-, 
nous lui soinmes reconnaissants. 

La première fois qu'il reçut des prix officiels h..t à la h de ses kt-udes 
classiques, au Seminaire de Sainte-Thér2se (1445). JI  obtint le prix M i n d e  
donné (( à I'Beve finissant qui a manfieste le plus de sens social », et le prix des 
(<Amis de l 'Art », attribué à celui qui a nianifest6 le plus grand souci 
d'organiser ses loisirs en teniant compte de la (< culture esthétique n ! Sa 
carrikre allait confimier ce jugenient de ses professeurs. 

Mf.' Gilles Cazsbon a inaugure son ministPre pastoral en la Cathédrale de 
Saint-JérGme, le 20 ftvrier 1998. 11 devenait alors le quatrième ivêque du 
diocese de Saint-Jérôme. 

Il est né 3 Verner, en Ontario, le 5 avril 1933.11 Fit ses études de philosopliie 
et de théologie A )'Universite d'Ottawa et il obtint u.ri doctorat en philosophie 
de l'université de Louvain en Belgique. 



Devenu Oblat dc Marie-Xrnrna~ulée le 15 aoùt 1954, il est ordomé prêtre 
le 1 I juin 1960, à Verner, par Mp Alexander Carrer, alors éveque du diocese de 
Sault-Sainte-Marie, 

Mg Cazabon a enseigné la philosophie à l'université d'Ottawa et fut 
recteur d u  Séminaire universitaire Saint-Paul à Ottawa. Au sein de sa famille 
religieuse, il a été responsable de  la forinatjoi-i, supérieur provincial et vicaire 
géntrd de la congrégation. 

Le pape lean-Paul II le noinina évêque du diocPse de Tirnrnjns, en 
Ontario, le 13 mars 1992. Il fut ordonné év@qiie à Titiiniins le 29 juiti suivant 
par Mgr Marcel Gervais, axclievèque d'Otlawa. Le 27 décembre 1997, 
MBCazabon était nomnlé évkque de Saint-Jérôine dont il prit la charge le 20 
février 1998. 11 a cl-ioisi cornnie devise: ((Notre espkrance est dans le Dieu 
vivant. » 

Depuis qii'il est évêque, Mg Cambon a été membre de diverses commis- 
sions et de cornith de la Conférence des tvkques catholique du Canada et des 
Assemblées épiscopales d'Ontario et d u  Québec. 

Prononçant sa premiére Iiomélie dans  la catl-iédrale de Saint- JérBrne, 
Me Cazabon déclara : 

Ordination 
1 Timmins, 

de Ma C a b o n  
le 29 juin 1992. 



C'est en pleine communion d'esprit et de cœur avec le successeur de Pierre que 
je commence mon rniriistkre comme Évtque de Çaint-Jérôme. le viens ici 2 la 
rencoiitre d'iinc Edise locale qui a p r b  de 50 ans d'existence. Je veux me 
familiariser le plus t6t possible avec les moments sigriificatifs de l'histoire de cc 
diodse. Je souhaite exercer nion leadership pastoral. y ersoiinel dans la foulke 
des Mques  qui m'ont précédé, les Émilien Frcnette, 8eriiard Hubert et Charles 
Valois. 

J'ai hite de faire la connaissance de ceux et celks qui à des iiires divers et 
complémentaires, partagent, a l'heure amelle, avec l'6vlque la mission d'aiuioii- 
cer la Bonne NouveUe dans noire milieu. Enfin, c'est toutc la population de ce 
diocèse que je désire graduellement connaitre: les familles, les icoles, les paroisses, 
les milieux de travail et de loisir, les gens de toutc condition sociale et de diverses 
origines ethniques, la culiure, les va1ciir.s ambiantes, les joies. les peiiies, les 

Intronisation de hlfir Lazal-ion h inquiétudes et Ics espoirs, en somme tout ce qiu façoniie le quotidien de la vie des 
la cathkdrale de Saint-Jerome, le gens d'ici, quotidien dans lequel est semée et oh pouse la parole dc l'Évangile. 

20 février 1998. M""aurice 
Couture, archevéqiie de Qukhcc, S'adressant à la population de langue anglaise, il avait dit: 

ct Piete Morissette, kvêquc de . . .Jesus lived among his apostlrs and disciples as th< one who scrved. I would 
Baie-C~meau et président de like h a t  my preseiice aiid niinisiry among you be niodelled aher the example 

''Assemb'ee des &'ques du of Jesus who came not to be served but to serve, and i:o bring hope to aii people. 
Québec, le précedent- ivly episcopal motto i s  tlie il,llowing : (( Our Iiope is the living Cod *. 

En terminant cette homélie, ii proposait: 

. . .d'&tre, à I'aiibe du troisième m.dénaire, une Église missionnaire dans l'au- 
jourd'hiii de notre monde. 

Quelques mois plus tard, le 8 septembre, lors du lancement de l'année pas- 
torale 1998, il proposait des priorités pastorales diocésaines devant les mem- 
bres du personnel pastoral. 

Dès le début cie son ministère, il prbsentait le iiiystkre de l'Église B accueillir 
toujours plus pleinement: ((C'est l'Esprit saint relie à Jésus Christ et  au Père 
qui nous fait entrer dans le rnysthre de I'intimite divine. )) 

Parlant du Jubilé de l'an 2000, il citait Jean-Paiil II dans sa lettre apos- 
tolique Tertio Millcaio Adveilierite, suggérant d'itre attentif à l'Esprit et à ses 
suggesiions, attentif également à la Parole de Dieu. II disait de la Bible qu'eue 
était ce {cpatrimoine spirituel de l'humanité),. Il invitait ensuite l'Église de 
Saint-Jkrôme à animer son action pastorale par la Parole dc Dieu. 



Parmi les projets prioritaires, il proposait la préparation du Grand lubilé et 
l'amorce de l'étude sur l'aménagement des paroisses. 11 signalait également la 
question de la formation du personnel pastoral, l'éducation de la foi des 
adultes et des jeunes. 

Cc plan encore génkralement esquisse allait guider l e  travail du pasteur 
durant les trois premières années de son épiscopat. 

A la veille de l'année jubilaire et à l'occasioii di1 lancement de I'annee pastorale 
1999-3000, ?VI@ Cazalion rappelle le message du Pape dans Tertio Millenio 
Aiiveniente et dans la Bulle d'indiction du Jubilé et il revient sur les priorites 
pastorales de l'année du Grand Jubilé. Il explicite le rnoito 2000 nns d'une 
Parole i~ivnnre et il utilise l'image de la porte, du pèlerinage de foi sur les pas 
de JÉsus. 11 en profite polir parler planification pour les années à venir, de 
prospecrive et de réflexion 21 caractère socio-religieux sur la situation de 
l'Église de Saini-Jérôme. 

II se réjouit du succes du week-end biblique de mai 1999.11 annonce, pour 
la pastorale diocésaine de la jeunesse, la criation prochai.ne d'un poste. Min de 
favoriser l'éducation de la foi des adultes, uii iiouveau programme appelé 
{(Pour transformer la vie.. . Lieu de rbflexiion et d'échange sur la foi O ,  en 
partenariat avec le Centre Saint-Pierre de Montréal, a Cté lancé. M"Cazabon 
signale Ic progres de la sectoriçation des paroisses. 

11 signale i.pilemerit que I'AssemblCe des éveques se penche sur la question 
de la place de la religion à l'kcole et l'étude du Rapport Proub que  I'EgIise de 
Sain t-Ikrôme devi-a rkaliser. 

L'ouverture de cette année jubilaire fiit faite en la ftte de Noël 1999. La soirée 
de prière œcuménique, le 25 janvier, constituait le secorid événement impor- 
tan1 des célébrations. Le début du carême a été célébre d'une façon particu- 
lière dans les zones pristorales. 

Le personnel pastoral a eu soi1 propre jubilé a Sainte-Adèle, le vendredi de 
Piques, où on souligna les anniversaires particuliers de pliisieurs pasteurs, 
diacres et agents laïques de pastorale. 



Un groupe de 76 jeunes adidtes participa aux Journées niondiales de la 
Jeiinesse, a Rome, du 8 au 22 aoQt. Le 15 août 2000, on célébra u n  Jubilé des 
mdadcs à la Grotte de Lachute. Puis vint le tour des familles, jubilé célébré à 
la Polyvalente de Saint-Jkrbme le 15 octobre. Le 31 décembre, il y eut nuit de 
pri?i-c, org,iik2c lc Centre de prikre La Vigne. 

L'annee jubilaire s'est clbziuée le 7 janvier 2001, à la catliédrale. Cette 
cerkmonie avait un caractkre rnultiethnique et international alors que l'évêque 
était assisté à l'autel par les abbés Piere Van Nliuan, d'origine vietiiamienne, et 
Joseph Bepka, d'origine camerounaise. Plusieurs membres des communautks 
culturelies ont apporté leur contribution à la cérémonie. 

I LE 20 février 1999, Mv Cazabon, un ail apres le dibut de son ministère épis- 
copal, écrivait sa premiere lettre pastorale, intitulée Faire Église nuirement. JI 
avait déjà visité plusieurs corninunautés paroissiales et accordé une attention 
au personnel pastornl di1 dioikil. Il disait entrer 1eni:erncnt dans ce milieu de 
l'Église de Saint-Jérôme. 

Après avoir rappelé I'iniportance des fétes du Grand Jubilé, il en venait au 
sujet principal de sa lettre: les arninagemenrs pastoraux, qu'il situe aussitôt 
dans IF  (( mystkre ), de l'Église. 

L'expérietice antérieure avait donné naissance à deux modPles d'amena- 
gement pastoral: la paroisse sous la responsabilité d'un prêtre-curé et la  
paroisse sous la responsabilité d'uii prétre-modérateur de la cuminunauté et 
d'un ou d'une responsable laïque. 

Le 3' evi-que de Saint-JérOme L'expPrience des zones et de certains secteurs trace le clietnin à parcourir 
attache une graiide iniportance vers un nouveau modèle d'aménagen1en.t pastoral que I'tvéque présente ainsi : - - 
a la rédacrion et a la diffusion 

de scs lettres pastorales. Ce modéte pourrait nous aclieminer éventuelleinent vers la nomiiiation d'un 
personnel pastoral tioii plus pour une ou des paroisses prises individuelit.nicnt, - - 
mais pour un  secteur comrne tel. Ce modkle irait dans le sens d'iine (( sccto- 
risation )) de l'activité pastorale paroissiale. 

Le texte de M g '  Cazabon parle déjà de suppression possible ou de 
modification de paroisses existantes et de I'érectio~i de nouveles paroisses 
dans le but de libérer des énergies pour I'évatigélisation. 

La seconde lettre pastorale, ceUe du 20 février 2000, porte un titre très 
s~ l ' i o l i que :  la sectorisation est comparée à ((un beau et hrneiise chantiers. 

I I  rappelle que l'Église de Saint-Jérônie avance ((comme des pèlerins awc le 
Ressuscité dans la fidélite A la Parole, à la fraction clu pair) et au seniice des 



pauvres a. Les changements a venir sont accompagnis d'hésitations, de craintes, 
de lenteurs et de deuils que les communautés sont appelées a vivre. Il souhaite 
que le plus grand nombre de personnes soit hpliqiié dans ccs transformations. 

11. sigtiale que les quatre grands senices paroissiaux: éducation de la foi, 
célébration des sacrements, fraternité évangélique et transIormation d u  
milieu, devront être vécus autrement, selon les wpacités Iiumaines et Finan- 
cières du  secteur et dans un esprit de partage. En entrevue, il déclare: ({Une 
paroisse n'est pas ssulenient une station service. Elle sera missionnaire ou elle 
lie pourra vivre longemps.a Il souligne l'itnportance d'assurer u n  ({totius 
spirituel)) de quaiitd aux personnes et aux commuilautés. 

Au cours d'iine journée pastorale, le 13 niars 2001, Mg' Cazabon examinait le 
chcniùr parcouru et sentait le besoin de revenir sur les raisons du réaménagc- 
ment dcs paroisses tel qu'il se vit. Tl énumérait un certain nombre de raisons 
d'ordre so~iobgique, économique, démographique. Il disait : 

L'avenir dc la paroisse passera par un ccrecentrement)i des ressources tant 
humaines que finariii?rcs des paroisses eistantes et un r( redéploiement parois- 
sial » sur des ensembles pliis larges, tout en \nalorisan( les communautés locales 
à l'intérieur des nouveaux ensembles. 

Dans un texte intitulé Pour une Eglise plus missiontinire, il donnait les 
raisons de  réaménager les paroisses. Mobilité des personnes, ilouveaux 
aménagements civils, transition d'un rggime de chrétienté ver5 l a  ((modernité 
caractériske par l'espace pluraliste», évolution démographique du clergé, 
dificulti des petites paroisses d'assurer les quatre axes de la vie paroissiale, 
situation financière de plus en plus précaire d'un certain nombre de paroisses, 
l'engagement de laïcs, femmes et hommes, mandates et bknévoles : toutes ces 
raisons polissent a faire autrement. 

Les réaménagements de paroisses poursuivront trois objecrifs principaux: 
la mission d'évangéliser, la proxiinité des gens et la coresponsabilitk. 

011 trouve ensuite une nouvelle insistance sur la consultaiion auprks des 
assen-iblées de paroisse, des assemblées interparoissiales, des conseils de 
pastorale des paroisses, des personnes bénévoles impliquées dans la pastorale, 
des conseils de fabrique et des membres de zones pastorales. Ce que 
Mg Caubon qualifie d'exercice de synodalité cn vue d'établir des paroisses qui 
seront ({des coinmunautks de commuiiautés i i .  



Ce plari d'ensemble vise au  redeploiement des 65 paroisses sur 22 
paroisses, réparties dans 6 zones. La grande majorité sont des paroisses riou- 
velles. sauf, pour le moment, les paroisses anglophones de Holy Cross et de 
Holy Farnily. 

Le SOC anniversaire de 1a création du diocèse de Saint-Jérbnie permettra à 
MprCazabon de publier une lettre pastorale qui fera appel i la mémoire ecclk- 
siale des diocésains. Il donnera lieu à des activités mettant en valeur la 
solidarite de cette Église. 

Comme k i  branche d'irngrand nrbre est publiée le 25 janvier 2001,en la fête 
de la Conversion dc saint Paul. MFCazabor~ y trace a grands traits les années 
de pastorat de ses trois prédécesseurs. II fait ensuite une synthese de la 
théologie de I'Eglise locale. 

Au cwur de cette lettre Mg Cazabon r h u m e  les impressions qu'il a reçues 
de cette Église. 11 a rencontre des pretres animés d'une grande cliarité mais 
inquiets devant la diminution constante de leurs effectifs et déçus parfois par 
I'indi flerence de beaucoup de persoiines. Le laïca t est &galement gtnireux et 
engagé n-iais manifeste des signes de lassitude. Les bénévoles sont aussi trks 
engagés, mais rie trouvent que peu ou pas de rempla5:ants. Les adultes sont aux 
prises avec des situations difficiles. surtout rattachées à la famille. II signale 
I'Pmergence d'une quéte de spirituel et d'une recherclie de sens à donner a la 
vie. 11 note l'éloignement des jeunes de la vie de I'Egiise. 

Il décrit ensuite, dans ses grands traits, l'Église qui lui a ité confiée. Elle 
s'appuyait sur une connaissance du milieu et donnait une large place au la'icat. 
L'accent était mis sur la coresponsabilité évêque, prêtre, diacre, laïc ct religieux, 
religieuse. La Parole de Dieu état au centre de sa pastorale. 

Patrimoine i sauvegarder, dit Mgr Cazabon, mais aussi appel A évangéliser 
21 iiouveau et autrement. Et pour y arriver, il ne faut rien négliger. Mais rien ne 
remplace le feu intérieur qui brûle dans le cœur du témoin, rien ne remplace 
une proposition de la foi qui  la rend attirante. Le nouveau contexte scolalre 
ouvre aussi un champ inédit à I'évaiigélisation et la catéchèse en lien avec les 
paroisses. 

Daris une série de rencon.tres de zone A travers le diocèse, h.lxrCazabon a 
présenté sa lettre, l'a cornmentie et rappelé qu'après l'année jubilaire 2000, ce 
se[-a ceilc du 50' anniversaire du diocèse. t e  thème qu'il propose pour cette 



Mp C;~uC>on. au milieu d'une 
f~:i:iiJe de la liaroissc Christ-Roi, 
au cours d'une visite pastorde. 

année jubilaire est: ((Quand l'Esprit s'en mêle),. 11 a coniposé iine prière ii 
l'Esprit saint pour l'occasion : 

O Esprit saint, tu as souffle à l'origine de ïiutre 
Eglise diocésaine un vent de Pentecôte. Tu 

conrii-iues h faire sentir ta prései-ice au  milieu de 
iious aujourd'hui. 

Ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous 
discernions ce que tu attends de nous. Donne-nous 

la créativite et l'audace pour dire I'iÉvangile à 
notre monde. 

Aide-nous h rendre notre Église plus sainte et plus 
missionnaire. 6 Esprit de Vérité et d'Amour éclaire 

notre clioix d'avenir. 
Amen. 



1. Lettre de Me Bourget à ahbk Paré, de Rome, Ic 18 septembre 1869, ACAM 901.059,869- 
883. Nous mettons cn exergue cet extrait d'une lettre de hi8 Bourget à propos de l'épiscopat de 
Mu 1.J. iartigue, siiggérant que nous devrions noiis demander s i  ce reproche ne s'applique pas 
figalement à ceux qiii ont wnnu M" Frenette. 

2. Nous les avons appelés les prtt~es-pionniers. 
3. Celui qui allait devenir le H' héque de Moiitréal et devenir cardinal, avait deburé sa 

arrière au Séminaire de Sainte-ThMse où il se distinguait dkjh par ses qualités de gentil- 
Iiornme. II devint airniiinier des étudiants de l'université de Montréal Ic 30 septembre 1950, ce 
qui necessita le raparriement rapide de Paul-hile Charbonneau en FRiour d'études en Europe. 

4. Pages 123-124-125, note 5. 
5. i c s  deux honimes parlaient beaucoup en public, l'un avec éloquence, l'autre avec uiie 

ceriauie monotonie. 
6. A rin prctrr qui I'iiilorniait qu'il allait prendre des vacaiices au bord de l'cati, 

luIV Frerrrlte I'iiriiena Q la knétre de son bureau pour lui montrer ... la fontaine qui pleurait avec 
monatoiiie dans son bassin, dans le Parc hbeUc. TI Iigi dit qiit c'&ait 1 i  son bord de l'mu. 

7. 1.e Parc Landsdorrn. 
8. Sainte-Mele, du 2 au 5 juillet 1953. Du 24 au 27 juin 1954, Siiirite-Thkrksc. Dii 23 au 26 

juin 1955. Lachute. Du 20 mai au 3 jiiin 1956, Saint-Jkrbme. 
9. En 1965-1966, le h i n  du dioc?se pmle de 4 séminaires, 2 écoles normales, 1 &le 

d'infirmierc, 1 uisiitut familial, 3 maisons de retraiie, 4 h8pilaiix, I tirphelinat. Pour coin- 
prendre l'ampleur du rkxaii, il faut constater qu'aujourd'liui il faut uns armée de fonc- 
tionnaires pour les adiniiiistrer. 

10. Dans Air irritan de lo vie, Monuéal, Lemeac, 1976, Jacques Grand'Mai,wn a laissl des 
élcnients d'autobiographie. On pourra aussi visionner la vidéo rtalisée en inargc de ce projet de 
volume où Jacques Graiid'Maison rappelle le$ Çtapes de sa carriérc, jusqùcn l'an 2000. 

11. Le 13 février 1949, 1300 ouvriers dkbraient sans recourir l'arbitrage qu'ils soiip- 
çonnent d'étre vendu a w  patrons. On devrait publier le tcxre du discouss de Jacqries 
Grand'Maison, A I'occasinn du concours de I'ACJC. 

12. Sitgeaient a ceitr commission Iacqucs Couseiiieau, s.1.. Pau l -h i l e  Boltk, p.s.s., ei 
MK' hilaire. On lii-;i de jacques Cousineau l'cgli.w d ' in  ei L sorrr~l, 1940-1960, Beliarniin, 
1983. 

13. De aout 1963 a dkenibrr 1963. la Regent Knitiing est eii gr&. Du 9 septembre au 20 
ocrobre, C'CFI au tour de la Doininioii Ruliber. Eii 1964, Les lndu~tries de Saint-Jkrijme entre en 
greue du 22 au 29 juin. l p  7 janvier, c'est la National Heel, filiale de Diva Shoe. En 1965-1966, 
C'EST au tour des Brcuvag~s Saint-Jbrbme et Bcdard et Girard du 21 d b b r e  au 23 fkvrier. En 
196h, du 18 au 3 mars, c'est la Doniinion Rublier qui connait une greve. 

14. Les historiens hiurs se demai-idcront s'il exi.~tnii, dais la prcniilres décennies du dioc& 
de Saint-J&8me, une intcüigentsiz, sorte d'élite UitellcctueUe issiie des milieux universiraires sous 
l'influence des mouvements iniellectuels catholiques français. Ils pourront égslciiieni se 
deniander s'il n'y avait pas plut& une minorite d'aclivistes qui peaufinait sa stratcgie i la lumière 
des écrits de Jacques Gmd'Maiçon et jouissit, pour Ic Faire, d'uitc grande ouverturc de la part 
de Mg Emilien Erenettc pa i r  les inreliectucls engag&. 

15. [.a pensée et 1'a~~tii)ri tic laques Grand'Maison ont mnnu de  sévères critiques, de 
nombrelises acnisaùons auxquelles LI n'a pas pu être insensible. Ainsi dans Miton de la vie, page 



109. il fait uiie certaine liste des 1~ noms* qu'on accole aux penseurs moralistes: dépasses, 
moralisreis castraieurs, autoritaristes, inasodiistes teligieus obsedés. Une cefiaine élire, déricalc 
ou laique, qui parcourait comme lui les corridors des universités du QuC!?ec, malgré qu'elle 
rccoiinaissait beaucoup de talents ii notre homme, ne pouvait s'enipêcher dc le raitacher à des 
andtrts qu'il était alors .i 13 mode de conspuer. Et souvent sans nuances. Dans sa propre tglise, 
il kiait lu par une trks pente minorit& de clcrcs et de laics. 

16. Air noni de la consc.lence, itnc volbe de bois vert, Montrtd, Fides, 1998 et Quaiid 1c 
jir~rmmt fout le crinip, Montr&lal, Fide, 1989. 

17. 11 rejoini i c i  Drewerniam qui croif qur la polsie véhiciile facilenlent le niessage 
religieux. 

18. Page 82. 
19. Histoire di1 ~ i h o l i ~ i s m e  qirébécois, Jean Hamelin ei Nicole Gagntin, tomc 1: page 420. 
20. Kita Maunce d fait un témoignage, Ic 12 septcmbrc 1976, A la cailitdrale, au cours d'une 

messe d'action de gràces pour le 25' anniversaire du diocèse. ADSJ. Ellc a egaleincni enregistre 
une vidéo en marge de cc projet de volumc. 

21. Le terme de M W  Laurent Presseadi crimine cure de la catliédrale n'aura dur6 qu'uii an. 
ME' Frenette lait ce changement niajrur au retour de son voyage tid liitiinrr. Le style de 
MF Presseault rCfkrant toujours 3 I'kvêque ne convient pas ;1 M.: l-'renene qui donne des 
responsabilités et qui entend bien q i o n  les assume. 

22. On visionnera la vide0 portant sur le Sen,ice social dans le diocésc de Saint-JCrome. 
GisNe Cloutier, Yolande Martineau et François Chaput racontent cette p q c  d'ltistoirc du  
diocèse. 

23. Lutrait de Bieii-the et Clanlé, 4 sepienibre 1904. 
24. Extrait de Familia, 25 ans, Cahier souvenir. 
25. Saint-Lucien avait 6112 érigée par bln Joseph Charbonneau. II vit à ce qiit l'église Mt 

construire. Cene paroisse a été lemec le ci son temple vendu. 
26. On lira avrc avantage L'fgirse caiiodrenne er Vntrcnn II, Montréal, Fide$ 1994. Et surtout 

Hisfoir~ ri11 concile Vaiicati II, 1959-1965, vol. 1, Paris, Cerf, 1997, sous la direction de C;uisseppc 
Abtrigo. 

27. L'Église du Quibec, ilri hhirab.e, Uri projet, Conmiission d'ctude sur les laïcs et l'kglisc, 
Montreal, F ida ,  1971, page 291. 

28. fiidcni, page 25. 
29. fbidori, page 2 10. 
30. IZlidern, page 2 15. 
31. Sur cette qiiestion, voici la rkponse de la Commission Dumont : m En raisoii méme de 

cette incarnation du Koyaurnc evanpélique dans l'histoire des Iiommts, l'Église ccrte incama- 
lion du Royaume Ivangélique dans I'histoke des Iioinnies, I'ljglise ilistiiutioiineilc du Québec, 
d r  rnéme que les groupes de chr&tiens, ne pourront se Limiter à de pur- noril is  de disccr- 
liernent spirituel pour i-rainient dkterniiner les contenus et les fornies efficaces d'intcmniion 
dans notre socifté: un champ social n'est jamais neutre; il implique des choix, da rapports de 
force. des pouvoirs ct des intérêts qiii décident de son dé\.eloppeoient i~, ibid~ni. pagcs 292-293. 

32. En tcrmes clairs, cela voulait dire: s ' i l  Lut êlre niamisie pour saiivcr I'hornnie du 
Quchcc. S'il but  ètre separariste pour sauver !'Bat du Québec, xr=~.t-il possible de 1e faire dans 
les structuics de la JEC? 4 organisations diocesaines, dont Saint-IPrUnie, prkftircront se dktncher 
de leurs Egiises propres. Ibidem, page 220. 

33. Au xix' siiicle, la ~naison d'école etait la maison de tous Irs services offcrrs aux 
püroisriens, des classes au salon hinéraire. 
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34. On se plnit h raypeler les ambitioiis parfois effarantes des ultranioiiiains du riy siècle 
qui voulaient tout englober dans I'tglise. Le rnerne danger guettera la Ciik qui se voudra tmp 
englobanie. Des institutions se nietiront a craquer soiis la pression. On assistera lentement à un 
retour du balancier vers des institutions privées ou semi-privées plus adaptées I ripondre aux 
besoins de la sociétk L'éclatenient de l'Anion catholique conime I'klatemcnr des grarids 
services de PÉtat providence dbnionirent bien qu'il y a un point dc rupture vite aitehi par la 
siratbgie globalistr. 

35. Ibidmi. page 291. 
36. fbidetn, page 293. 
37. Le financement de l'Action catholique nationale par Id CCC &ait assur6 par une taxe 

par tCtc de fidblc. En 1960, cette m e  est dc 0,012 S par fidele. La catisarion du diocesc de Saint- 
]Crame devait donc s'elever aux dcritours de 1400$. Pour I'aniiCe 1960, la contribiition torde 
des diockws se chiffre 46 8555. C'ttait une participation riancilre ub peu Ç1evi.e si on 

considbrc tous Ics services qui venairnt du national. On ne ssii pas fii qiieltliics evéques ne 
sugCrcrt-nt pas d'augnienter cctte p.trticipation. Le budgct d'opkration du SNAC (Sccrktanar 
narional R'nction catholique) s'6lcvaii A en\%on 60 000 S en 1960. 

38. Ibihti, page 293. 
39. Jacques Grand'Maison aclmet aujoiird'hui que le rapport eut peu d'bchos dans 

I'tpimpar. C'est une de scs grandes déceptions. 
40. Ibidetti, page 226. 
4 1. Ib idm,  page 228. 
42. Une Çtude sur le r61e de Réal Valiquette B cet-te époque et dans I'fj.glise de Saint-Jbriime 

serait intCrcssanie. On lira, dans L'Avenrr drc Nord 17 octobre 1968, un article intini1P cc Ph 
rencontre avec Réiil Valiquene ». 

43. Dans L'&ho dit Nord, le R ftvrier 1968. 
4. Voir Le Devoir, le 12 et le 18 déccmbre 1968. L'zcho d l c  Non!. 11 dkembre 1968. Les 

signataires sont hIoiirice Mane, Maurice Thcortt, Pierre Bcrgevili, Luc Guénette, Andri 
Martineau, Jean-Paul I-Iusereau, Rondd Labonit, Andr6 Vézina et h3src Fauberi. Un groupe 
d'enquête est mis sur pied avec Jacques Grand'Maison, Rita Maurice, Andre Gingras et Franvis 
Cliaput. Une nouvclle kquipe de IEC sera crkkc en d h n i b r e  1968, avec à sa tête Yves Durand. 

45. Conime beaucoup d'hjxtoriens ont tendance A le fiiirc. on a l'habitude de parler des 
commcncciiients, dcs conïolid,itions et des finales. Sil fallait iitiliser (2 sclikma, on pourrait 
iouloiirs dire que de 1951 à la Grande Mission, Mg Frenette s'applique A donner au docise ses 

sirticturcs dc Iiase. Qu'h pariû de 1960 il retient les clioseç qui veulent bien s'enraciner et se 
dcvrlrippcr d'elle ménie, pendant qu'il refait ses cla~ses au concile Vatican II. Et qu'à pariir de 
1967, il assiste à plusieurs Cclatemcnts (le Sérniiiairr, le Senicc social, l'Action catholique) ci  
qu'il a artcint un degré d'epuisernent qui lie lui pcmiei plus d'exercer une orientaiion dyna- 
mique. Mais il y a dans ccne courbe qiielque chose d'artificiel. Des études plus approfondies 
devraient commcnccr par des analyses en coupes. 

46. Parmi les travauu de construction ou dc rénovation enirepris par I M ~  Freiienc, on peut 
citer: I ' h l e  des infirmières (19571, la restauration de la cathbdr;ile, la coiistriiciion de l't%kché, 
le centre diockain, le Manoir d'Estérel, la Canardihre et le nouveaii Slmkairc de Sainte- 
Tliérese. On sait quc son père, qui &tait Contracleur. avait coristriut le prusbytc're de hinte- 
Thérèse. h tbrnoins rapporient que Mg I:rcnrne airnair circulcr sut les clianticrs. Et qu'il 
utilisait parfois son moudioir pour rnesunr des espaces. 

47. Lettre à Jean-Paul Morel, Grand Seminaire, s-d. 



48. On n'ose penser auu toiines de papier qui cirmlaieni dans ce diockse. 
49. Sur l'école des iiiiirmikrcs, on lira Jean-Paul Thibault, L'Hiirel-D~eu de Soitir-lkrfirtie et 

se5 fatirfinies, 1999. 
50. Comme la branche d'lin grand arbre *, Lettre pastorale de Mc' Gilles Cambon, u.m.i., 

Saiiit-JPrôrne, le 25 jaiivicr 2001. 
51. Le Prre Albert Milot, o.p., que Mg' Frenctrc a renconire en Europe, seiiible Strc un 

conseiller de i\.l$' Frenene dans la Grande Mission. 
52. La présidencc de I'kquipc de Sainte-TIiCrcsc ~vait  éti' don1ii.e à Pierre Dkcaiy, un 

homme dkjà diborde par les questions de développcrnent dit stminake. Pierre Bergcvln hait le 
secrktaire. ADSJ 319-000 959-55. Mg' Freneiie avail convaincu le supérieur de retarder sa 
souscription polir ne pas nuire .h la Mission. 

53. ADSJ 319-000 959-14. 
53. Le Canada eci.l~si.istique de 1952 parle, pour Saint-Jérôme, des rwuvrar et parmi les 

muwes, place l'Action caiholique. Parmi Ics muvres ciites on trouve les ~uvrcs  pontificales 
missionnaires (Uriion missionnaire du  clerg&, Propagation de la foi, Sainte-Enfance, Saint- 
Pierre-Apbire, coniile de coopération miçsioiinaii.i-). L'ciluvrc ponulicale da vocaiioiis. Ics mu- 
vres sacerdotale comine l'Association des prêlre:, adoratetirs et l'Union apostolique. Parmi les 
muvres ditcs a de piktc et d'apostolat ,i, on trouve la Ligue du Sacrk-bur ,  Ir Cercle Lacordaire 
et Sainte-leanné-d'Arc, la Croisade eucbaristiquc, les Scouts et les relrai~es fermées. On termine 
par les œuvres ~Çcoiioniico-sicid.tles c, L'UCC, UCF, &sociation des bistituteurs ei  institutrices 
et les Caisses populaires. Dks l'iiiinke si~ivanre, on inscrit une liste des ((œuvres d'éducarion » :  

I'Ofiice catechkrique, le Senice de la Bible, le Service diocisain de prkparation au mariage, les 
h u t s  et la Fédc'r.ition diocésaine des œuvres de rerrains de j ew  où s'illustrera un honinie 
d'une énergie dc'bordmte, Leo Meliard. Avec le temps, la liste des etivres d'kdiication s'dlargit : 
oii y insérc des s e m a s  de l'Anion catholique, comme le SPM, le SOF, le SPV, I 'hole des 
parents, le Criitre diocésain du  cinema, de la radio ct de la téltvision, la Fkdkration des petits 
clianteiirs et I'Asçociation des enfants de chceur. 

55. Le plus hc1 exemple de ce flottement se voit dans la pastorale dc M g '  Courchêne: lous 
les membres des mouvements de son diocése, cn particulier les gens du milieu rural, faisajcnt 
(le l'action, donc de I'aciioii catholique. il disait qu'il n'avaii yiis besoin d'équipes nationales 
pour savoir ce qu'il avai i  h laire sur son ierritoire. 

56. ADSJ 319.150 960-1 1 ; et 960-12. 
57. Kecherche jamais terminke: la asectorisation )) qui occupc lant 1'iLveque actuel se sirue 

encore dans lil même foulée. 
58. Ibidem. 
59. Entre les pages 56 et 73. 
60. AûSJ 319-150 V-9. Ce texte devrai1 èire publie par la Sociéiç d'hiaoire de Sairii- 

Jérome. 
61. Un mandai avait kit? donne au  Ceiitre de recherche de la Faculté des sciences sociales 

cii avril 1956. Dumorit remit un premicr rapport en mai 1957. 11 publia, en 1963, I.'annlys~ des 
smdctirres sucinles rkgionnles. hiide sociuLqiq11e ~ i e  10 reglot; de Sliinr-)home, Quebec, PUL. 

62. On dit qu'il s'inspira de u U c  de Milan. 
63. Dans AYQM, P 107, 243- 1537. 
64. A une rcncontrc dc I'kpiscopai ci dcs suptrieurs de skminnircs. le I u  avril 1963. 

M" Pierre Decaq avait parlé de lente ciirhaiiasic des iiisniutions bndçcr Far le der@. 11 avait 
utilise l'image suivante: i< niwchc en beauth vers le suicide». 



65. I~ t î r e s  de reiivoi datées du 30 avril 1964. 
66. Ce document non daté et non signe semble avoir éik ~iroduir par le Séminaire. 
67. l e  chanoi.ne Paul M.iaiis~?iu et François Filion soni nuninies d'office au  conseil 

d'arliiiiiiisiraiiriii du  Séiiiiiiaire. Ces d e m  personne négocient au  nom de Mi' Frenctte. La. 
corporation du Petit SPminaire de Sainte-Tliérkse, toujours aciive. adniinistre depuis ce temps. 
le capital recueilli. aprks paicnient dcs dettes. LES revenus de ce capiial servent des projeü 
kdiicatifs et pasioraux. Pour la seconde fois, en peu d'années. cette crise se dkroille en public. Lei 
journaux y font écho. Au grand scandale de Lionel Bertrand, de la Voix-drs-Mille-mes, qui ne 
peul ioutefois pas se permettre de n'en pas parler. 

68. Mp Frenette fait connaître sa dkcision dans une leitre que publient les dernières 
kditions dcs journaux de 1967. 

69. L'instiiuiion est ÇvaluCc h environ 8.4 M. Le prix oflert esi dc 6,O M. [,.a subventions 
sont cstimées à 2,l M, h dette A 2,3 M. Le gouvcrnenient, via Ic coiikge, verse donc 1,6 M à la 
corporation du Pctit Séminaire de Saiiite-Therkse. Les chirfrcs rxacts se trouvent dans Acte de 
vciite 11" 7503, le 28 juillet 1969, Jean Blanchard, iioraire. Bureau d'enregisti-crncnt du comrt de 
Terrcbonne, na 358516. Jacqiies Lepine et François Filion representeni le skminaue ct René 
Robert et Charles Valois Ic c&p Lionel Groub. Clarrête en conseil du gouverncnicnt eçr du 16 
juillct 1969 et porte le n.' 21 16. La rksolution du cririseil d'administration du coiltgc est du 24 
juillet 1969. 

70. Lettre de Pierre Décary à Mauricc St-Louis. I'iiivitant 2 une renconirc la veille, soit le 
26 avril 1963, jour où il doit rendre rc'ponsc B M W  Frenctte. 

71. Leitre h un Seminariste, Jean-Paul Morel, s.d. 
72. Que pouvait reprksenier un iel pourcentage? En argeiii de 1960, &ait-ce important? 
73. ML' Vt'cary avait écrit: !<C'est la demieme annke consécutivc, cependant, que iious 

avoric dans les liarites da,scs des laifi qui empoisonnent le cœur et l'esprit de nos éleves. J'ai du 
en congkdier un, i l  y a uri niois; Irs cl&veç eux-mémes l'ont sorti de la classc tant ils étaient 
dégolités de lui. C'etait pourtant un professeur que Ic prPfet des &rudes avait cngagt l'&té dernier 
avec Ics rnciilcures recommandatioi~s. !> (LcI~TE de MM Pierre Décary à h.Ix' Ftiiilien Frrnette, du 
I l  juin 1953.) 

Et dans ilne lettre du 4 juin 1958: ((Le nombre de laïcs s'accroir de plus en plus dans  le 
personnel. "Des laïcs fornieront dei. laïcs': n 

74. Mp Décary ecrua dans une lettre du 6 mars suivant: (( Dcs laïcs au Conseil! Mon poini 
de vue sur ce sujet dcmcurc toujours le même. Je crois qiie l'on devrait attcndre les dkisions 
du  Concile sur les skininaira diocksains. le prkftrerais pour le moment que l'on puisse intkgrer 
au Conseil, A litre de gouverneurs ou de consulteurs. quelqurs anciens oii parents d'&lèves. n Et 
plus loin : r II ne faut tout de niéme par; exagérer le conflit qiii existe entrc clerc et Iaics. C'est 
le cas de quelqiies mkcontents seulemeiit, toujours les ni6nies. ). 

75. Mgr Dkarypensait donc à Lin col le t  utiiversitaire dts 1!i57.Voir sur cc sujet sa lenre du 
17 octobre 1957 1 MF Frenetie. II y parle du séminaire au seiis t r h  large et d'iin skminûire 
!< pur W. II voudrait même qu'on cliange le nom de la corporation. 

L'orieniaiion du Seminaire, collège, &rninairc ou coUtge-séminaire est lin problkme qui a 
tenaillé les autorités deliiiis 1841 alors qiie ; M W  Uourget ei: faisait un stminairc tridentin. 

76. Mt' Decary axut k n t  dans une Icrtre du 20 octobre 1958: i< Je suis de  plus en plus 
convaincu qu'il faudrair séparer à partir de la Welles-Lenres, les eleves qui songeni au saccrdocc. 
(. . .) NOUS pourrions faire de l'ail? des ciudianis aitachée au séminaire une aile plus pente, un 
soiumir-qumze chambres environ, coiiçacrée aux fui-urs pretres; nous pourrions b9tir un peu 
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plus loin, sur le mGme cote, une maison des étudiants puiir loger tous ceux qiii se dcsiineni A 
J'Université. L'aile-séminaire feraii corps avec l'immeuble centi.;d, prks de la cliapelle et aussi dc 
l'aile des prétrcs. Nous poiirrions consacrer ces élèves une atiention paniculikre et nos meil- 
leurs directeurs de consdcnce. Qu'en pensa-vous? I'espkre cllie vous direz "oui'l Iirius pour- 
rions donner Ic nom de Votre ExceUence à cette aile.. 

77. il y a mallieurcuseineni plus qiie de.? raisons sentimentales dans cene destruction. La 
diapelie était un exemple assa piidiculier de style baroque. Elle contenait aussi des @urnes de 
EX. Renaud. Ceriaines des toiles ont heureusement érc récupkées du collcge Lioriel-Groulx et 
rcnijges temporairemeni au presbytère de Sainte-'îhkrèse. 

Gs malheureux incidents montrent les effets néfastcs d'une ignorance prolongte de 
l'histoire de nos iiistitutions. S i  on avait de temps i auire rappelé l'histoire du séininairc et de 
sa chapelle, on  aurait hksité la dénuirc. Mais on laisait le futur en tournant Ir dos à l'liisioire. 

Un auire exemple dc ccnc absence de sens de I'liistuire: N U  me plairait beaucoup de donner 
A notre petit séminaire le noni de:  "Seininire de Notre-Dame de la Confiance."» (Pierre 
Dbcary à MF emilieil Frenerte, lettre du 17 mai 1961.) 

78. Cahier spkcial ~'Éclio du Nord, 2 1 juillci 1971. 
79. Cette augnienlaiion de 12 000 à 15 000 personnes par annke éq~iivaut h la crkation 

possible d'une grosse paroisse h tous les aiis ( ( 2  000) ou de deux oii trois paraisses inoyeiincs 
(5000). hlp Hubert n'a pas crCé de paroisses canoniques. II a créé des paroisses-relais. 

80. I I  s'agit de I'tvaluation dc 1 ' f i Q .  
81. Histoire du cntliolicisme qir&b6cois, tome 11, page 308. 
82. L'organe eskcuiif di1 diockse change de noin avec le tenips. Il refietc les opiions des 

évêques. Le conseil diochain de pastorale deviendra un comité de régie c i  cnsuite un bureau dc 
direction gbnéralc ci  un  conseil Cpiscopal. Ces changements reîll.tent le rnouvenient de balan- 
cier entre le pouvoir centrifuge ci ceniripète de toutc orgmisation. 

83. Rappon *Ad lirnina apostoloruiii v de Mv Charles Valois. 1978, page 40. 
M. Pour un rksumi du di.roiilcmcnt des Pvknernents relies A la RKM ct Tricofd, on 

consuliera Paiil-André Boucher: Tricofil rrrl qile vécy Munirkal, CTREC, Presses HEC, 1982. 
85. C'est CC que dtmontre l'enquête sociologique que mtne jacques Grand'Msison e l  qu'il 

rappellera dans deia voluines puhlibç iiux Presses de I'Universiid Laval : Une tmtrrtiir d'aiiro- 
gesiiort, Québec, PUL, 1975, et Des tiiiliaü: de rrnvail d T @ I I I \ ~ ~ I ~ ,  Québec, PLTL, 1975. 

86. Op. cit., page 341. 
87. Op. cir., page 2 15. 
88. Op. cil., page 216. 
89. Vit. oitwikre, vol. 93, mars 1975. 
90. En parcourant les k i t s  publics de Mg Bernard Hubert, on ne peul qiie souliaiter une 

Cnide app:ofondic de sa pcnske. II etait capable de taire, dans ses interventions, iine lecture 
philoxipliico-socio-thkologiquc de la réaliik de I'tglise du Québec avec une rigueur peu 
commune. Giii~rnc pour Jacques Grand'Maison, nous consiatoiis que de puissants cen7caux qui 
se sont appliqués ii l'action et la rkflexion d'Egiise dans le dioc&sp de Saint-Jérbmc connaissent 
roujours un injusic piirgaioire. Le fonds Bernard Hubert, au  diocbe dc Saint-Jean. est d'une 
trPs grande richme. 

91. Suit un long passage siir I'lioiiinic habitant cerie region: il le dit dkpouillk, faisant 
sans doute allusion aux expropries de Mirabel. JI parle ensuite des defis poses a ceux qui 
doivent se recycler pour assurer leur emploi faisant rkfkrene au  Iiaut tam de chbmage dans la 
région. 



92. M@ Charles \'alois a &rit sur son collègue ei ;iiiii, i i i ~  .îr.ticle, daiis 1;glise de S ~ i i i t -  

J.!dnie, vol. 31, no 2, mars-avril 1996, sous le titre: hf: Derilord Hubert: pasteirr de lonire 
i~oiivelle et d'espErance, 

93. AUoc.ution de la Fcte de la recomaisancc, le 8 juin 1997. 
91. Mesdames Claire Paquin-Forget ei Marie-Paule Dagrb~iais ont témoigne de ces prc- 

miéres heures dans une vidéo enregistré en marge de ce prujr.. 
95. Rapport quinquennal, 1983, page 1 10. 
96. Tcne pour I'aUocution du 26 mai 1996. 
97. Il>irleni, p. 1. 
98. Ibidem, p. 1 .  
99. Ibideiii, p. 1 .  
100. Iliideni, p. 2. 
101. lbidm, p. 2. 
102. {bideni, p. 2. 
103. Rapport quinqiii.iziia1, 1983, s 29-30. 
104. Dans Ic dernicr rdppori quinquennal de MB Charles Valois, celui de 1993, I'org- 

nisaiion pastorale et administrative du diockse occupe le chapitre 2, dcs pages 7 a 22. 
105. Ces deux inodeles :ivairiit Çte développks progressivement dans 1e clioc6se h panir de 

1971. A cette date, il y avait 7 laicj. qui assumaient des responsbiljtb pastorales soit au niveau 
paroissial, soit au nivmu diocésain. En 1975, il sont 75. En l980,79. En 1987, 15 1.1:ii 1990, 172 
et eii 1994. 169. 11 y a alors plus de Iriics (29) que de prtlrts (21) qui  son1 responsables de 
paroisses. C'étai1 31 parriissrs qui avaient adopte Ic sciriiid modele alors que 38 utilisaient le 
modéle traditioniiel. 

106. BI. J a q u s  Beausoleil, conseil en dévcloppement organisationnel, assiste le Bureau. 
107. LES cnrreprise~ l i ~ i q ~ ~ r s  parlent de culriire de compagiiie. 
108. Rapport quinquennal 1993, page 7. 
109. Jean-Priiil Raymond, daris h inhnoire de Mirahel, MÇridien, 1988, page 12K. 
110. Fernaiid Duniotit et Yvrh Martin, L'Airalyse des structures socinles r@ionoh h i d e  

socicologiqite de Ir? région de Sniiir-Jérhme, PUL, Qukbcc, 1963, 267 pakTs. 
11 1. Ln rnénioire de Mirribel, Scrnion du Jour de l'An 1971. page 143. 
1 12. Ibidem, page 170. 
1 13. 1992 : ,!.e drnnie spirituel d a  aidolescents. 1993 : Vms lin noirveou cotiflit des grri.hrions, 

20-35. 1994 : Une génharlrio>i boitc-kniissaire, les bnb-lioorirers, 35-50. 1994 : La porr de? ornes. 
1995 : Eyarx socin~ciioc et rei;$ieror du Qiiéhcc dkirjoi;rd1liui, 

1 14. On co~isultcra en appeiidici- le tableau indiquant l'arrivee des communautés de 
fernmc sur le territoire dii fu tur  dioctse de Sauit-Jkrbme. 

115. Guide. page 259. Grice au irailail d'une pionnére, Germaine Labeiie, s.c., cc travail 
continue ct s'inscrit dans une publication intitulkc Conseil d i o c t h  des Religieux-(ses), Diocèse 
de Saint-Jérbme. 

116. Iliidi.i?i, 18. 7. 
1 17. ltiidmi, p. 8. 
1 1  8. Rapyon-qiiinquennal, 1993. lettre liriiirisire A Jean-Paul II. 
119. Sur les charismes spi.rituels de Mi!'Valois, on lira avec avantage un document non 

publit, de la iiinin de Raymonde ]auvin, c.n.d,. innnilts iWotrrti,~ncirr CIiarles Volois, janvier 2001. 
120. C'Ctii cinq lois la population dii diocest A sa crktiori.  
121. Statistiques enîpruniées à l'Annuaire de l'Église caiholique au  Canada, 1998. 



CHAPITRE 2 

Les trois amiliaires et uuh-e 

! V !  t l r r )~ tond  Si-Gelais, pwniier &eqi/e ntu?ilioir~ d Sui,) t-J~'rûnle 

c( Dans la tendresse de Jesus Clirist. » 

h4!',' Raymond St-Gelais fut élu, le 9 juiuer 1980 et ordonné à I'kpiscopat, dans 
la cathédrale de Saint-Jérôme par M. le cardinal Maurice Roy, le 31 juillet de 
la même annee. 

Mgr Raymond St-Gelais est né A Baie-Saint-Paul le 23 niars 1936.11 fait ses 
Ctudes classiques au Seminaire de Saint-Hyacinthe et ses études tliéologiques 
au Grand Séminaire de la même viüe. En 1960, il obtient lin baccalauréat en 
Théologie. Le 12 juin de l'année 1960, il est ordonné prêtre en la cathédrale de 
Saint-1-Iyacinthe par Mg Arthur Douville. Eiudiant à Rome, il obtient en 1964 
une licence en Thkolog.ie puis, en 1966, une licence en Écriture sainte à 
l'Institut Pontifical. 

MW Raymond St-Gelais a rempli plusieurs foncrions pastoxales : professeur 
au Séminaire de Saint-1-lyacinthe, professeur au Graiid Séminaire de Saint- 
Hyacinthe et prkfet des études dans la même institutiori. Il a été membre de 
l'Office du clergé di] diocPse de Saint-Hyacinthe, responsable de I'kquipe 
d'aniniation du Grand Sénijnaire, membre di] Conseil de dixection de I'CEuvre 
des vocations sacerdotales er responsable diocésain du diaconat permanent de 
1972 à 1980. hl:'' Rnyii~ond Si-Gelais, 

En arrivant à Sai.nt-Jérôme, Valois confie a h4g'St-Gelais la région sud rviqlie auxdiaire. 
du diocPse (les zaries de Terrebonne, Sainte-ThPrèçe et Saint-Eustache). 11 y Plioto G. Allaire, Saiiit-J~ronie. 
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hl ' Raymond SI-C;rl,iis, 
ireque auxdidire de 

Saint-Jerbme, avec 
MW Charles Valois 

MLr Raymond St-Gelais rrcevsiit 

les v w u  de sœur Labeiie dc:, 
sœiirs Saintc Croix Occasion 

di1 dGpart de Mp Raymond 
St-Gelais pour Nicolei. 1988. 

assume l'animation pastorale ; il en visite les paroisses, les conimunautés, les 
institutions, les kcoles et les mouvements. 

DPs son entrée en toncrion, &Pst-Gelais ne tarde pas A se mettre réelie- 
men.t au service des prètres, des religieuses et religieux et des laïcs. Sa sim- 
plicité, la profondeur de sa foi, son charisme ont tôt fait de conquérir les 
diocésairis. 

Le 19 juilet 1988, le Saint-Pere appeUe pourtant Mg Raymond St-Gelais à 
assumer la relève au diockse de Nicolet. I I  y est nommé évéque coadjuteur puis 
évêque diocésain le 19 février 1988. 

Dans le diocese de Saint-Jerdme, Mg' Raymond St-Gelais laisse le souvenir 
d'un pasteur près de son troupeau, attentif à le guider et soucieux de l'aimer. 



* Selon la Parole, rassembles en un seul Grps. >) 

En décembre 1988, le pape Jean-Paul I I  a nomme Gdles Lussier, prêtre du 
diocèse de Montréal, év@que auuliaire pour le diocèse de Saint-JérGme. 

Mg Gilies Lussier est né à Montrial, le 5 juin 1940, dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve. Fiis de Georges-Aimé Lussier et d i n e  SaiUant, il est 
l'ahé de quatre enfants. 

Apres ses études classiques au CoUége de l'Assornprioti, il entre, en 1960, 
dans la Sociétk des Missions Étrangères, où il poursuit ses etildes thkologiques. 
Il est ordonné prêtre le 19 dkcembre 1964, par Son Éminence le cardinal Paul- 
É'mile Léger. Par la suite, il étudie A l'université Pontificale Grégorienne, a 
Rome, où il obtient une l icena  en théologie. 

De 1967 à 1971, on le retrouve missionnaire au Honduras, dans une 
paroisse riirale, et ensuite comme professeur de théologie pastorale, au grand 
s4minaire de Tegucigalpa. De retour à Montrial, en 197 1, il s'occupe de 
pastorale paroissiale et est incardiné définitivement au dioctse de Montréal, en 
mai 1975. Au inornent de sa nomination, il est ciire de la paroisse Notre- 
Dame-des-Neiges de Montréal. 

Mv Gilles Lussier, 
évêque niuriliaire. 

A I'ordinaiion de Ms' Vital 
Maué. De gauche A droite: 
MBP* Raymond SI-Gelais, 
Cemard Hubert, le cardinal 
Claiide Turcoite, Mi" Charlcs 
Valois, Carlo Curis, notice 
aposiolique, kIP Vital Massé, 
CiMes Lussier. 



L'ordination épiscopale lui  est conférée le 28 février 1989, en la cathédrale 
de Saint- Jérôme, par M" Paul Grégoire, archevéqiie de Montréal, assisté de 
Mgr Charles Valois et de MPGilles Ouellet, archevèquc de Rimouski. 

MF Gilles Lussier sera kvPque awciliaire du diocèse de Saint - Jérôme pen- 
dant un peu plus de deux ans (1989-1991). Appricié pour la clarté de sa 
pende, son approche pastorale, Mg GiUes Lussier sera transféré a u  diocese de 
Joliette le 8 septembre 1991. Lntronisé le 17 octobre 1991, il prend la succes- 
sion de Mg Renk Audet qui a démissionne en 1990. 

« Avec lui, ensemble, risquer l'avenir. >i 

Jean-Paul II a annonck le 20 octobre 1993 la nomination de Vital Massé, qui 
était jusque alors vicaire général du diodse de Joliet~e, comme auxiliaire dii 
diocèse de Saint-Jérôme. 

MF Masse est originaire de Saint-Batliélémy, dans le diockse de Joliette. Il 
a fait ses études classiques au Sén-iinaire de Joliette et ses études théologiques 
au Grarid Séminaire de Montréal. Ordonné prétre en 1962, il a d'abord 
enseigné au Séminaire de Joliette avaiit d'der poursuivre ses études à Rome, 
oh il a obtenu un doctorat en théologie, en 1965, e.t à l'Institut pastoral 
catéchétique de Strasbourg. 

De retour au Canada, il occupa divers postes dans le diocèse de Joliette. 
dont ceux d'auiiidnier dans des écoles secondaires, directeur diocésain de la 
pastorale des vocations de même que de l'education chrétienlie au primaire, et 
curP des paroisses Marie-Reine-du-Monde, et St. Patrick de Rawdon et 
Berthier. En 1993, il devenait vicaire général et cure de la cathédrale de Joliette. 

Il  a été ordonné évêque le n-iercredi 8 dkcembre 1993, dans la cathédrale de 
Saint-Jérôme par MF Jean-Claude Turcotte, archev@que de Moritréal, assisté de 
EvI6l', Gilles Lussier, évéqiie de Joliette, et René Auder, évêque emkrite de Joliette. 
LE Nonce apostolique au Canada, MFCarlo Curis, assistait à la cérémonie. 

MF Massi a choisi la devise : Avec lui, ensemble, risquer I'avei?ir. Dans son 
allocution h l'occasion de ia cérémonie d'ordination, il dédarait : 

(. . .) j'ai dit oui. Oui, avec Lui, Jesus, lui qui a toujours kté mon preniier point 
de réfkrence, Inon pilier par excellence, et ma raison d'itre. Avec Lui, je suis prét 

MI Vital  masse. à risquer l'avenir. La vie n'est-elle pas, de toute façoii, et pour tout le monde, uii 
Collection IWSJ. risque A prendre ? Je picfçi-c prendre ce risque avec Celui qui est le Cheinin, la 



Veritk et la Vie, avec Celui qui me redit également aujourd'hui : (c Celui qui 
accepte de perdre sa vie à cause de moi la gagnera. » 

Le 19 mai 2001, Sa Sainteté le pape Jean-Paul Il a proc6dP Ci la nomination de 
Luc Cyr comme évtque de Valleyfield. Le siège épiscopal était vacant depuis le 
départ à la retraite de Mg Robert Lebel, en juin 2000. 

Né en 1953, à Saint-JérBine, Mp '  Cyr a été ordonné prêtre en 1980. 
Diplômé en théologie du Grand Seminaire de Montréal et de l'université de 
Montréal, il a aussi étudié la spiritualité à Florence, en Italie, et a obtenu une 
licence en théologie morale à l'Académie Alplionsienne de Ronie. 

D'abord vicaire dans deux paroisses du diocèse de Saint-JkrBme, il a 
ensuite été curé à Blanville, de 1987 A 1992. Par la suite, il a exerci son minis- 
etre dans diverses fonctions diocesaines, successivement aux sennices de for- 
mation et des vocations, avant d'@tre nommé vicajre général du diocèse, en 
1994, poste qu'il occupait toujours au moment de sa nomination comme 
kv@qiie. 

Le diocPse de Vaiieyfield compte 63 paroisses et missions. Sa population de 
185 000 catlioliques est dessenie par 77 prêtres, 26 prêtres religieux, 123 
rcliçieux et religieuses, 10 diacres permanents ainsi que 81. agents et agentes de 
pastorale. 

MpCyr a eté odronné à l'épiscopat le 17 juin 2001, dans la carliédrale de 
Valleyfield. 

Ordiilaiion épiscoyde de 
Me Vital Massé. M" Martin, 
cerkmoiiiaire dc Mu Turcotte, 
Mh' Audeme, de Joliene, le 
cardinal nircotte, MY" Vital 
Mas& et Gilles Lussier. 

Ordination épiscopale de 
Mer Luc Cyr. Accompagiik des 
s e u r ç  Therese Thiliiodrau et 

Gcnnairic Labelle. 
VaJlcyi?eld, le 17 juin 2001. 
Collection Germaine Labelle. 





CHAPITRE 3 

Les puroisses, Les in issfosions, les ch up elles, 
les lieux de pl-ikre el de i-essourceinenr 

Saint-Charles est la plus ancienne paroisse du diocèse de Saint-Jérgme. Son 
territoire est pris h même la seigneurie du sieur Charles Aubert de La 
Cliesnaye, u n  riche cornnierçant de la NouveUe-France qui acheta (1670) la 
scigneiirie de Marie Fa.very, veuve de Pierre Legardeur de Repeiiugny. 

Les premiers colons essaiment de I'îie de Montréal et de Pointe-aux- 
'Ikei~ibles. Les premiers Laurier sont sur le territoire en 1678. Les premiers 
Mathieu en 1703, les premiers Dupras au &but du xvrii' siècle; les premiers 
Tlierrien en 1725, les premiers Cliarbonneau en 1725, les premiers Wilheliny 
en 1780, les premiers Sarrazin en 1739, les premiers Cantin en 1824, les 
premiers Venne en 1824, les premiers Messier en 1877. 

Déjà, en 1678, il y a une cure conjointe entre Repentigny er Lachenaie. La 
prcmikre chapelle date de 1679 et l'ouverture des registres de la même année. 
1.e premier missionnaire de Lachenaie est Thonlas More1 : 18 autres prirent la 
relkve. La pren~iire chapelle est celie du manoir seigneurial. 

Ail cours de l'année 1683, Mg' de Lavai fait fai.re un étai des cures et 
missions de la coloiiie afin d'établir un certain nombre de cures. C'est ainsi 
que Laclienaie est officiellement fondée, et devient la 34' paroisse A tenir 
registre en Nouvelle-France'. 

La guerre avec les Iroquois et les massacres qui s'kchelonnent de 1689 à 
1692 réduisirent la population de Lachenaie de moitié: de 90 imes eue passa 



21 32 Ames. La paix de 1701 permit de voir débuter une progression interes- 
sante de sorte qu'il y avai.t 506 personnes sur le territoire en 1739, en incluant 
la partie qui, en 1750, deviendra Saint-Henri-de-Mascouclie. 

La seigneurie passa dans de iiombreiises mains : apr2.s avoir appartenu aux 
Legardeur elle passe, en 1785, 3 Jacob Jordan füs, seigneur de Terrebonne et 
déput& d'Effingham ( 1796). A la fin du régime seigneurial ( 1854) la seigneurie 
était presque toute coilcédke (1337 terres). En 1905 les droits de propriété en 
furent cedes par Eusebe Asselin au diocèse de Joliette iio~ivellernent crée. 

Le premier curé fut Josepli Laconibe (1828-1865): il le fut durant 37 ans. 
Jusqu'à l'insertion dans le diocese de Saint-Jérôme (1  9571, 37 desservants et 
cures se succéderent. Parmi ceux-ci, on peut retenu certains noms : le curé 
Louis Lepage, le seigneur de Terrebonne (1 722). Etienne Normandin (1 849- 
1883) qui eut un regne de 34 ans. Pierre Pelletier (1891- 1893) qui était vicaire 
du curé Labelle et qui à la mort du prélat nd insrar et sous-ministre se vit 
montrer le chemin de Lachenaie?. 

La paroisse de Ladienaie relève du diocèse de Montréal depuis la création 
de ce dernier. Bien que depuis longtemps eile aurait souhaite un diodse sur la 
rive nord, Laclienaie ne fiit pas attachke au diocèse de Joliette lors de sa fon- 
dation, en 1904, ni à celui de Saint-Jérôme, en 1951. Ce n'est que le 8 juin 1957 
que le cardinal Léger fit un ddcret h a n i  l'annexion de la paroisse Saint-Charles 
au diocèse de Sault- Jerome. MF Frenette nomma les curés Carmel Lacasse er L- 
Maurice Bélanger. En 1973, l'abbé Bernard Corbin vint seconder son ami 
Maurice Bélanger dans le minktére paroissial et le remplaçri comme cure. Se 
sont ensuite succkdi Marcel Toupin, Gérald Bouclier, Gaétan Lefebvre et Benvit 
St-Onge. Yvon Limoges est actuellement l'adniinist~ateur paroissial. 

Lris kglises 

On sait qu'en 1730 il y avait un bdrirnent servant d'église qui contenait un 
. maître autel sculpté de Gilles Boiwi3. En 1806, l'atelier de Louis Quévillon fut 

mandé de réaliser un  tombeau d'autel. Ces pièces niagistrales furent 
transportées dans la seconde église A la demande de MF Fabre. 

Cette mapifique construction' résista jusqu'en 1891. De 1888 A 1890, on 

1 s'affaira A la construction de la seconde église5. Un incendie, sunrenu le lc' juin 

, 1964, détruisit ce second temple et ses précieux ch-efs-d'ceiivre. C'est le cure 

~ ~ i ~ ~ - ~ h ~ ~ l ~ ~ - ~ ~ ~ ~ , , ~ e ~ ,  kIaurice BBanger qui présida à la construction de la troisième église. L'éghse 
Lachenaie. B6i1Cdiction actuelle est de l'architecte André Ritcllot. On peut y admirer un magnifique 

du maître-autel. vitrai]. 
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Dans le mouvement qui donna naissance à la Loi des écoles de Fabrique 
(1824) et celle des c<ecoles d'asseniblikn (18291, on crka à hchenaie une 
première école en 1831 et, en 1846, une école de rang, et une troisième en 
1869. En 1848, on assiste 1 la crcatioii de la première commission scolaire. 
L'école no 1 oii l'École du village devint en 1916 l'école Saint-Charles et les 
Socurs du Saint-Nom-de- Jésiis-et-de-Marie s'y installerent. DPs 1916, pour 
730 habitants, il y avait 88 klévts dans cette école. 

Les religieuses du Saints-Noms-de-Jésus-er-de-Marie (SSNJM) ont été 
actives d.ans l'enseignement jusqu'en 1971. Mais elles ne quitthent pas le terri- 
toire. Depuis 1976, elles dirigèrenl le PAS (PriPre, Arts, Service) sur leur 
ancienne ferme qu'elles avaient achetée de M. Robert Venne". Ce centre de 
pricrc c t  de crkation est inaintctiant transfér; à Montréal. 

Il y a bien des nouveaux. difis A relever. La communauté paroissiale est appelée 
à connaîrre iin essor démographique tres important. Malgré la fusion éven- 
tuelle des services rnuniciapux, la paroisse, la plus ancienne du diocese, 
accueillera plus de 800 nouvelles familles e t  un Centre hospitalier très 
important. Les services d'accueil, de pastorale cat6dii.tique, sacramentelle 
devront étre adaptés aiix nouvelles réalités d u  iiiiliru. I:t.ponsabiljser les fidèles 
à assumer I'gducation de la foi et animer une communauté grandissante, voilà >'*: -ym ' 
l'aujourd'hui de Saint-Charies-Borromée de Lachenaie. 

Sol{rce Eglise Saint -Charlîs- Bnrrorri~c 
CLAUDE MARTEL et YVON LIMQGES, prêtre Colleciion jean-pierre J O I ~  



Cecte paraisse épouse le territoire de la Seigneurie de Terrebonne, concédke en 
1673 au sieur Daulier-Deslandes, sous le regne de Louis MV. Le 2 septembre 
1720, Louis Lepage, de Sainte-Claire, curé de la paroisse de l'?le Jésus (Saint- 
François-de-Sales), acquiert la seigneurie et en devient son quafritme 
seigneur. Le 30 septembre 1723, Louis XV étant roi de France, l'evèque de 
Québec, MW de Saint-Valier, sanctionne l'érection canonique de la seigneurie 
en paroisse, sous le vocable de Saint Louis, Roy de France (Louis TX). 

Le curé Lepage est non seulement le fondateur de la paroisse, mais, grâce 
à ses efforts de colonisation, ses constructions de moulins à scie et A farine, son 
four à chaux et I'edhcation a ses propres Frais des dtiux premieres églises, il est 
juste d'affirmer que c'est avec lui que la seigneurie de Terrebonne prit son 
essor. Le le' juillet 1727, la paroisse est autorisée à tenir ses registres, lesquels, 
jusqu'à cette date, étaient conservés à «la paroisse Re La Cbenaye et icelle de 
Saint-François de Saies B. 

La première église (1723- 1734) s'élevait sur une pointe de terre, face à 1''tle- 
des-bïoulins et baignerait, aujourd'hui, dans le l i t  de la majestueuse riviere des 
Mille-îles. Quant à la deuxieme église (2734-1879), elle occupait l'espace sur 
lequel s'6lPvera plus tard ( 1888) le collège Sain t-Loiiis. 

Au Québec, l'hjstoire du développement des paroisses est liée au dévoue- 
ment de missionnaires et de pasteurs. La paroisse Saint-Louis-de- France n'est 
pas en reste. A la suite de Louis Lepage, vingt-trois pasteurs se sont succédé à 
la cure de Terrebonne, et si chacun a pose sa pierre à l'édification de cette 
coinmunauté di rétienne, il faut souligner l'apport plus spkcifique de certains 
d'entre eux. 

Monsieur Antoine Proidx, 4' curé (1 758- 1788) paya de ses propres deniers 
une si <( superbcii cloche qu'il failut élever un docher adéquat pour eii sup- 
porter le poids. Cette cloclie allait laire entendre sa voix de 1784 a 1923. soir 
durant 140 ans! En 1786, il encouragea fortement la formation de la paroisse 
de Sainte-hne-des-Plaines, A même le territoire de sa paroisse, création qui 
allait engendrer, A son tour, les paroisses de Sainte-Sophie et de Saint-Janvier. 

C'est sous l'égide du neuvième cure. monsieur Jean-Baptiste Gauthier dit 
St -Germain (1 8 18- 1 829)7, qu'arrivèrent, en 1826, Ics deux premieres reli- 
gieuses de la Congrégation de Notre-Dame pour prendre en charge l'édu- 
cation des filles, aventure qui allait durer plus de 150 ans! 

i i 2 8 Une Cgfiise sr rncintc 



Son successeur, monsieur François-Pasclial Porlier (1829- 1846) procéda 
en 1829 à l'agrandissement de l'église de 1734 et fit preuve de  grande origi- 
nalité en monnayant l'inhumation des corps sous l'Pglise, pour acquitter les 
dettes encourues par ces travaux. En 1837, il diIr faire ajouter des jubés laté- 
raux, vu la croissance de la population. 

Un apôtre de l'édiication lui succéda: monsieur Adrien Théberge (1846- 
1363). Grâce à ses relations avec le seigneur Masson (neiivième et dernier du 
titre) et grâce en particulier à la genérosité de la seigneuresse. i.1 fonda un  

immense bonté ne le cédait en rien à son énergie e l  à son autorité. C'est lui qu i  
' 

collkge classique et commercial, malgré de nombreuscs dificultés avec les 
autorités ecclbsiastiques. Ce Coll&ge Masson w devait exister 28 ans (1847- 
1875) et faire la renommée et la gloire de Terreboiine. Monsieur Théberge 
procéda en 1856 à la bénédiction du Terrebonne et en 1860, a celle de ~'ttriile, 
deux ~nagnifiques bateaux qui témoignaient de I'iiitense commerce entre 
Terrebonne et les principales villes situées sur le fleuve Saint-Laurent, et ce, 
jusqu'a Québec. 

mit fin, par sa visite sur les lieux mêmes, à la (< Saint-Louis-des-Maquignons ,,, 
où l'on s'adonnait à des libations condamnées. Sous son mandat, Furent bitis 
l'église et le presbytere actuels (1878) grâce encore à la gknerosité de Dame 
Geneviéve-Sophie-Raymond-Mason qui donna le terrain e.t toute la pierre 
requise. En 1880, ii fit exhumer les corps de la vieille église pour les placer dans 
la crypte actuelle. En 1882, il f i t  construire le couvent de la rue Saint-Louis et 
accueillit les trois premiers Clercs de Saint-Viateur. En 1885, il. f i t  aménager le 
cimetiére actuel et, en 1889, f i t  construire lc charnier. En 1587, i l  f i t  
entreprendre les travaux de construaion du collège Saint-hiiis. Ce grand 
bltisseur repose dans la crypte de l'kglisc. 

II reviendra au seizième cure, klonsieur Joseph-Sinaï Comtois (1908-1936)) 
d'ent.reprendre des travaux de ~nodernisation 3, : fournaises h eau chaude, élec- 
trification, soufflerie électrique pour l'orgie, agrandissement du premier jubé 
et constructioil d'un second pour l'orgue et le «chœur de chant 0 .  

En 1918, la grande épidemie d'influenn frappa kgalenient Terrebonne, 
faisant 28 victimes. Zie dévouement inlassable du curé Comtois et de ses fidise de Saint-Louis-de-France 
vicaires Ait, pour ses paroissiens, une source de con~olation~. 'le curk thmtois de Terrebonne. 
devait subir encore plus crueue kpreuve en 1922, lors du grand incendie de 
Terrebonne qui jeta sur le pavé plus de 140 familles. En ce 1" décembre, aux 
portes de  l'hiver, mo~isieur Comtois mit sur pied une foule de senrices: 

Quant au ((bon monsieur Piche u, Louis-Jules de son prfnom, 14'' curé 
(1871-19051, ses 34 ans à la téte de la paroisse constituent un record et son dh 



Jnikrieur de l'église Saint- 
Louis-de-France de Terrebonne. 

logements, vivres, lingerie. C'est encore sous son mandat pastoral que furent 
benites et installées les trois cloches actuelles, le 17 juin 1923. 

Durant Ic ministkre d u  dix-huitihie curé, le chanoine Louis-Joseph 
Gervais ( 1944- 1958), se réaliskrent les œuvres suivantes : achat de l'orgue 
Casavant actuel, restauration du cimetière, restauration intérieure de l'église 
(210 000$), organisation du terrain de stationnement, fondation de la Caisse 
populaire (1950) et construction du Centre de loisirs (150 000 $1. 

Il y a, dans Terrelionne, ime tradition de collège et de séminaire qui remonte 
à la famille Masson et qui se poursuit encore aujourd'hui avec le collège Saint- 
Sacrement. 

Lorsque meurt le seigneur Joseph Masson, en 1847, la seigneuresse, 
Geneviève-Sophie Raymond, commence, l'annke suivante, la construction du 
manoir seigneurial qu'elle occupera à parijr de 1854. 

C'est l'epoque où le curC Adrieii Théberge fond? le collège de Tcrreboiine 
qui portera le nom de (q Colltge Masson >), parce que la famille Masson contri- 
bue généreusement à sa création et à son développement. 

Ce coUege sera trés act i f :  Terrebonne est devenu.e une ville importante au 
plan commercial et industriel. Son collège attire une nombreuse clieiitèle. On 
sait que Adolplie Chapleau (1840- 1896) y a commericé ses études avant d'aller 
les compléter 5 Saint-Hyacinthe. 

Malheureusement, en 1875, un feu détruit l'édifice du collège. Les Clercs 
de Saint-Viateur prendront alors la reli.\rc. Ce second collége corinaitra u n  
premier incendie en 1887 et un seconcl, en 1939, ce qui mit fin aux activités du 
pensionnat. L'école Saint-Loujs, c'est son noin, passe en 1964 sous la res- 
ponsabilité de l a  Commission scolaire régionale Duvernay. 

Le manoir de la seigneuresse, quant A lui, est céclé, en 1884, par restament 
a u  Sœurs de la Providence qui, durant quatre ans seulement, en feront un 
hospice, selon les voeux de la seigneuresse. En 1888, les sœurs rétrocèdent le - 
nlanair aux héritiers. 11 passera ensuite dans divzrses mains mais restera 
inhabité jusqu'en 1901. 

En 1901, les L'Pres du Très Saint-Sacreinent se portent acquéreurs du 
manoir. Ils en font un juvkriat. En 1949, le juvenat devient un séminaire. Eii 
1958, uii collège classique. En 1972, les Peres du Saint-Sacrement forment une 
corporation qui administrera ensuite le collège Saint-Sacrement. 



Le corps prjncipal de l'édifice est de I'arcliitecte Moriii. Écourons le Pkre G o  
Boismenu le décrire : 

C'ew un vaste corps de logis tout en pierres taillCes flanquk de deux ailes 
Ltgbrement en sailiie sur la façade principale. Un perron monumental donne 
actes B l'entrée constituke par une grande porte cintrée, A einbrasure profonde, 
encadrée par deux pilastres canneles qiii montent d'un jez jusqu'h la naissance 
du toit pour servir de soutien b un petit fronton grec doni les lignes sont 
reproduites avec plus d'aniplcur sur les pigiions qui couronnent les ai!es laté- 
rales. (Les ttapes d'iin trianoir cflncidien, 1924, page 2 1 .) 

Le père d'Adolphe Cliapleau, Pierre, fut l'entrepreneur en maçonnerie. La 
seigneuresse y menait grande vie et elle mourut, en 1882, assistée par nul autre 
que Me Ignace Boiirget. 

Les religieuses de la Providence ne touclièrent pas au corps principal. Eues 
utilidrent une chemiiiée pour en faire un tombeau-autel. La toile qui sur- 
montait l'autel est maintenant dans I'églLre de Terrebonne. 

Les Peres y construisirent la chapelle ( 19 13). L'architecte fut Charles 
Bernier et le coiistructeur Louis-Joseph Fauteux, de Sai.nt-Benoît. Les murs 
furent décorés par des artistes renommés: T.-X. Renaud y alla de sa spécialité, 
les imitations de  la pierre et di] marbre. Georges Uelfosse y exkcuta 24 
tableaux, 6 anges et 10 portraits. Toutes ces illustrations avaient pour but de 
glorifier I'eucliaristie. On dit que Delfosse s'était inspiré de peintres europeens, 
de Rapliaël à Dore. 

Si les quelque trente derlieres années ont vu le cachet patrhonial du territoire 
de la paroisse rev@tir une valeur inestimable grâce à la créario11 du site 
liistorique de l'île-des-~oulins. de la restauration du (<Vieux Terrebonne ,> et 
de l'implantation des visites guidées de la crypte de I'égIise où reposent quelque 
1 70 temoins éloquents des pages d'histoire, il est juste d'affirmer que la paroisse 
Saint-Louis-de-France subit, comme beaucoup de  cornmunautCs paroissiales, 
l'impact de nouveaiu: modes de vie où l'expression de la foi et de la spiritualité 
n'eniprunte plus les sencers traditionnels des générations passées. 

S'il est encore vrai que la ginérosité de paroissiens et paroissiennes, et 
l'engagement binEvole d'un grand nombre d'entre eux permet tcnt de main- 
tenir bon nombre de senices pastoraux, sacramentels et liturgiques, il devient 



neanmoins urgent de se tourner vers demain e t  de ienter de déceler les besojns 
et de découvrir de nouveUes façoiis de faire I'Eglise. A la paroisse Saint-Louis- 
de-France. l'église de 1879 se ressent de ses 122 ans et requiert de multiples et 
mateux travaux pour sauvegarder cc monument historique de notre patri- 
moine collectif. 

La communauté paroissiale devra prendre conscience de la limite de ses 
ressources humaines et FinanciPres et se demander s'il n'y a pas lieu, dans un 
aveni.r prochain, d'envisager un regroupement avec les autres coinmunautPs 
di] secteur où  les orientations, les plans d'action, 1r:s ressources et les services 
seront mis en cornnlun. 
ks communautés locales, et la paroisse Saint-Louis-de-France eii parti- 

culier, franchiront le seuil du xxi' siècle et pourront remplir leur mission 
pastorale, si elles considèrent, de façoii réfléchie et librement consentie, la 
nécessité d'opérer autremenr. La perspective du regroupement des forces vives 
et dynamiques d'un iiiême secteur de communaurés ouvre la porte sur une 
vision de collaboration, de dialogue et de partage. 

Source 
GEKARU LAJEUNESSE, AIMI? DESPAYIE 

et GILLES MOREAU, prksident du Conseil de fabrique 

Hier 

Dès 1768 des colons <( pétitionnent~ pour avoir leur propre kglise. Le premier 
prétre desservant est le curé de Sainte-Rose, l'abbé François Petit. II ouvre les 
registres en janvier 1769 et les portes du premier cirnetiet-e. Le dkcret d'érection 
date du 15 novembre 1825. Eri 1774, on s'affaire 3 ;inlénager un presbytère et 
plus tard (1780) une éghse. C'est ce corps principal, transforme bien sûr, qui 
sera presque totalement détruit en 1837, lors de la rebdion des patriotes de 
Saint-Eustaclie, et reconstruit en 1841. Le nouveau presbytPre avait étÉ 

construit en 1820, mais il fut également incendié le 14 dkcernbre 1837. 

--a Uhe &&se cxcepiionnelle 

Saint-Eustache. L'église fut construite sur un terrain donné par Louis-Eustaclie Lambert 
Devani le retable. Dumont en 1770. Sur lequel terrain on identifie I'existence d'un presbytère- 



chapelle en 1774. Les travaux de construction de l'église débutèrent cri 1780 et 
elie fut bénite en 1783. 

Les principaux éléments de sa décoration fiirent intégrés en 1806 par les 
artistes de l'dcole de Louis-Amable Quévillon. En 1819, on y ajoute une tour 
et un clocher de pierre. À l'arrivée du curé Paquin en 1821, cette tour est 
détruite pour faire place A un portique avec deux tours à deux lanterneaux. 

Le 14 dkcembre 1837, la bataille éclate entre les patriotes de Cliénier et 
I'armie britannique de Colborne. L'église bombardée est mise 1i feu. Aprks 
I'afiontement, il lie reste que les murs de pierre. En 1838, débutkrent les 
travaux de rifection extkricure. Mg Ignace Bourget procéda B la bénédiction 
en 1 84 1. Des décorat ions importantes furent entreprises en 1850 par le curé 
1-Iy-ppolite Moreau. En 1905, sous lc curé Herniénégilde Cousineau. Joseph 
Sawyer compléta les travaux. Et Olindo G~atton sculpta pour l'église un Sa.int- 
Eustache qui trône maintenant sur le fronton, entre les dewu clocliers. L'orgue 
qui comporte quelques jeux de chez Casavarit date de cette époque. 

Six des huit toiles du chœur sont l'œiivre des peintres Ippolito Zappani, 
Louis Vandandaigue-Gadbois, Georges Delfosse et Narcisse Poirier. En 1930, 
Sawver entreprit d'autres rénovations et X. Renaud s'uccuria de la rénovation 
intérieure. Le cure Viateur Raymond a présidé à une derniére rénovation du kli" de Sairit-Fustache. 

temple. Cette Cglise et son environnement sont classes lieu et monument Collection jean-Pierre Joly. 

historique le 23 avril 1970: le projet est du A MF Louis-joseph Rodrigue, alors 
curé de Saint-Eustache. 

Parmi les curés célèbres de cette paroisse, il y a le cure Perrault à qui les 
paroissiens h e n t  dure vie. Le curé Jacques Paquin ( 1  82 1 - IX47), qui  a laissé 
son fameux journal de l'insurrection que quelques auteurs attribuent 21 son 
viaire (Franqois-Xavier Deshes, 1809- 1869). Le cur6 Paquin a construit le 
couvent et a Iégue tous ses biens 21 la paroisse à son déccs. 11 est responsable de 
I'ngrandissemcnt de l'église. 

En 1987, lors des fêtes du 15P de la Rébellion à Saint-Eustache, I'évèque de 
Saint-lérame, M g r  Charles Valois, a présidé à l'inhumation des restes du  
D' Cliénier dans le cimetière de Saint-Eustache et à la rkhabilitation des 
patriotes en s'appuyant sur une déclaration des évêques du  Québec du  26 
mars 1987. 

L'heure est venue où le comniuniqué de I'MQ est rendu public, et je m'en 
rkjtiuk, et avec moi se réjouissent tous ceux qui ont lravaill~ de toutes leurs 
forces à faire reconnaître les parriotes de 1837 comme des htres denieurks en 
communion avec notre Églisc. 

LES PAROISSES: LES MISSIONS, W3S CEL+SELLEÇ.., 5 I l  j 



En 1996, M" Valois bénissait la terre oii sont enterrés les patriotes, entre 
l'église et le presbytère. 

En 1 824, la loi des écoles de fabriques permet au Dr Labrie d'ouvrir une ecole 
catholique. La construction du couvent débute en 1829 grAce au curé Paquin 
qui délie sa bourse: ces deux hommes seront les delu: premiers commissaires. 
Les premieres religieuses de la Congrégation Notre-Dame arrivent en 1849 et 
y seront jusqu'en 1980. Viendront se joindre à elles la Communauté de Sainte- 
Croix, les frères de Sainte-Croix et les Clercs de Sai.n t-Viateur, jusqu'en 1950. 

Saint-Eustache est une paroisse importante: en 1820, elle compte déjà 
5000 Ames, ce qu i  lui permet d'élire deux députés. La connexioii avec 
Montréal se trouve relancée par la liaison ferroviaire qui passe par Sainte- 
Thérèse. EUe est en fonction de 1882 à 1940. 

La paroisse de Saint-Eustache a donné naissance à plusieurs autres paroisses. 
En 1841, une partie du territoire passera A Sauit-Augustin. En 1853, une autre 
partie se &tache pour faire le patronage Saint-joseph (CBte-Saint-Joseph) qui 
deviendra Saint-Josepl-i-du-Lac. En 1929, c'est au tour de Saint-Eustache-sur- 
le-Lac, et ctisuite Saint-Agapit (1946), Sainte-Marthe-sur-le-Lac (19561, Holy 
Farnily (1959), Christ-Roi (le 2 mai 1964). Saint-Esprit a ét6 detachee en 1970 
et Marguerite-Bourgeoys en 1989. 

En 1937, les Moniales bknédictines s'installent sur son territoire et imitent 
ainsi les Trappistes d'Oka qui sont sur le territoire d'Oka depuis 1890. 

Les cusés depuis la fondation du diocèse en 1951 : Henri Charbonneau de 
1943 à 1953 ; Louis- Joseph Rodrigue de 1953 3 1967; h d r P  Racine de 1967 
1976 et de 1987 à 1989; Viateur Raymond de 1976-1987; h d r é  Daoust de 
1989 à 1997; Sylvain Lauzon (1997). 

Depuis le concile plusieurs paroissiens se sont engagés et secondent l'equipe 
pastoraie dans ses projets pour assurer la vitalité de la communauté. En effet, 
plus de 200 bénkvoles participent 3 la vie de la paroisse. Des personnes de la 
commimaiité se joignent à l'équipe de pastorale pour élaborer des projets 



cglise de Saint-Eu: 
MFr Charles Valois 
iine paroissienne. 

pastoraux afin de mjeux répondre à la mission de 1'Eglise. L e s  projets se 
regroupent sous les quatre axes de la vie cliréticn~ic: l'éducation de la foi, la 
cklébration, la fraternité et l'engagement. 

Ainsi. les plus dkinuiiis trouvent soutien auprès de l'ouvroir paroissial. Les 
malades et les aînés ont le cœur reconforté par la préserice de bénévoles venus 
les visiter. 

Des frères et sofurs du t.iers-monde savent qu'ici des gens se soucient d'eux 
et font des gestes de solidarite. Des enfants cl~couvreiit et alimentent la foi 
i.c'i;i~e au baptème par des activités pastorales à l'école. par la préparation à la 
célébratioii au premier pardon, A la premiere coinmuninti et à la confir- 
mation. Des fainiles en deuil trouvent sens et rkconfort dans l'épreuve grâce 
au service d'accompagnement et a u x  célébrations des fun4railles. Enfin, des 
personnes trouvelit dans l'église paroissiale une lumiére quj éclaùe leur route 
et réchauffe leur ccrur grâce au travail du cornit6 de liturgie et de la solennité 
des célébratjons reliaussées par la qualité du Cliaeur du Vieux Chêne présent 
depuis plus de 20 ans. 

I.'Çglise de Saint-Eustache poursuit son é\folution. De nouvelles activités, 
lion traditionnelles, se sont ajoutées à sa mission premiere. Depuis la fin des 
ariiiées 1970, l'orchestre s)?iiplioriique de Montréal y enregistre ses disques. 
L'acoustique de l'église supporte la sonoritk exceptionnelle de I'OSM. 
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Depuis 1995, l'église de Saint-Eustache ouvre ses portes aux visiteurs. 
Chaque &té arnérie une nouvelle saison touristique: plus de 3000 personnes 
viennent visiter l'église. 

Source 
AGATIJA LOPBZ et SYLVAIN LAUZON, curé 

Le territoire de la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines se trouve compris dans 
I'augmentat ion de la seigneurie de Terrelionne, appelée seigneurie des Plaines. 
Cette augmentation, accordée en 1731 au seigneur de Terrebonne, l e  curé 
Louis Lepage, prit le vocable de Sainte-Anne sans doute parce que le curé était 
originaire de Sainte-Annc-de-Beaupré. La mloiiisatioii se fait à partir du rang 
est de la petite Mascouclie-du-Rapide ou riMere Sainte-Marie. Ces colons 
fréquentent l'église de Terrebonne où ils trouvent à la €ois les services du curé 

.cm et du  seigneur. 

lie troisième seigneur de Terrebonne, lacob Jordiin, donne un terrain pour , - .  , 
y faire construire la chapcile-presbytère. Mg' D'Esglis donne la permission de 
construire (19 juin 1787) et elle est prete h I'autoinne 1788. Arrive alors le 
premier curé, René Coyteux, qui ouvre les registres. II faudra attendre 42 ans 

- 
pour que I'érecîjon canonique soit faite (le 14 septembre 1829). Il se peut que 

I i Totintriii~ i i  IJ:II~, 
l'évêque ait  attendu la loi des écoles de fabrique et cies écoles d'assemblée qui 

- 1  Y 

i 
reconnaissaient la paroisse comnlc unité de base pour proceder aux érections. 
La sanction royale de cette krection devra attendre le 9 octobre 1835. 

Lors des troubles de 1837- 1838, le curé Poirier ( 1823- 1839) se mit a dos les 
m 

patriotes et l'évêque dut le nomiiier à Saint-Jérôme et transférer le curk de 
Saint-Jérbme, M. Blyth, pour caltner les esprits. Il faut dire que Sainte-hile, 

:9 avec la famille Prévost ou  Provost, et tous les enfants de Guillaume le forgeron, 
% <  itait un 4 centre de réunion des patriotes, un magasin d'approvisionnement et 

SIP Pnvr  CS )itainrl, même une vkritable manufacture de balles P. 

Carte postale à l'occasion 
La première église fut construite sous le curC Anioine knfret (1802- 1806). 

du 125r anniversaire Les pliotographies qui en restent montrent la pureté de ses lignes. Suivent un 

de la fondaiion de la de certain nombre de curPs qui résistent difficilement aux di6cultés des pre- 
sainte-~nne-deç-~laiiies. rniéres années. 'Et qui voient aussi des Écossais venir s'installer: ils formeront 

Photo B. Clialifow: New-Glasgow. Eii 1843, u n  incendie fait de grands rivages à l'église, mais le 



curé Lagorce (1841-1844) la reconstruit Q partir des murs de pierre qui sont 
restes debout. 

L'arrivée du chemin de fer (1 877) transforme Sainte-Anne-des-Plaines. Le 
service des passagers prit fiii en 1956 et le transport des marchandises en 1962. 

hIgr Fabre iiivite les Smurs Sainte-Anne s'installer dans la paroisse et, en 
1882, il ordonne la construction du couvent et clioisit les fdles d'Esther 
Blondin pour le diriger. Le couverit ouvre ses portes en 1883. On dit que les 
religieuses absorbèrent une bonne partie du  codt de la construciiori. Eues 
quitteront la paroisse en 19774. 

Le passage des f-rércs Dugas, Euclide (1884-1900), le curé, et son f iére 
Georges, sera niarquant pour la paroisse. En 1886, on construit un presbytère 
que Serge Blondin, dans soli histoire de Sainte-hne-des-Plaines, qualifiera de 
((véritable manoir )). C'esr cet tdifice qui faillit tomber sous le pic des dérno- 
lisseurs en 1947 niais que MF Conrad Chaumont, l'évêque d 'héna,  originaire 
de Sainte-Anne, awiliaite de Montréal, protégea de la déniolition. 

Si le presbytPre est un manoir dessiné par Perreault et Ménard, les archi- 
tectes qui construisirent l'église de Sainte-Tliérèse, I'Eglisc est un viritable 
sanctuaire: en effet le cure veut une église polir attirer les pèlerins dkvots à 
Sainte-hne. 11 en confie l'architecture à Joseph Venne. On achkte également 
u n  orgue Casavant pour accompagner le chant liturgique. 

Vingt-six curés se sont succédk à Sainte-hne-des-Plaines, de 1787 à 2000. 
Vingt et uii avant la creation du diocèse. et 6 après la fondation. 

La préparation au  bapteme rejoint entre 130 er 140 enfants chaque annke. Une 
vingtaine de mariages sont ciléilrés dans la paroisse et environ 120 enfants y 
reqoivent le sacrement de confirmatjon. 

Pour le service des personnes dans le besoin, on peut compler sur le 
dévouement des Chevaliers dc Colomb. Les Filles d'fsabeUe opPrenr l'ouvroir. 
Les CursUos, animés par Lucie Courteau et A.ndrP Ouetette, assurent un béné- 
volat constant. Le Club des Jeunes Servants est très actif. La uaroisse comme 

Eglise de Sainte-hne- 
des-Plaines. 
Colleaion Jean-Pierre joly. 

deux centres d'accueil où sont assures les services pastoraux. L'équipe de la paroissr, dans la 
n-iagnifique saUe à manger du 
presbytkrc de Sainte-hnc-deç- 

Sour'e Plaines. De gauche .i droitr i 
GÉI~M.u LAIEUNESSE et ROLAND LAROCHE, curé ~ ~ l ~ ~ ~ d  Laroche, curk, Lucie 

Courteau, secrétaire, et 1-hkri.x 
Labelle, agente de pasiurale. 



Au bord de (i l'an.irnoucliisipi», ou rivière aux Chiens, ou de la rivière Sainte- 
Therèse, traversée par la rivitre Cachée et la Mascouche, le capitaine Sidrac 
D u p é  (1638-1688) aurait pu voir naître Sainte-Thérsse s'il n'avait eu à talit 

guerroyer avec M. de Frontenac contre les Iroquois. 

((11 aurait trouv.4 son petit royaume, quant à la ri;iture du soi et aux variétés 
locales, divisé en [rois zones bien distinctes, courant de l'ouest à I'esr (.  . .) La 
premièrc s'étrndant le loiig de la rivière Jésus.. . une plaine ondulée, accident& 
de coteaux peu Clevés et de légères éminences. .. belle For&[ de bois francs, dans 
les ombreuses retraites de laquelle il devait être dklicieux de s'eiifoncer, dkcou- 
vreur curieux et étonné, ex-ploraieur solitaire ! (. . .'I 

La seconde zone comprend un grand coteau qui dornuie le iliveau de la 
plaine d'une soixantaine de pieds. Esi plus d'un endroit le sable est pur et sec, 
il poudre ai1 vent comme le fait en hivcr la creie d'un blanc de neige. 

Au nord du grand coteau court la troisieme zone, lisière de pays large d'un 
à deux milles. 

C'est ainsi que l'abbé Jean-Baptiste Proulx décrivait Sainte-Thérese, dans 
les annales térésiennesIo. Au milieu de ce riant décor (et pas le long de la rivière 
des p il le-iles ...) on  a construit force bhtirnents. En 1788, u n  presbytPre- 
chapeile selon la coutume de l'époque: le curé occupe le premier planclier et 
la chapelle est à l'étage. Satis doute pour profiter de la chaleur qui s'élhve à 
travers les planchers. Le bâtiment de 36 x 32 pieds sera démoli en 1821.11 était 
sur le terrain donné par Jean-Louis Delage. 

L'érection canonique ne fut faite qu'en 1823, par MF Plessis. En voici l e  
texte : 

En consiquence, nous avons érigé er érigeons par les présentes cn titre de cure 
et de paroisse sous l'invocation de Sainte Tli&ri,se vierge cette partie de la 
Scigrieurie de Mille-lsles connue sous le nom de Seigneurie de Bla inde com- 
prenant une étendue dc territoire de prhs de sept niilles de front sur neuf milles 
de profondeur borne au sud par la rivière Jésus ou des Mille-lsles, au Nord par 
la seigneurie ou l'aiigmeiitation de la Seigneurie des Mille-Ides à l'Ouest par 
cene partie de la Seigneurie des Mille-lsles mnnu.e sous le nom de rivière du 
Cliene, et l'Est par la seigneurie de Terrebonne'. ... 



En 1805, on voit s'élever une première église. C'est sur ce corps de 120 x 
44 pieds qu'on ajoutera, en 1834, l'allonge de 30 pieds avec les deux tours et 

les anistes de l'école de Quevillon décoreront année après année. 
Jusque-là ciiiq curés se sont succédé (François Hébert, Gabriel ksriiault, 

Gabriel Elzéar Taschereau, lean-Baptiste-Isidore-Hospice Lajus,  Georges 
Hilaire Besserer). 

Charles-Joseph Ducliarme continua, à parrir de 1816, I'euvre de déco- 
ration. On installe un orgueL2, on y pend des tableaux. E t  le presbytkrc de 1788 
est rebati en 1821 et agrandi en 1839. La maison Rochon, eue aussi agrandie 
sur le modPle de Sainte-Hélène, et appelke le collége jaune, et le presbytere lui- 
niême, de~iendront les berceaux du Séminaire. 1.e couwnt des Saurs de la 
Congrkgalion sera béni en 1847: M. Ducliarme est alors à la fin de sa carrière. 
II attendait les religieuses depuis 30 ans. 

Durant son pastorat, seront créées Saint-Augustin ( 1838) et Saint-Janvier 
(1846). Deux des éleves du curé Ducharme se succéderont à la cure: Josepli 
Diiquet et Louis Dagenais. En 1862, les marguil.1ier.s demandent A Victor 
Bourgeau de terminer les travaiu déjh commencés. On refait la voutc et on 

de Sain 
voit 21 la décoration. C'est ce même cure qui vit disparaitre, le 12 avril 1865, les la destruction 
flPches des deux tours au cours d'un violent orage, Son successeur, l'im- du baldaquin, ~ ' m ~ o r i  il droite, 
pétueux Léon Charlebois, dut faire disparaître le vieux presbytère où les est celui de la cliapelle ditruite 
premiers séminaristes vivaient avec le curé Ducharme. Uii poPte ecrira, en du Scnlinaire de Sainte-Tliérèse. 

1878, dans les hinales térésiennes : Collectiun Pierre Bergevin. 

S'écroule avec fracas sous les coiips du marteau 
Certe noble demeure A l'antique apparence, 
Dans les jours d'aiiircfois asile de science, 
Qu i  Fut de nos a i e u  l'honorable berceau. 
( . . . )  
Voye~-vous à trdvers les onibres de la brume, 
LF soir, se proinetier en un brillant cosiumc 
Un fantôme au-dessus d u  castel démoli? 
Est-ce ton âme en peine, O bon rnonsieur Ducharme, 
Qiii du ciel vient verser le tribut d'une larme 
Siir le bord d'uii passe s'abinianr dans l'oubli! 

Joannes 

Et le sort s'acharne sur Sainte-Thérése: en 1881, le SÉminaire flambe et en 
1885 I'kglise est à son tour détruite. Voici quelques extraits d'une lettre 
d1Herrnénégjlde Cousineau (9 janvier 1885): 
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Fglihe Saiiitc-TlicrCse- 
d'A\rila. Saiiite-Thérese. 

Photo Charles Valois. 

La pompe protégea le couvent ct la brassc~ie de Morris. Sens ceite pompe, il est 
ctrtiiin que ces deux bdiliccs auraient lirkli. car l a  violence du feu dura à peu 
prks l':? h. I..  .) il nc rcste plus qiie les murs et les deux tours calcin& (sic).  On 
a sauve la statue dc la Sainte-Vierge de la sacristie, c'est la plus précieuse, elle a 
Iti acRctP (sic) par M. Ducharme puis la statue de Sainte h i l e ,  du S Ceur. (. ..) 
Tous ies grands tableaux du choeur sont brulés, les autels aussi, l'orgue personne 
n'y a toiichk il a brulé tout entier. Les lusires, lampes, chandeliers soiit sauvés. 

Le curé Charlebois ne s'apitoie pas sur son sort. En 1880, il a acheté le 
terrain di] cimetière actuel. Et des le lendemain de l'incendie, de chez Madame 
Dutrisac, il décide de reconstruire à neuf. Les arcbjtectes Perrault et Mesnard 
dessineroiit ce que plusieurs croient poiivoir devenir une cathédrale: en effet, 
durant ce temps, le cure LnbeUe s'affaire à ouvrir les cantons du Nord. Sainte- 
Thérèse aimerait bien devenir le siège de ce diocèse rêvé, méme s'il fallait 
devenir pour cela un suffragant d'Ottawa. Le 4 juin 1889, I'Cglise cst consacrée 
et dans la pierre de l'autel on glisse un billet: {( (...) il7 lionorcm S. Teresce b! er 
Reli~jlrills S. S. M.M. Bonifncii et Fairsti in CO ir~clusi'~. . . s 

C'est sous M. Charlebois que l'Hospice Drapeau est fondé et qu'arrivent 
Ics frères de Saint-Gabriel. Les religieuses de la C;ongrkgation Notre-Dame 
sont à Saiiite-Tliérkse depuis 1847 déja. On doit la c:onsuuction de l'liospice à 
l'homme d'affaires Fabien Drapeau qui avait été un contracteur important 
dans la construction du sirninaire acluel. En 1892, les prerniéres m u r s  de la 
Providence arrivent à Sainte-Thérèse. Quant aux Frkres de Saint-Gabriel, ils 
s'installkrent en 1891 datis l'école de la rue Saint-hmbert. En 1925, M.  J.C. 
Frénette14 livrait la nouvelle dcole des frtres, constiuite près de l'Hospice. 

Du curé Arthur V~illancourt 011 a I'liabitude tle rappeler la tragique fin 
( 191 1 ) : un Iiomme siniple et pieux tu6 par une locomotive avait pris la place 
de l'entreprenant M. Charlebois. M. Laurent-Arthi-ir Jasmiii fit entrer Sainte- 
Thérbse dans l'ère des graiides nianifestations par Ir Congrès eucharistique de 
19 13. Messi~iirs Clodomir Courçnl, Joseph-Jean-Baptiste Mignault, Edmond 
Lacroix sont des noms dont se souviennent encore certaines tézes blanches de 
Sainte-ThérPse. 

La fin des premiers 150 ans de Sainte-Thérèse est marqude par la skpa- 
ration, en 1924, de la paroisse et du Séminaire. On sait que jusque-la le curé 
était elu par le conseil des agrégés du Séminaire sur lequel il siégeait d'office. 
Les fétes du 150' anniversaire furent grandioses et La Voix des Mille-lks de 
M. 1.iorrel Bertrand en est un tCmoin attentif, S'arrêtent ici les recherches de la 
Sociét; Iiistorique de Sainte-Tliérèse-de-Blainville dont nous nous sommes 
grandement inspirés. 



50 ans plus tard, on célébra les deuv cents ans de la paroisse, comme l'y 
invirait le directeur de Lu Voix des Mille-lles, Lionel Bertrand, à la fin du 
volume Sainte T l i h 2 5 e  dc Blainville 1789- 1939 

Sainte-Thkrèse aprb  la Deui&rne Guerre mondiale 

Ce qui marclue les cinquante annees suivantes, c'est le développement inclus- 
triel de la ville, la création du diocèse de Sai.iit-Jérôine, et la vente du Séminaire 
au collPge Lionel-Groh, le dPmernbren-iei-it dc la paroisse-mère et la  naissance 
d'une pastorale adaptée aux villes moyetincs de la couronne montrealaise. 

Voici ce qu'en dit Mg' Jacques de Villers: kglise de Sainle-Thzrese. 
Du haut de la chaire 

Ce qui marquera les années venir, c'est une pastorale soiiple et nieme joyeuse, maintenant détruite, 

une pastorale intelligente. Ca fait  bien des épithétes. Elles sont pourtant toutes 1' PP" Gc'"7-d Prouk. P. b. 

nécessaires. 
Souple: car l'esprit de la popiilation i dessemir n'est plus celui d'il y a vingt 

ans. Une pastorale qui s'embourbe dans le passé, ce n'est pas de 1.1 pciitrirale 
niais du prosélytisme. La pastorale est faite pour les gens et lion les gens pour 
la pastorale. 

Joyeuse: car l'objectif de la pastorale n'est autre que la proposition d'une 
iiianière d'étre et de vivre à la suite du Clirist, une proposition de libération. Si 

Sainte-Tli2rcise-d'Avila 

Fcte dc ia (raternite. Aout 



Le 60' anniversaut de maridge 

de M. et Mn" Unino Desjardins, 
prPside par Mg Charles Valois 

cn prkencc de lcurs pctits- 
enfants. M. Desjardins a etc 
sacristain 3 Sainte-ThPrese- 

d'Avila durant de 
nombreuses années. 

telle n'est pas notre conviction prolonde, nous sommes à contre-courant de 
l'fi~an~tlisation. Nous voulons asservir les autres R nos idees et nous consoler 
par la récupération, 

Intelligente: car i .  sPyit d'être scrvitciir de la Parolc de Dieu auprès des 
gens d'ici et de mainteii~ i t .  Kêwr a ce qiie les gens courent aprks nous pour 
accueillir d'embléi-i la pensée du Dieu de Jésus sur leiir vie, c'est se prPp,ircr :i ln  

frustration qui touriie en agressivité. 
Intelligente : Iiier, on se plaisait a opposer sacramen talisation ct kvangkli- 

sation. Or, il s'avkre que si on se coiisacre à des catécheses détendues auprks des 
fiancés, auprks des parents des jeunes qui demandent les sacrements di] Pardon 
et de l'Eucharistie, et aupri.5 de ces jeunes on jette une semence d'Evangélisation 
au  creux de leur vie. Si en plus les sacrements sont célébrés avec aniour er vérité, 
le Christ est mieux connu et aimé pour ce c l ~ i i l  cst : le Sauveur-Seigneur. Nous 
n'oublions pas que lors des dlkbrations d u  bapten-ies, il n'y a janiais eu autant 
de monde qii'aujourd'hui. 

Oui : une pastorale souple, joyeuse et intelilgente implanter dans un 
contexie bien différent de celiii des vingt derniCres années. Quand par excniple, 
d e u  ou trois conlm~nautks chrétiennes deviendront une seule commuiiauté, 
une communauté de communautés, il est clair que l'unique prktre A son s ~ i v i ~ ~ .  
ne aoiirra vlus se comoorter exactement comme avant. Il devra avoir le ~ i i i ~ n e  
soiici cordial d'kvangélisation. Mais il devra aussi, ~ ' c s i  évident, faire des choix 
souples, joyeux et intelligents, eii tenant compte de la spécificité de son sacer- 
doce ministériel, dans le respect des charismes et des conipétences des aiitres 
agents (tes) de pastorale. 

Source 
GERARD LAJEUNESSE et JACQUES DE VILLERS, p.h., curé 

La paroisse de Saint-Benoit, avec sa large vallée bénédictine surplombée au 
nord par le plateau laurentien et au sud par le mont Bleu et sa petite chaîne 
de montagnes, fut, dans son histoire parfois soumise, parfois rebelle, un peu i 
l'image de sa topographie. Sa population, au cours de ces deux sikcles, a passe 
a travers des événements sociaux-politiques divergents et difficiles. 

Première paroisse de la seigneurie du  Lac-des-Iieux-Montangcs, elle a ét.5 

fond& en 1799. Un cure colonisateur, l'abbé J. M. Félix, a contribue largemelit, 
de 1802 à 183 1, A l'édification religieuse et sociale du territoire. En compagnie 
de ses beaux-freres ] tan-  Joseph Girouard, notaire, ei: de Jean-Baptiste Duniou- 
chei, commerçant, iis ont su développer la rkgiori. Vers 1820, Saint-Benoit 



avait une population de 6407 âmes, se sitiiant au quatrième rang dans le 
%- 

8 

district après Montréal, Sorel, 1'Assompiion et Sain t-Hyacin tlie. 
'Y - 

Ce m@ine cure a entrepris, en 1824, la consrruction d'une &lise d'une 
grande valeur architecturale et artistique. René Beauvais dit St-lames a tra- 1 - ! 

vaillé pliisieurs ailnées avec son équipe il la finition intérieure. Il  avait la repu- s 

tation de concevoir I'ornementation et de fabriquer des moulures et des 
chapiteaux d'utie grande finesse. 

Nous savons que, d u r a n t  une dizaine d'années avant les événen-ients de 
1837, il y avait beaucoup d'iirsatisfaction au sein de la population à l'égard du 
gouvernement a u  point qu'il y eut une Rébellion à la f i i l  de cette aili~ée-18. Le 

Saint-Benoît. 
curé de Saint-Benoît, l'abbé Étienne Chartier, supportait les Patriotes, au point interieur 
qu'il a et4 surnoinmé «l'aumônier des Patriotes s. 

Le général lohn Colborne, chef de  l'armée aiiglaisc, appuyé par des loya- 
listes et des volontaires d'kgenteiiil, a écras6 ce soul~\~ement 3 Saint -Benoît en 
pillant, saccageant et brûlant tout le village. La nouvelle église, apres pro- 
faiiatioti de ce lieu saint, fut incendiée elle aussi. La population de Saint-Benoît . . 

s'est remise lentement de ces blessures. Le courage, l e  travail, la foi et le soutien 
mutuel ont été les instruments de reconstmctioii de cette paroisse. 

Après de nombreuses tribulatioriç, l'église actuelle a été reconstruite, en 
1853, sur les mêmes fondations que la precédente, après certaines modificn- 
rions faites a u x  plans et devis de I'arcliiteae Victor Bourgeau. En 1870, les 
travaux pour la finition intérieure ont kté confiés a Messieurs Joseph et 
Georges Héroux de Sainte-khne-de-Yamacliiche a u  cout de 50 100 livres, 
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ancien cours. Pour rehausser la qualit6 des offices religieux, un puissant orgue 
fabriqué par Casavalit & Frères, au cour de 1400$, a Pt6 mis en place et 
solennellement béni le 28 octobre 1897. 

A la demande du notaire Guouard et dc son épouse Émhe Berthelot, les 
Sœurs Grises de Montrhl  oiit accepté de venir s'ot:cuper des enfant ts pauvres 
et des vieillards abandonnes et démunis en fondant l'Hospice Y o u d e  en 
1854. Ces relipeiises se sont adaptées aiLu besoins de la société durant les 
quelque 130 ans qu'elles ont servi à Saint-BenoPi:. Eues ont et6 meres des 
orphelins et des orphelines, éducatrices des filles et des garçons, visiteuses des 
malades er des pauvres à domicile, soignantes et ;iccompagnatrices des per- 
sonnes agies, malades ou mourantes tout en participant aux joies et à I'en- 
thousiasme des groupes impliqués dans la promotion des valeurs éducatives et 

sociales de la population. 
II y a eu 29 cures ou respoiisables depuis 1799. Il est normal qu'au cours 

de ces deux siècles il se soit produit de nombrew changements religieux, 
sociaux eL administratifs. Autrefois, le curé administrait les affaircs de la 
fabrique avec ses trois marguilliers, maintenant le conseil de la fabrique est 
compose de sept administrateurs accompagnts des neuf membres du conseil 
de pastorale. 

Les besoins courants de la fabrique ont bcauu)up changé. Nous n'avons 
qu'a souligner, comme exemples, l'existence d'un connétable ou gardien de 
l'église responsable di1 bon ordre à l'intkrieur comme à l'extérieur duraiit les 
cérkmonies religieuses. I I  avait la responsabilité, entre autres, de surveiller la 
place de l'église afin que  les clievaux attelés a u x  voitilres ne soient pas dérangés 
ou d'empécher les chiens, coqs et poules, cochons, etc., de s'introduire dans le 
temple. Que dire aussi de la diine qui, jusqu'à 1900, était payée en grande 
partie avec du graui : ble, avoine, etc. Le bedeau, encore en 1860, avait un 
salaire annuel de 40 $, mais il devait compléter son revenu en faisant sa propre 
quête par toute la paroisse ! 

Aujourd'hui 

Devenue plus ouverte, l'Église tente, comme les iiidividus, de s'adapter aux 
condirions de la vie actuelle et ce n'est pas toujoiirs facile. Les prétres étant de 
moins en moins nombreux, des groupes de laïcs apportent une collaboration 
importante afin de remplir certaines tâches ou fonctions qui etaient dévolues 
au curé ou au vicaire dans le passé. Étant donné que Saint-Benoît a toujours 
été reconnu pour étre un endroit où l'entraide fait partie de ses habitudes et 



niême de sa mentalité, ses citoyens apportent leur aide selon leur dispoiiibilité 
er à la manière qui leur convieiir. 

Citons comme exemple la contribution de plusieurs pexsonnes à maintenir 
un  chœur de chant composé de gens dévoués et de ralenr. Au sous-sol du 
presbytere, un groupe de dames travaillent à organiser et à maintenir un 
ouvroir qui accommode un certain nombre de gens. Un hommage particulier 
doit étre rendu aux nombreus bénivoles qui s'activent à apporter de la 
disrraction et un peu de douceur aux aînés du Centre d'accueil. En 1999, un 
Comité a enrrepris de célébrer le dewûkme centenaire de la paroisse. A cette 
fin, il y a eu collaboration entre tous les organismes du milieu. La Place de 
l'église a ainsi étk mise à la disposition de la population pour différentes 
activités. À l'église m@n.ie un concert a été donil&, des ornements sacerdotaiuc 
et des objets du culte ont étP prétes pour une exposition, etc. D'autres orga- 
nismes, tels que le Cercle des Fermieres et le Club de l'lige d'or ont participé 
en compagnie des bcjinévoles de la Fabrique à diverses activités. 

Saint-Benoit, de paroisse rurale qu'elle était, est devenue un peu plus 
urbaine au con tact d'iine population géographiqiiement changeante et d'iiile 
société touchkt par une instruction plus poussée de sa jeunesse et par le 
développement des communications. 

Saint-Denoit est une paroisse bien vivante qui a su s'intégrer au renouveau 
et qui se tourne vers l'avenir avec beaucoup de confiance et d'espoir. 

So lr rce 
GASTON ST-JACQUES 

Sainte-Scholastique est une paroisse-mère génlreuse qui a donné naissance à 
cinq paroisses-filles: Saint-Augustin en 1834, Saint-Colombaii et Saint- 
Hermas en 1836, Sainte-Monique en 1871 et Saint-Canut en 1887. Quelques 
territoires lui sont revenus : en 1831, la cbte Saint-Joacliiii (Saint-Renoit). En 
1933, quelques familles se sont installees à Sainte-Monique qui était elle- 
même un demenibrement de Saint-Eustache et de Saint-Benoît. Elle est com- 
prise dans le comté de Deuu-Montages, qiie le gkographe Jean-Paul Ladou- 
ceur préférerait sans doute voir nomnié Lac-des-Deux-kloritfignes, qui, en 
1792, s'appelair ((York,,. Au moment du recensement de 1831, le comtk avait 
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une population de 20 000 habitants, pratiquant la religion catholique 
à 80%. 

Deux seigneuries contiguës fourniront des lots à Sainte-Scholastique: les 
seigtieiirs Sulpiciens et le seigneur Dumont, à partir de 1780. Vingt-cinq ans 
plus tard, toute la paroisse sera concédée en lots. O n  vient de partout, mais 
surtout de hlontréal, de l'ile-~ésus, de Saint-Benoît, de Saint-Eustaclie, de 
Sainte-TliérPse, de Terrebonne. 

En 1818, les Iiabitants se réunissent et commencent de ramasser le capital 
qui  servira à la construction d'un preswère-église. Ils vont diposer leurs 
livres et sols dans le coffre-fort de Sainr-Benoît, argent qui « devait servir un 
jour aux bâtisses necessaires i former une paroisse séparée de Saint-BenoEt P. 

Aprés 16 ans de persévérance, Mg' Signay procede à l'irection (12 niai 
1834) de la paroisse de Saince-Scholastique, que le curé G. Duquet prklérerait 
kcrire (t Sainre-Scolastique o. Les premiers registres sont dijA ouverts depuis 
1825". 

La première église est construite en 1837-1838, tlénite le 18 décembre 1835 
er la première rnessc cCIébrée le 21 decembre 1838. Le temple n'était pas 
terminé lorsqu'kdatent les troubles de 1837-1838. C'est peut-être ce qui  le 
sauva de la destrucrion. Déjà trois curés se sont succédé dans la paroisse: J. P. 
De la Motlie, Rémi Gaulin, qui deviendra ie secoiid évêque de Kingston, et 
Joseph VaUke. 

Le curé François Bonin est en poste au mom.eiit de la rébellioti. L1 est 
entouré du cure Jacques Paquin, à Saint-Eustache, Étienne Chartier à Saint- 
Benoît et Charles-Joseph Ducharme, à Sainte-ThCrèse. Ces quatre pasteurs 
semblent avoir pris des positions diffkrentes dans le conflit. Le 14 décembre 
1837, ces curCs doivent veiller des mourants, administrer des mourants, ense- 
velir des cadavres. Et négocier avec l'arrnkc, apaiser patriotes et « chouyaens i i .  

Papineau qui a (( prêclié i) la résistance le 1" juin 1837 à Sainte-Scholastique est 
parti. hs habitants se tournent maintenant et encore vers leurs cures. 

Sainte-Scholastique. Devaiit La dkcennie 1940 est celle d'une restauration de la ferveur catholique. C'est 
Iaancien.ne église delruite Par d'abord le con] te é-vêque Forbin-Jatison qui vient émouvoir Sainte- 

un incendie en 1964, Scholastique (1841)' puis Chiniky (1849). Sans doute inspiré par le curé 
Ducharme, le curé Bonin veut créer une emle de latin dans Sainte-Scholastique 
et une académie dans Saint-André-d'Argenteuil. Daiis le même tiiouvement, 
les Marianites de Sainte-Croix ou les Scirurs de Sa-inte-Croiu arrivent. dans la 
paroisse en 1850. Une rie de la paroisse, Julie Bertriinci, fille d'olivier Bertrand 
et de lulie Welch, deviendra la premiere suprlrieiire génkrale de cette 
conununauté qui avait demandé de se detacher de sa province-mère en France. 



Les rcscolastiques )> ont Urie église mais lorsque le curé Stanislas Tassi 
( 1879), le fils spirituel de M. Ducharme, voulut y aUer de son presbytère, le feu 
prit chez les marguilliers: six furent excommuniés. Le tout se termina en 1881 
par un arrangement i I'ainiable entre les tenants de la répartition et ceux de 

I 
la contributioii volontaire. M. Tassé avait été précédP des curés Bonin, 
Plinauet, Brissene. Et il fiit suivi des curés Hétu. Boisseau et  Léveillé. , u 

!,'église déjà agrandie et décode, avec les toiles de X. Renaud, fut détruire 
en 1964 lors d'un incendie dont fut tant affligé le curé Sauge.  Et Georges 
Duquet. deuxième cure nommé par MF Frenelte, s'affaira à la recoristruction. 
Elle fut  consaaee le 25 juin 1967. 

L4i~ui~rdX 

L'expropriation des territoires de la paroisse pour l'aéroport et la création de S+""t'-""'lu'""'qu'. 

la ville de Mirabel marquent l'histoire moderne de la paroisse de Sainrc- La riouvelle kglise. 
Colleciion Jean-Pierre Ioly 

Scholastiqué. De 2400 habitants, la paroisse passe à une population de inoins 
de LOO0 personnes en peii de  tenips. C'est la d6sorgaiiisation du tissu social et 
religieux. 

Les expropries, impuissants et deseinparés, se sont regroupés autour de 
leiir curé, M. Georges Uuquet, suriiommé le <<cure des e.upropriés» et du 
CIAC (Centre d'information et d'animation cornmunautairel". 

Depuis, la paroisse fut corifiée successivement à Denis Labelle, sœur 
Marielle Savoir, Michèle Grignon et Lorraine Rooke depuis le 8 octobre 2000. 

Face à tous ces changemetits, et devant l'éventualité de la sectorisation, la 
paroisse tente de reconstruire un certaiti sentiment d'appartenance. Autour de 
son prêtre de communauté, M. Pierre Filion, en poste depuis 1993, des acti- 
t i tés  et services divers se dkp1oien.t. 

ix Conseil de fabrique veille A l'adininistration; le conseil de pastorale 
sociale étudie les possibilités d'aménagement pastoral; iin comité de liturgie 
s'occupe des célébrations ; le SAM (Service avant mariage) prkpare les couples 
à leur engagement; la preparation au baptkme et aux premiers sacrements est 
assurée et de nombreux bénévoles s'affairent à entretenir le feu et la flamnie. 
La figure de la paroisse n'en finit plus de changer. 

SOLI rte 
Ida Carritre, Gérard Lajeunesse, Lorraine Rooke 
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Ukglise de Saint-Andrt! 
d' Argen tcuil. 

Collection jean-Pierre joly. 

lusqu'en 182 1, Saint- Andrk ne possédait pas encore d'iglise catliolique. Les 
citoyens se rendaient donc souvent a l'kglise protestatite. EII 1821. une pétition 
Fut signée, demandant 1 MF Plessis la construction d'une église. Ce projet fut 
refusé. 

Le premier curC qui exerça d u  ministère à Saiiit-hdré f u t  Louis Naud, 
alors que l'église n'était pas encore construite. 11 était en meme ternps curé de 
Rigaud. Les cures de Saint-André exerctrent en même temps leur ministPre a 
Saint-Hermas. 

En février 1830, une humble requête des membres du comité catholique 
dlArgenieuil fut présentée en vue d'obtenir la perrnissjo~i d'kriger une église 
catholique. Cette requite f u t  approuvée le 30 juillet 1835. On conçoit facile- 
tnent qii'on choisit pour site un terrain en amont cle la rivière des Outaouais 
à mi-distance entre Carillon et Saint-André, quan.d on sait que certe église 
desservait à la fois les paroisses de Saint-Andrk, Carillon et Pointe-Fortune. Le 
17 mars 1836, on fit la bénédiction solenneUe de l'église et on y célkbra pour 
la premiere fois la sainte inesse. 

LE 25 septembre 1839 fut pour tous un jouir de joie et d'allégresse. 
M. P.-L. hchambault, arcliipretre et curé de Vaudreuil, avait Été dciiiandé 
pour procéder 1 la bénkdiction d'une cloche, d'un poids de 213 livres. Eile a 
coûté 128 piastres, les fiais pour l'installer étant con~yris. 

Le 1 1 juillet 1841, Mg' Charles-Auguste-Marie--Joseph, comte de Forbin, 
évêque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine, niuni des pouvoirs du Sou- 
verain Pontife, Grégoire XVI pour laue des missions au Canada, donna a u  
paroissiens de Saint-André une retraite qui produisit beaucoup de fruits. Les 
paroisses voisines venaient en foule entendre ce prédicateur distingué; sa 
parole puissante toucliait les cofurs et ramenait dans le cheinin de la vertu 
ceux qui avaient eu le mallieur de s'en écarter. 

Depuis le début de la paroisse, jusqu'au mois iie mai 1863. il y eut 2842 
baptêi-iies, 422 mariages et 906 sCpultures. 

M. Thomas Raymond, qui fut inaitrc de chapelle à Saint-Andrb pendant 
50 ans (1900-1950) aimait à rappeler le teinps oh il allait à pied tous les matins 
chanter la messe à la vieille église, et (<l'hiver, aller-ret0u.r à la noirceur D. 

En 1917, une deuxième kglise €ut construite au village dors que M. l'abbé 
Henri Longpré était cure. II est compr4bensible qu'avec la population toujours 
grandissai-ite, l'ancienne église qui se trouvait (i iine certaine distance étair 



devenue trop petite. Tous les citoyens de cette génération ont en memoire 
l'kglise de briques détruite par le feu le i l  décembre 1958. 

Une autre église fut construite et fut bénie le 9 avril 1961 par Mg' Émilien 
Frenette alors qiie le père Hospice Rivest, c.s.c., était curé. Cette kglise fut 
consacrée le 27 mai 1990 par Mg' Cliarles Valois. 

Depuis la fondation de la paroisse jusqu'a l'an 2000, le service pastoral f i t  
sous la responsabilité de 3 1 c u r 6  dont un, l'abbé Josepli Aldéric Dulude, f i i t  

curi  pcildant 31 ans. De nombreuses associations et comités animent la Pasto- 
rale actuelle et participent accivcment 3 la vie communautairt. dnns la région. 

Le territoire de la paroisse de Saint-Hermas est pris de la seigneurie du Lac- /--- 
des-Deux-Montagnes C'est un démembrement de la paroisse de Saint-Benoit. 

t g  f - :-Y MF Signay, évêque de Quebec, avait reçu de son su fiagant, Mgr Lartigue, - 
une pétition demandant une paroisse pour les habitants des cbtes Saint-Pierre 
et Saint-Hyacinthe, Mais ladite requête ne fut pas retrouvée. On eii fit une 
seconde, sans doute, er le 12 mai 1834, le décret d'érection fut signé. Le 25 
janvier 1835, les habitants intéressés firent à Saint-Benoît une réunion, autour 
dc l'abbé Jean Olivier Giroux, et procédèrent à l'élection de trois marguilliers : 
jean-Baptiste Carbeil pour la CBte Saint-Pierre, Pilibert Cyr et Jean-Baptiste i 

Rayttiond dit Labrosse. Ces élus allaient représenter près de 200 familles 
constjtuant le noyau initial de la paroisse. 

Lr premier presbytère fut construit entre 1838- 1840 et le second, par le Sain l-Frc mirs, R,parr,ionr 
curé Calixte Ouimet ( 1900- 1909). des clochers de I'eglise. 

Le site de l'église fut objet de cabale entre les habitants des deux cdtes. 011 
finit par s'entendre sur le terrain d'Antoine Saurniir dit Mars. 11 semble que 
l'édifice en bois avait un clocher central à un lanterneau. En 1850, on refit les 
murs en pierre et construisit une façade avec dea .  tours latérales, comme 
c'était alors à la mode, et pour imiter l'kglise de Saint-Eustache. II ne semble 
pas y avoir d'architecte mais c'est l'eiitreprrncur 1.8. Baulne qui y alla de son 
rixpkriencc. Cinfluence eustachienne est ividente, sans l'équilibre des masses. 
Ce temple fut bénit par le curé Jacques Paquin de Saint-Eustache le 17 
no\~enibrc 1836. Après les transformations de 1851, le curé Poulin prisida, le 
3 novembre, à la bénédiction de l'église. Quand en 1874 Mg Fabre, encore 



coadjuteur de Mp Bourget, vint en visite pastorale, les abbés Alfred Sauvé et 
Antonin Nantel représentaieiit le Seminaire. Au centenaire fétk en retard 
(1937) c'est le supérieur du collkge Sainte-Marie, le p2re Louis Lalande, qui fit 

*. le sermon de circonstance. 
F-- 
4 - 4  

Gt 
II  y eut 25 curés à la tête de cette paroisse, de 1837 jiistlii'au curé Bernard 

-. 
7.- Desjardins qui présida les fêtes du 150' anniversaire. îvP Frenette nomma les '*F' abbés Jean-Paul Savage, Jean-Paul Maisonneuve (1.960- 1965), Émile Lauzon 
r 

. , 
( 1965- 19661, Dalma Brisebois ( 1966-68) et Bernard Desjardins. 

.- -- Parmi les grandes célbbrations qui marquelent l'histoire de Saint-Hermas 
on trouve de grandes retrouvailles en 1924. Le second événement est évidem- 
ment le  centenaire célébrd en 1934 et le 150' anniversaire, célébré en 1984, et 
qui donna lieu a la publicaiion d'un album souvetur. 

En 1842, il y avait une école de fabrique. Parmi les cornmissaires, le cure 
J. Thtorét. Les aiztres commissair~s sont Michel Lalande, Antoine Hriseliois, 
Antoine Campeau et Isidore joanis. J. Elie Clérow. est le secrétaue- trésorier. 

-- - En 1850, on construit une École iilod2le (pour les classes supérieures à la 
* ::: 7 .:, s 4 

4' annie). Parmi les premiers enseigria~its laïques on trouve Roçalic Barbary, 
L'cglise de Saint-Hermas. Micliel Cheval, Zkpherine Clairoiix (1850), J.G. V. Ferrier (18.57)' Jérémie 

SauvP (1852), Edouard Corbeil (1853). En 1889, Pacifique Nantel, le frere de 
Guillaume-hlplionse, ddputé de Terrebonne (i Quebec, est inspecteur d'école. 
En 1921, arrivent les Sœurs de Sainte-Croix, sous le curé J. Cbald Demers 
(1920- 1929), I'liistorien de  la  region. Des laïcs con1:inueront ,4 coiililiorer avec 
les religieuses. En 1955, c'est la ceiitralisation et, en 1960, la régionalisatioii du 
secondaire A Lachute. En 1969, les religieuses de Saiiite-Croix quittent la 
paroisse dans le plus grand regret. En 1972, c'est dissolution de la Comniission 
scolaire de Saint-Hermas et la fusion avec la Ccirnmission scolaire du Long- 
Sault de Lachure. 

Rattacl-ike au diockse depuis 1951, la paroisse de Saht-Hermas qui a 166 ans 
d'existence cette année a toujours pu b6néGcier de l'appui de l'év@chk, que ce 
soit dans les périodes dificiles ou dans les moments de fêtes et de graiides 
joies. En 1971, durant la triste période de I'expropr.iation, hl" Bernard Hubert 
a manifesté son appui à tous les fidèles qui hreiit touclies par cet épisode 



doidoureux. Eii 1994, lvlg Charles Valois, troisiènie kvéque diocésain, consa- 
crait l'église. Depuis 1997, Mg Canbon continue daris cette même tradition. 

Solrrce 
FRANÇOIS GAGNE, présideni de l'Assemblée de fabrique 

Bien qu'il y ait eu une  chapelle, dite Chapelle de la RiviPre du Nord, depuis 
182 1 pour les gens de Saiiit-JérGine, ce n'est que le 15  novembre 1834 que la 
paroisse Saint-JMme prendra officiellement son envol. Si pendant les quel- 
ques années qui ont précédé le décret de 1834, la chapelle était desservie par 
le curt. Isidore Poirier de Sainte-Anne-des-Plaines, celle-ci desservirait maitite- 
nant avec son premier curé, M. Étienne Blyth, une paroisse dont l'étendue sera 
d'environ 6 milles (10 km) de front sur environ 18 milles (30 km) de prolon- 
d eu r. 

Ce fut donc avec ernpresseinent que tout fut mis en branle pour doter la 
nouvelle paroisse d'une Pglise et d'un presbytère. Ce fut sur un terrain, 
toujours pres de la Rivière du Nord, offert par le seigneur Dumont qu'on 
cor~struisit cette première kglise de 1837 a 1839. Celle-ci fut consîruite sans 
architecte par des arlisans Je métier qui avaient une grande exphience et qui 
venaient d'un peu partout aux  alentours. Citait  une construction simple mais 
élkgante qui créait une impression de solidité et de permanence. Neuf cures, 
dont le curé Antoine Labelle, se soiit siiccédé dans cette premiere église. 

Avec l'essor à la fois commercial et industriel que prit Saint-Iérôme, grice 
principalement au  rôle dynaniique et déterininaiit du curt Labelle et a 
l'arrivée du cliernin de fer en 1 876, il va de soi que la premitre église devenait 
trop petite pour desservir convenablement la population grandissante de la 
paroisse de Saint- Jérôme. 

De plus, avec le r@ve que caressait Ic curé Labelle de faire de Saint-JPrBme 
le siège épiscopal d'un nouveaii diocèse, rêve qu'il a bien su fajre partager à ses 
paroissiens, il se devait que cette nouvelle église fut A la hauteur de ces 
aspirations. Malheureusement, A cause de son décès prématuré, en 1891, 
le curé Labelle ne put réaliser soli rêve et ce fiil à son successeur, M. Lafor- 
tune, qu'incomba la tâche de faire construire cette église, en arrière de la 
premiére. 

Ile 1897 h 1900, on s'affaira 21 la construction de cette deuxiéme ei dernière 
église qui, par sa grandeur et son style, reflétait bien l'espérance qu'on avait 



d'en faire une cathédrale. Ce ri'est que 51 ans plu:; tard que cette deuxième 
partie du rkve du cure Labelle se réalisera. 

De 1923 à 1925, premières réparations majeures au niveau du clocher et 
des clocheions pour des raisons avouées de soliditci et de sécurité. En niême 
temps, des travaux intérieurs ont permis d'enlever la coupole, et d'abaisser la 
voûte de quelqires mhtres. 

De 1925 à 1927, grande levie de fonds pour la paroisse sous la forme d'un 
Jeu de la Passion, joué dans l'aréna qui se situait alors juste derrière la grande 
église. TA cklébritk de cette Passion, dans laquelle le rbie principal du Christ 
était tenu par Hector Charland, dépassa alors di: beaiicoup les frontières 
jérbmiennes. La dernjère représentatioii de ce Jeu de la Passion fut jouée en 
1928, au Forum de hiIontréd. 

De 1953 à 1955, avec la fondation récente du diocèse, et I'kglise jouissant 
alors du titre de cathédrale, on a juge bon de procéder à une restauration 
majeure de l'intirieur de l'église, Afin d'être plus la mode, plus près du 
peuple, on retira la cliaire de bois sculpté qui s'éleviiit dans la nef, on changea 
les autels latéraux et on t.ransforma le cheur  avec les boiseries aile nous 

cathcdr~le de Saint-Jér~me. connaissons aujourd'liui. Ce Fut ce qu'on peut appeler la pPriode sonibre de 
l'église puisqu'en modernisant le sanctuaire, on a complètement fait dispa- 
raître le style de 1925. Dix ans plus tard, ce Tut le changement coniplet de 
l'autel pour répondre à la consigne de Vatican TI de dire la messe face au 
peuple. 

23 décembre 1981 : autre journée sombre de l'histoire de la paroisse. 
Pendant que le cure Claude Charron cklèbre la niesse, le feu se déclare dans la 
voiite du chceur. lx feu se propage une dkcoration au-dessus de I'aiitel et 

- - -  
tombe siir l'autel juste au moment où monsieur le curé vient de s'en éloigner, 
T I  aurait pu y passer; on dit qu'il eut chaud. Heureusement aussi, malgré des 
dkgâis importaiits, les dom~nages se sont limités à cette partie de l'église et on 
a pu célébrer Nocl mrnme si rien n'était arrivé. 

De 1976 A 1996, une cilébre F@te charnpPtre se tenait annuellement dalis 

A ~ I ~ I  d le parc LabeUe, face à la cathédrale, à chaque débur de juin: une centainc de 
bénevoles y trimaient dans la joie et la gaiet6 pour u i ~  succes financier toujours p grandissant. 

Jusque vers les années 1966, les messes dominicales se succkdaient et sou- 
vent se superposaient tanrôt dans la ((nef», église principale, tantbt dans la 
((crypte i,, le sous-sol aminage en permanence à cet effet. C'Ptait alors le signe 

J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  de l a  carhpdr,,le d'une paroisse vivante avec une population florissante et remplie de foi. Ce 
de Saint-~erome. n'est pas sans raison que )a paroise Saint-JSrôme es1 devenue paroisse-mire et 



même grand-mère : Snitit-François-Xavier (1925), Saint-Antoine (1 Y44), 
Sainte-Paule ( 19461, Sain te-Marcelle ( 1949) et, après I'avènemeiit du diockse, 
Saint-Lucien (1951), Notre-Dame-de-la-Salene (1 954), Saint-Pierre ( 1  963)' 
Notre-Dame (1982) sont des dkmernbrements de la paroisse de Saint-Jérôme. 

Aujourd'hui, la paroisse Saint-Jérôme ne compte plus que 9800 âmes dont 
une bonne partie est salis cesse vieillissante. Cependant eUe est toujours aiissi 
vivante et se veiit à la fois rajeunissante, vivifiante et présente polir soli milieu. 

Ainsi, la place faite aux jeunes est de plus en plus grande et fait l'objet des 
priorités pastorales. Le sous-sol accueille miii n ~ s  organismes dont les scouts et 

les louvereaux, les Fermiéres, le dépannage alimentaire. Le Soup'café accueille 
quelque 150 personnes à chaque iiiidi, les n-iesures d'insertion sociale rendent 
service à plus de 30 personnes régulikrement. Tous ces mouvernents et orga- 
nismes font du sous-sol de la Catliédrale un lieu de rencontre et d'échange 
pliis que vivant. 

A l a  [in de l'an 2001, la paroisse Saint- JérBme possède une cathédrale dont 
l'enveloppe extérieure est entièrement rénovée et est de plus doiée d'un musée 
consacre au curé Labelle, le roi du Nord. 

AVEC son conseil de Fabrique, son cornite de liturgie et autres, la paroisse, 
malgré ses 166 ans bien soiiilés et son église centenaire, est toujours aussi 
jeune et acciieiilante ci un endroit oh il fait bon vivre, se ressourcer, prier et 
grandir. 

La Fabrique est responsable de la gérance et de l'enlretien du cimctjère 
rPgional de Saint-lérame qui est t r t s  bien entretenu et qui tnérite une visite. 

Les art-es de lu paroisse Sailil-Jerunie 

La première église 
M. Étienne Blyth ( 1834- 1840) 
M. Isidore Poirier ( 1  840- 1841) 
M. Patrick Burke (1841-1845) 
M. Georges-A. Thibault (1 845- 1855) 
M. Michel-D. Brunet (1855- 1858) 
M. Isidure Gratton ( 1858- 1868) 
M. Antoine Fleury-Groulx (1863- 1868) 
MW An toine Labelle (1 868- 189 1 ) 
M. Louis-J. T. Lafortune ( 1  891- 1900) 

Le musée (i. Le roi ilil Nord N, 
arnknage dans la sacristie 
de la cathédrale. I l  a kré 
inaugure le 21 juin 2001. 11 
permet de retracer les grands 
[raits de la carrière dii cure 
Labelle et de voir des objets 
lui ayant appartenu. 



La grande église 
M. Louis-J. T. Lafortune (1900-1901) 
M. Roméo Lamarclie (1901-1902) 
M. François-X de la Duranzaye ( 1  902- 19 19) 
M. 1.-Addard-M. Brosseau ( 19 19- 1928) 
M. J. Clément Geoffrion (1928- 1934) 
MF Émile Dubois (1934-1950) 
Mg Philippe LabeUe (1  950- 195 1 ) 

La cathédrale 
MW Philippe Labelle ( 195 1 - 1954) 
Mgr Laurent Presseault (1954- 1955) 
MF Paul- Émile Charbonneau ( 1955- 1959) 
Mg' Paul Labelle,( 1959- 1967) 
Chan. Maurice Matte (1967-1975) 
Chan. Claude Charron ( 1  975-1983) 
Chan. Jacques Lépine, (1933-1993) 
M. Michel Forget (1993- 1997) 
M. André Daoust (1997-) 

Source 
ANDRB DAOUST, cure 

La Seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes, concédée a u  messieurs de Saint- 
Sulpice en 1717, fut agrandie en 1733. Le territoire de la paroisse de Saint- 
Colomban est pris de cette augmentation. Les premieres planificaiions territo- 
riales des Sulpiciens indiquent déjà cinq cotes, soit Saint-Georges, Saint- 
Nicliolas, Saint-Patrick. Saint-Paul et Rivière-du-Kord. La première conces- 
sion est faite le 2 mars 1819 à M. Hilaire Joubert de Saint-Benoît. Et rapide- 
ment ensuite, conséquence des famines en Irlande, arrivent les premiers Irlan- 
dais: le 24 décembre 1821 une terre est concédée à James Murpliy. À partir de 
cette date, la population est majori tairement irlandaise et  totalement 
catholique. 

Dans la liste coiistituee par le curé Isidore ForgetI7, on retrouve ces 
Irlandais qui se regroupent d'abord dans le Vieiuc-MontrPal, B Griffintown, 



Pointe-Saint-Charles. C'est un Sulpicien qui s'en occupe, le père Jackson et 
ensuite l'abbé Patrick Phelan, lui-même socidtaire de Saint-Sulpice. L'abbt 
Phelanl"deiendra missionnaire dans la région de Bytown et ensuite 
madjutcur de Kingston et évêque de Kingston en 1857, durant trente jours 
seiilement. 11 ne faut donc pas se surprendre que ces pasteurs irlandais 
sulpiciens aient dirigé des irlandais dans l'aiigmentation de la seigneurie du 
Lac-des-Deux-Montagnes. Ils seront alors desservis par le curé Pierre-Jacques 
de Lamoihe de Sainte-Scholastique et obtiendront un marguillier pour les 
représenter: il se iiomme John Ryan. II est possible que dès cette époqiie il y 
ait eu une cha~eile batie prPs d'une croix de chemin. 

En 1830, on se regroupe pour * petitionncr x A M' Lartigue u n i  chapelle. Saint-Co'om''rn c ~ ' ' s c ~  

Parmi les pétit.ionnaires, le curé de la Mothe lui-même, John Plielan, des Collection Jean-Pierre Joly. 

Lairerry, Rlanchfield, McCarthy, McEvoy, Shea, Purceil, McGarr, Kelly, Sheehan. 
Madden et Conway. C'est le curé I-ludon de Rigaud qui procedera aux 
r-cirriniodo et incommodo. La chapelle est placée sur un terrain de la veuve 
5lic.c.ti;in (Mary Phelan, la veuve de Michael Slieehan) daris la côte Saint-Paul 
(ln toponymie est ceUe empmntée de Pointe-Saint-Charles). Et c'est l'arpent 
de terre donne par Edward EUioti qui servira de cimetière. Mg Lartigue 
iiidique toutefois que cette construction ne doit pas nuire aii projet de 
cliapelle sur la Riviére du Nord. 

L'abbk Naud, vicaire A Saint-Benoît, ((devra prendre soiti spécialeiiient des 
Irlandais de Sairit-Coloinbaii i~ à partir de 183 1. Mais voilà que  les paroissiens 
ont decidé de construire la chapele à un autre endroit que celui dksigne par 
Sa Grandeur. Celle-ci s'irisurge : cc sigtiifiez promptenient de ma part à ces 
gens-là qu'ils transportent au lieu qiie j'ai disigné les materiaux de la  chapelle 
commencée et que je les priverai de tout secours religieux, si mes ordres ne 
sont au plutôt exécutés sur ce poirit n. 

Est-ce que MF Lartigue tient téte a u x  paroissiens en ne procédant pas à 
l'érection officielle ? Ou Mg liésite-t-il a kriger une paroisse sur le territoire des 
Sulpiciens alors qii'il ne réiissit pas à demernbrer Notre-Dame sur l'île dc 
Montréal? Ou est-ce tout simplement un oubli administratif? Toujoiirs est-il 
que le décret n'a pu encore @tre identifik. Lorsque Mn Frcnette arrix~e 3 la céte 
de Saint-Jérônie il procédera, en 1952, à une nouvelle t.reaion. 

Le fait qu'une seconde petit ion est faite le 3 dcScembre 1 83 1 est également 
curieux. Cette fois la pétition est faite à l'ordinaire, Me Panet, à Québec, et 
c'est le cure Poirier de Sainte-Anne-des-Plaines qui préside aux cor-nrnodo et 
incoiiiw~odo. Mais cette demaride ne sernble pas connaître plus du succès. On 
demande d'avoir un prêtre rdsident (1 835) et le 14 octobre de la même année 
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on procède à l'élection de margudiers. L'historien tfe la paroisse, M. Bourgui- 
gnon, pense donc qu'à certe date il y a eu érection officielle. Parmi les marguil- 
liers: deux Plielan et deux Ryan. Les premieres inscriptions au registre se font 
en 1.836. 

Étienne 13lyth, celiii qui deviendra le premier curé de Saint-Jérbrne, est le 
premier curé résident de Saint-Colomban et il s'attelle à la finition du premier 
presbpère tout en demeurant dans une auberge du village où Ic confort est: si 
manquant qu'il susgirrc de faire le ministère dans une chapelle appartenant au 
cure Poirier de Saint-Anne-des-Plaines. Plus qu'une question de confort, il y 
a aussi une question de ~rkpugnance insurmontable à derneuier avec les 
Irlandais i,. 

ii sera bien soulagé lorsqu'il sera nommé premier curé de Saint-Jérdme 
(17 janvier 1837). Durant les troubles de 1837 à Saint-Eustache, le curé Blyth 
&.tait déjà curé a Saint-Jérônie. On sait qu'à cette occasion il ne jugea pas bon, 
sur l'avis de ses confréres curés, de lire au prôiie de Saint-JérBme les avertisse- 
ments de Mgr Bourget croyant qu'ils seraient ineficaces à retenir des patriotes 
qui étaient déjà sur les lieux de I'insurrect~on'~. Sa conscience semble en avoir 
été ébranlée. 

Après le curé Dolan (1838-1840), arrive lohn Falvey (1840-1880). Ce sera 
le véritable fondateur de Saint-Colomban. C'est à lui qu'on doit la construc- 
tion de l'église (3853-1860). Son œuvre est indissociable de celie de sœur 
Saint-Patrick EUe était la nièce de MF Patrick Phelan: eUe obtint une dispense 
un peu extraordinaire l'autorisant à prononcer ses \.EUX dans la inaison fami- 
liale et vaquer à ses ciruvres a partir de cet endroit durant 60 ans. On doit au 
cure Falvey une initiative peu coiiiniuiie: il met sa bibliothèque à la disposi- 
tion de ses paroissiens. Succkderont au cure Falvey, les ciires Poissant, Cadot, 
Isidore Forget dit Despatis, Charles Gervais Descarries. 

L'abbé Ludger Desjardins (1909-1935) reconstruisit le presbytère (le 
presbytère actuel). C'est sous le curé Bruno Presseadt que se rinrent les féres 
du ccntcnai.re de la paroisse. Suivent les curés R e d  Pelletier (1940-1942), 
Misaël Jodoin, (1942-1946) qui enseigna aux 1rland;iis la tradition des croix de 
chemi.n et des calvaires. Les curés Adrien Robillard et Bernard Desjardins 
(sous son pastoral, oii procéda a l'agrandissement de l'église) huent les d e w  

Sàint-co:cilornban. Groupe de derniers curés incardinés au diocése de Saint-Jérbine. h4" Frenette nonirna 
pretres et I,iics devant i'kdise. 
On reconnaît. siir la premiPre les curés Gérald Tlijboutot, Jean Jansen. FVP' Hubert, Claude Massicotte; 

rangee, a la droite, E~~~~ Mar Valois, Roger Phaneuf et Guy Bezeau. 
Dubois et  à l'extrême droite, Saint-Colomban s'est leiirement dépeuplée entre 1861 et 1951. La période 

l'abbé Paul LabeUe. la plus cruciale se situa entre 1861 et 1891 où plus de la moitik des résidants 



quinelit la paroisse. Au moment de la création du diocèse de Saint-Jérôme, il 
n'y a plus que 320 personnes, soit environ 50 a 60 familles. Parmi toiites les 
causes de ce dépeuplement, il faudra retenir curieusement le développement 
des chemins de fer. Pour les colons des Hautes Laiireniides, le train représeti- 
tait une incursion vers la terre salvatrice. Pour ceux des Basscs Laurentides, 
c'était d'abord iine oiivercure vers la ville. Grice à la vapeur, la ville, l'usine, le 
bureau devenaient plus accessibles. Pendant que certains se servaient des voies 
ferrées pour s'enfoncer dans le Nord, d'autres niontaient c< aboard » pour 
s'arracher au Nord. La nouvelle vocation de Saint-Coloinban allait d'ailleurs 
se façonner en même temps que se vivait ~ c .  depeuplement. 

Le tourisme raIiiena a Saint-Colomban une population saisonnière. 
Bourguignon dit : (c Les développeurs découvrent bientbt des iiierveilleuses 
possibilités offertes par le harnachement des ruisseaux et rivières de Saint- 
Colomban. Ainsi se multiplieront lacs et Ctangs artificiels au milieu de notre 
présent siècle. i) 

Lc.J écoles 

En 1838, le presbytere sert aussi d'école. Et dès 1840 on cree cinq arrondisse- verriti-c de ~ a r i c - ~ a r t i i e  

ments d'école sur le territoire avec 5 maîtres laiques : O'Leary, Bradsahw, Ken- Gagnon..Roucbard. La religion 

nedy, Hart, McGoey. Les prem.iers commissaires sont klus en 1843. A cause de et la sk"riiualitéi}. 1993 

leur pauvreté, des colons ne peuvent payer la taxe scolaire. On a des façons bien 
((irlandaises,, de s'opposer aux comniissaires: 011 sonne du cor autour des 
résidences des commissaires. On menace de cllasser cew-ci de leiir maison. 

Saint-Colomban, toujours dans l'aire d'attraction de Saint-JCrôme, aura de 
13 di ficulte A conserver soli école. En 1982, on devra se serrer les coudes pour 
cmpêclier la fermeture de l'école qui deviendra par l a  suite l'école des I-Iautbois. 

À son origine, la paroisse r< mission de Grenville 6 était forniée des cantons de 
Grenville-Union, de Cliatham ei  d'I-larririgton. Avec les années, ce territoire 
donnera les paroisses actuelles de Grenvil le, Pointe-au -Chérie, Kilmar- 
Harrington et Calumet. 



Dans ce canton qui porte le nom d'un Lord anglais, des colons iralandais 
et anglais étaient instaiiis depuis 1795, Ma.is on peut dire que l'établissement 
de la mission remonte à l'ouverture du canal (1819). Canal qui Évitera les 
Rapides du Cong-Saiilt de la riilère des Outaouais, voie de communication et 
de transport pour la colonie, surtout entre Montréal et Ottawa. 

La mission Fut d'abord desservie par des préires de Montrkril. Puis un 
prêtre de la Petite-Nation, l'abbb Jean-Baptiste Koupe, en sera le desservant 
jusqu'en 1827. 

Lors de son dkpart, deux protestants sincères e t  influents, M. Arcliie 
Mac Miilan, surnommé le (( vieil abbk )>, et M. Pridham s'occupent activement 
de la venue d'un pr@tre cailiolique résidcnt qui, comme l'écrit le vieil alilié ;I 

M. Denis-Benjiiinin Papineau, f i ls  de Joseph Papincau ((viendra mettre fin au 
manque de christianisme 1°... » 

Arrive d'abord M. Hughes Paisly ( 1  828-8311, et ensuite M. Michael Powcr 
qui sera plus tard évêque de Toronto. En 1832, il y a, selon Joseph BoucliettP1, 

-I . ! 1 ,  I une population de 1875 ânies, une école, 3 moulins 9 scie, un médecin, un - : ,  1 . l \ 

I I , notaire et ... 3 tavernes. 
-D .I Eii 1834, le quatxikrne dessenarit est M. Jean-Baptiste Bourassa, curé de I 

Montebello. II sigiiera. le 17 h i e r  1839, le premier registre de la desserte de 
L'eglise Naire-Darne- 

des-Sept- Doideurs. Grenville lors du bapténie de Joseph Sarazin, fds de M. et  hIm' André Sarazin. 

~ ~ l e c t i c i i i  Jcan-Picrre LCs premiPres sépultures furent celles de Tharcille, fille de Sirnon Girard et 
d'Estlier David, décédke le 15 avril 1839, inliumei: deux jours plus tard. Le 
preniier mariage fut célébri le 13 inais 1839, entre Pierre Berriet er  marie 
Groulx2. C'est M. Huberdeau qui sera vraiment le premier prêtre résident A 
Grenville ( 1840). 

En 1847, la mission jusqu'alors rattachée 3 Montréal, passe au diocPse 
(l'Ottawa sous la gouverne de MF Guigues. Période difficile. Prolilkme de 
langue surtout avec le curé Byrne qui  parle mal le hançais, langue du tiers au 
moins des paroissiens. Puis survient le feu de la chapelle qui provoque le 
K schisme à Beauchamp o. Car le clioix de l'emplacement de la nouvelle kglise 
suscite une ((forte polémique,,. Elle entraine plusieurs chefs de familles 
catlioliques Q tout simplement abandonner leur foi. En iiovembre 1862, 
Mgr Guigues procéda tout de méme 3 la bénédiaion de la seconde église sous 
le vocable de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

C'est surtout avec le cure Joseph Gascon (1897-1913) que la paroisse 
devint florissante. Il f ~ t  l'l~omme des constructioi~s. En 1898, on procede à 
l'achat de la maison de M. MacKay, qui devint le presbytere et le demeure 
encore actuellement. Puis ce fut la construction de la troisième église, bknite le 
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18 décembre 1902 : c'est I'égiise actuelle. JI présida à l'érection canonique de la Rassemblemeni devant I'c'glise 
de Grenville. 1906. 

paroisse par MC Duhamel, le 12 janvier 190 1, ainsi qu'à l'érection civile de la Coulombc, Niwlet- 
paroisse sous le nom de paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de 
Grenville. 

Parmi les nanibreux curés qui se succiderent dans cette paroisse il faut 
signaler J.B. Hormidas Sauve, un zouave qui fut blesse en Xtalie ( 1  913-1921), 
Sa clépoiiille repose sous l'église actuelle. L'abbé Honoré Limoges ( 192 1 - 1927). 
L'abbé H. J. Brosseau (1928-1943) qui pilota le projet du pont Grenville- 
I-iawkesbury. k seizième curé, I'abbk Eudore Thériault (1943-1957), avait la 
réputation d'@tre un grand ami des enfants. En l'an 2001, des adiiltes, écoliers 
à. l'époque, en parleri t encore. En 195 1, la paroisse passa au diocésc de Saint- 
Jérbme. L'abbé Alexandre MaiIl@ (1957-1967) fut le premier cure iiointiié par 
l'évêque de Saint - JkrGme. 

La Congrégation des Prêtres du Sacri-Ceur, depuis 1967, assure la relève: 
les péres Van As, c.s.j., Hoilandais (1967-198 1 ), Rogcr Phaneuf ( 198 1 - 1986), 
Simon Ambeault, prêtre d'assemblke ( 1.986- 1989). S e u r  Jeamine Seguin, 
c.s.s.j., sera responsable de paroisse (1986-1992). Le père Richard Woodbury, 
s.c.j., est prêtre d'assemblée depuis 1990. Louise Diimontier, c.s.c., est 
responsable de paroisse depuis 1992. 

En 1905, la parois.e est démembrée a h  de permettre la forniation de 
Notre-Dame-du-Rosaire, de Pointe-au-Chêne. En 1923, la mission de Calumet 
est séparée de Grenville et devient la paroisse Saint-Ludger. A partir de cctie 
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date, la région appelée secteur ouest de Lacliute compte deux dessertes: 
Pointe-au-Chène et Khiar-Warrington, et deux paroisses, Calumet et Grende. 

Pourtant. ce que l'histoire fait ou défait, le temps semble vouloir le refaire 
à sa hçon. En août 2001, ces paroisses nées de l'immense territoire de la 
paroisse « mission r de Grenville redeviendront une seide grande paroisse. Elle 
portera u n  nouveau vocable et conservera trois de ces lieux de cujte. 

L'histoire religieuse de Grenville, village et caiton, a saveur d'œcumé- 
nisnie. Un reportage du journal Le Droit, à l'occasion di] centenaire de Gren- 
ville (1976)' nous apprend que ales premiers records d'activités religieuses 
concernent l'église anglicane. Le premier édifice religieux aurait étk une église 
presbytk~ienne. Aujourd'hui, le village compte l'tglise catholique, une église 
anglicane et l'église unie. » Et comme le souligne iin catholique irlandais de 
langue anglaise : <( L'harmonie existe entre pratiquants des ciiffirentes religions. 
Cela n'a peut-étre pas toujours été le cas, mais depiiis longtemps, catholiques 
et. protestants, anglais et français, on se respecte mutuellement, on trouve le 
moyen de s'accorder. » 

Ce qui se vérifie jusqu'à ce jour, lors d'activités prévues par l'une ou l'autre 
église: les paroissiens et organismes se côtoient, édiangeiit les services, appor- 
tent de l'aide aux démunis, qu'ils soient anglicans ou catholiques. Tls parii- 
cipent à des célébrations eciin-ikniques. 

Des congrégations religieuses fiminines ont œuvré h la paroisse de Gren- 
ville. Les Filles de la Sagesse y furent prisentes de 1901 à 1966. LRs scrurs du 
Sacré-Cceur de Jésus y travaiUPrent jusqu'en 1994 et furent xemplackes, en 
1992, par deux sœurs de Sainte-Croix. 

La rkgionalisation scolaire regroupe à Grenville les écoliers de Calumet, 
Pointe-au-Chgne, Kilmar-Harrington. La paroisse doit tenir compte de cette 
réalite dans sa pastorale d'ensemble. Surtout pour 'es sacrements d'initiation 

Prëpar-ation 2 la mnfirma!ion En 1988, s'élabora un projet de Consei.1 pastoral régional. Des représen- 

1'~glisc de Grcnville. 1996. tants de ces milieux qui se regroupent' sous le nom d'équipe pastorale du 
Secteur ouest de Lachute planifient les activité des graiides célébrations, des 
soirées de ressourcement, des pèlerinages, des activités pastorale sociale. 

Les paroissiens et paroissiennes de Grenville ont entendu l'invitation de 
Mgr Gilles Cazabon et veulent ripondre et ({penser secteur, vivre secteur, en 
communion de c o m m ~ n u t ~ s ~ i ,  et demontrer ouverture, accueil à la nou- 
veauté et disposition 1 bâtir du neuP3. 

Source 
LQUISE DUMONTIER, C.S.C. 



Ide territoire de la paroisse de Saint-Aiigustin constitue un démembreinent des 
paroisses de Saint-Eustnche, de Sainte-ThPrkse et de Sainte-Scholastique. 

Quatre résidents, Pierre Filion seiiior, Pierre Fiiion junior, Josepli Desjar- 
clins senior et Jean Labelle junior s'unissent pour faire don d'un terrain, le 15 
mars 1838. Les quatre parceues de terrain : 

(...) faites de manière que lesdits terrains vis-à-vis les uns des autres et formeiit 
un tout de forme régulikre alitant que possible. (Rsdits terrains sont donnes par 
ces présentes par lesdits donateurs pour l'érection d'unc église, presbytPre et 
dépendances à être faites sur les terrains susdits, et lesdits donateurs s'obligent 
à payer titre légal de donation de ces terraiiis pour le but ci-dessus mentionné 
aussitdt qu'il y aura une oii des personnes appointées par les autoritCs com- 
pétantes polir recevoir et accepter ledit acte de doiiation. 

Le curé lean-Baptiste Saint-Germain, de Saint-Laurent, se rend dans la 
Côte Saint-Augustin pour les de comrnodo et incommodo" ((le 12 n-lai 1838) et 
iVIP Lartigue ordonne, suite à son rapport, la construction d'une kglise et d'un 
presbytère. A cette date, Saint-Augustin est une desserte. Les registres sont 
ouverts le lrr octobre 1838. C'est Cliarles-loseph Ducharine, cure de Sainte- 
Tl~érèse, qui en est le desservmc. 

Le premier mariage est celui de Pierre Filion et Isabelle Giroux. Le premier 
baptême est celui de Marie Olivine fdie de François Filiatrault et de Françoise 
Paquin. Ce démembrement de paroisse privait deiix curés, Jacques Paquin de 
Saint-Eustache et Charles-Joseph Ducliarme de Sainte-Thérèse, d'un Lion 
nombre de leurs paroissiens. 

On sait qiie les relations entre les deux hommes ne furent pas toujours tres 
bonnes. Dans des lettres de M g r  Lartigiie (du 30 novembre 1829, du 15 juiUet 
1830, (lu 25 octobre 1830 et du 5 novembre 1830), celui-ci essaie de con- 
vaincre M. Ducharme de ne pas se mtler de la division de Saint-Eustache. Faut 
dire que M. Ducharme est archiprêtre: et qu'A ce titre i l  doit s'occuper de 
toutes les paroisses de la région. Le 14 jiiiüet 1838, Ducharme se voit confier 
la conduite des travaux de construction de Saint-Augustjti. Le cure l'aquin 
avait kté cliargé de la desserte de Saint-Augustin : nîais Ic 10 septenibre 1838, 
c'est Ducharme qiii prend sa place. M. Paquin aura bien assez de se concentrer 
sur les réparations de son église apres le 14 décembre 1837. 

Mb' Lartigue donne un vicaire à M. Ducharme: M. De Sève qui s'occupera 
de la fondation de Saint-Augustin. Mais, peu de temps aprks, trouve que 
M. Ducharme lui laisse trop de liberté avec les affaires de Sainr-Augustin. Il 
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semble que l'emprunt fait par les syndics de Sailil-Augustin n'ait pas plu à 
Mgr Lartigue. Lc 22 septembre 1839, Mg décliarge hl. Ducharme de sa juridic- 
tion curiale de Saint-Augustin. Eii 1840, 224 résidents foiit une demande à 
Mu Bourgei (MF Lartigue est décédk le 19 avril 1810) pour I'trecrion de leur 
paroisse. Ils se disent menacés : ({d'être renfermks d;ins une répartition pour la 
bâtisse de l'kgiise, sacristie et presbytere de la paroisse de Saint Eustache dont 
ils ont kté demembrés.. . n 

En effet, après les kvinernents de 1837, le cure P~quin  se voit obligé dc tout 
reconstruire. ou presque. Cette fois, c'est M. Duchiirn-ie qui a commission de 
corntnodo et iricornmoclo: il préside a la réunion dirs paroissiens intéressés. JI 
lait son rapport oii il signale qu'il y a environ 250 terres et que ces habitants 
pourraient fournir à leur ciire 300 minots de blé, 50 minots d'avoine et autres 
grains. JI y eut opposition de la part de cerrains résidents qui prirent Frédérick 
E. Globensky comme porte-parole. 
Mg Bourget procede B l'krect ion de la paroisse le 18 aout 1840 : 

(...) sans iious arrtter aux réclamations faites par quelques habitants et tenan- 
ciers des côtes Sninl-Louis, Petit Brûib, Grand Saint-Charles ei Grand Cliicot 
que iious n'avons pas trouvés sufisamment fondées.. . 

Les ég/ism 

En 1839, l'arpenteur Emery F M ,  de Saiiit Eustache, vient arpenter les terrains 
donnés pour la construction de l'église et du presbytère. Le presbyttre est déjA 
construit avec sa chapelle attenante. II, y a u n  certain Ned Scott qui se trouve 
de l'autre côté du chemin de front, presque en face du presbyike. 

En 1848, il y a requête auprès de MF Bourget pour la construction d'une 
église et d'une sacristie. Il y a encore des dissidents de la Côte-du-Petit-Brulé, 
de la Côte-Saint-Louis-des-Corbeilles, de la Cote-cles-Anges et la Côte-Saint- 
Jean, mais, 1e.s pauvres, ils sont minoritaires. On él.ii: des syndics et on vote une 
répartition. Ripartition qu'on voudrait voir coinplétée en y ajoutanr les 
revenus de la fabrique. C'est la solution du curé Ci,evier qui voudrait prendre 
900 livres des revenus de la fabrique à cet effet. Mais on proteste contre cette 
pratique. De plus, les requkrants considPrent comnie dégales les nominations 
des marguilliers : 

(...) qui ont été faites en ladite paroisse tenue le ou vers le onze de mars dernier, 
parce que lesdites nominations de margiiilliers oiit t t é  faites sans le concours 
des notables" de ladite paroisse.. . 

i 46 3 Une Bg/isr se rCImiilr 



En 1857 on autorise le curé Theberge 3 voir à faire exécuter un plan de 1-1 
l'intérieur de I'égljse. Mais il faudra plusieurs annkes avant qu'on approuve le . 
plan de Victor Bourgeau. En 1867, on achetc Ur i  orgue. Les dimes sont 
dificiles à percevoir: comme daiis beaucoup de paroisses, plusieurs parois- 
siens ne peuvent payer en grains. II devront donc payer 2 S par famille. Et tous 
les célibataires de 18 ans qui travaillent en dehors de la paroisse paieroiii 1 $. 
C'est ilne directive qu'a voulu imposer MF Fabre il la majorité des paroisses de 
campagne. 

La bénédiction des cloches (le 25 septembre 1892) donne toujoiirs lieu a 
un grand concours du peuple et du clergé. On peut y trouver les noins des 
«notables» qui, par leiir parrainage, contribuent à défrayer les coûts des 
doclies et de leur insiallation. Parmi ceux-ci on trouve les noms du notaire 
Joseph Girouard,  député fédéral (1892-1896)'" et Benjamin Beauchamp, .-- 
député pro\?ncia12', le Dr Migneault de St-Benoit, le maire los. Marcotte; ~ ~ i ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ .  gglise. 
Ozias Duquet, Marcel Duquet le marguillier en charge, Einnianuel Paiement, D'ayrhs les plans de Bourgeau. 
I'hôteljer. Collection Jean-Pierre joly. 

Le premier presliytere a brûlé en 1905. C'est le curé Isidore Camille 
Rochon ( 1899- 192 1) qui  a reb% ti. 

Depuis sa fondation er jusqu'à la fondation du diocèse de Saint-JkrGme, 15 
cures se sont succédé à la tête de la cure. François-Xavier De SPve (1838-1843). 
Pierre Jérémie Crevier (1843- 185 1 ) .  Jean-Baptiste Champoux ( 1851-1856). 
Joseph Salomon 'Thkberge (1856- 1881). Joseph Edmond Clievigny ( 188 1- 
1884). Josepli Bonin (1884-1893). Pierre Arcade Laporte (1893- 1599). Jsidare 
Camille Rochon (1899-1921). Joseph Ubald Labelle (1921 -1928). Joseph 
Eiidore Charbonneau ( 1978- 1933). Léon Verschelden (1 933- 1934) Alexandre 
Bélanger (1934- 1937). Joseph Alphonse Vermette (1938- 1940). Louis-Joseph 
Gen-is ( 1940- 1944). Jean-Baptiste Ethier (1944- 1962). 

Parmi ces 13 premiers, UJI est né A Saint-Eustache, un à Saint-Janvier, delu 
à Sainte-Thérèse, u n  à Sainte-Scholastique un a Saiiite-Monique. 6 ont étudie 
au Siniinaire de Sainte-Tliérése. 

En 1962, MW Frenerte nomrilait le curé Philippe Labossière (1962- 1965). 
Et en 1965, l'abbé Jean-Paul Maisonneuve devenait curé pour une période de 
25 ans. M. Maisonneui~e était né 5 Sainte-Thértise, avait fait ses études dans le 
Séminaire de Sainte-Thkrese et il y fut professeur de 1945 à 1960. De 1950 à 
1965. il fut curé de Saint-Hermas. 11 s'est occupe de la dernière restauration de 
l'église eri 1989- 1990. 

Parmi les prêtres issus de la paroisse on rappellera le nom de Joseph 
Duquet, uii des premiers ktudiants de Charles-Josepli Ducharme, l'abbé 

Jean-Paul hiaisoiiiit.livr. 
Un qiiart de si&cle cilri. de la 
paroisse. Colleciioii Jean-Paul 
Maisonneuve. 



Fernand Proulx, Ic pére Gérard Prouh, p.b., les abbés Georges Duquer ct 

Jacques Fortier. 

Vers 1890, il y a ail moins 7 écoles à Saint-Augustin. A cette date c'est Pacifique 
NantelZR qui est inspecteur. Les institutrices Emilie CarriPre (école 
no 1)' Esculie Labelle, Adélia Charbonneau (école no 3), Malvina Meloche. 
Régina Marcotte (école no 6) sont engagees en 1892. k u r s  salaires varient de 
116 à 160 dollars. 

Le 5 septembre 1897 la commission scolaire prend une importante déci- 
sioii: (<Que la somme de onze cent cinquante piastres, dollar courant, soit 
prélevk sur la paroisse et municipalité de Saint Fugust.in afin de payer les 
institutrices et autres petites dépenses.. . » 

En 1960, la paroisse a cédé, à certaines conditions, à la Commission 
scolaire un terrain pour la construaioii d'une ér:ole de 12 classes. L'école 
Saint-Jean-Baptiste accueille les élèves du village et de la paroisse. Des annees 
plus tard l'école sera agrandie et portera le nom de Ecoie PrCs-Fleuris. Depuis, 
une autre ecole a Clé des cliamps * a dté construite pour accueillir une 
population jeune toujours grandissailte. 

En 1990, une nouvelle équipe avait la responsabilité de la paroisse. Mgr Charles 
Valois donnait à Pauline Dagenais, c.s.c., Ic mandat de responsable de la 
paroisse. Les sœurs de Sain te-Croix, prksentes dalis la paroissc depuis 1934, 
logeaient dorénavant au presbytère et assuraient l'accueil et l'animation. Corn- 
inençait alors cette période de paroisse sans curé-prttre : un pr@tre de c o r n u -  
nauté viendrai[ pour le service ministériel sacerdotal. Les prêtres Claude 
Masicotte, Guy Brazeau, Yvon Métras et Pierre Filion, ce dernier toujours au 
poste, assument a tour de r81e le ministère comme prktre de communauté ou 
de secteiir. 

Dès 1992, s'kbauche uil travail en secteur : d'abord 4 paroisses avec Saint- 
Benoir, Sainte-Monique et Sainte-Scholastique, puis sans Saint-Benoh, et, 
depuis 1999, seulement avec Sainte-Scholastique. 

Avec la responsable, Michelle C. Grignon, en 1999, Lorraine Rooke, depuis 
octobre 2000 et le prktre, une  agente de pastorale paroissiale et un agent de 
pastorale scolaire forment l'équipe mandatee pour le secteur. Des équipes de 



bçnevoles collaborent pour l'initiation clirétienne, la préparation aux sacre- 
tnents, la v i e  liturgique, de in@rne qu'à l'accompagnement spirituel apporte 
nilx riialades. 

L'équipe du secteur s'applique a développer les grands axes de la vie 
chrétienne en investissant non seulement pour la foi et la cklébration mais 
pour devenir de plus en plus uiie communauté qui accueille, fraternise et 
s'engage dans son rnilieu, cela par l'appui aux projets commiinauîaires 
de toutes sortes, en particulier auprès des jeunes, des démunis et des 
appauvris. 

La paroisse de Saint-Janvier est un démembrement de Sainte-Thérèse, alors 
que M. Charles-Josepli Ducharme est curé de cate paroisse. Le démeinbre- 
ment se fait en 1845, à la fin de la cure de M. Ducharme. Les paroissiens du 
I( pays fin )) trouvent de plus ei-i plus dificile de se rendre à I'kglise de Sainte- 
Thérèse par le chemin de la grande ligne. 

Un important regroupement de colons s'est installé autour de la rivikre 
Sainte-Marie. Le viOage se développe près de la riviére. Les colons du sud et de 
Sainte-Anne-des-Plainfs s'enfoncent dalis le territoire parce que les bonnes 
terres se font plus rares. Une vingtaine d'années plus tard (1868), Antoine 
Labelle, curé de Saint-JCrGme, s'enfoncera encore plus avant dans les Lau- 
rentides avec ses colons pour la inême raison. La terre promise aux: Canadiens, 
français et catholiques, se trouve au Nord. 

Pour remplacer une chapelle de mission, on entreprend en 1861 la 
mnsrrucrion de l'église acziielle: elle est l'wuvre d'Isidore Legadt, un batisseur 
d'églises de la région de Montréal, dYapr2s les plans de Uourgeaii et Leprohon. 
Elle s'impose par la piireté de ses lignes et I'elégance de son clocher. 

Le presbytère sera construit en 1904. Il valait la peine d'attendre tout ce 
temps car l'édifice est majestuen.. . Malheureusement, on en viendra à décider 
de sa destruction. 

Depuis toujours, les paroissiens n'ont cessé d'investir dans ces monuments 
qui sont le signe de leur unité paroissiale. En 1915, les architectes Gauthier et 
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Daoust présentent des plans de restauration qui stiiit aussitôt approiivés. La 
derniére restaura tioii coïncide avec les fêtes du 1 5Cic anniversaire. 

Quinze curés se succèdent à la tête de la paroisse dr: la fondation à la création 
du diocèse de Saint-JkrOme. Le dernier, nomn-ié par Me ~aul-Émile Léger le 
22 avril 1951, est l'abbé Misaël Jodoin. 

L'abbé Léopold Ladouceur, vice-supérieur du séminaire de Saiiite-Tliérbe, 
est le premier cure nomnié par I'evtque de Saint-Jerome, le 8 septembre 
1955. LES autres curés noinmks par Mgr Frcnette et ses successeurs sont 
M. Gaston Pageau, Charles-Édouard Leveillé, Feriiarid Proulx, Jacques Fortier. 

Le curé en poste en 1999 est M. le chanoine Claude Charron, nornrnk le 
1" aout 1993. 

Depuis les premières écoles de rang. en passant par celles animées par les 
sœurs du Sacré-Cœur de JCsus, durant 50 ans, Saint-Janvier a toujours voulu 
offrir h sa popidation le meilleur de I'enseignetnent au niveau primaire. La 
paroisse fut toujours présente cette éducation, par ses curés, par ses synclics, 
par ses religieuses et maintenan t par ses animateurs de pasrorale scolaire. 1 100 
jeunes peuvent compter aujourdhui sur trois 6colc:s primaires: A u  Quatre- 
Vents, A L'Unisson, De la Croisée-des-Charnps, 

Lt  projet de  l'aéroport de Mirabel a marqué la \ le paroissiale. On peut par- 
ler d'avant et d'après l'aéroport. Le couloir akrien dessiné par Ottawa a 
bloqué le développement résidentiel alors que des territoires sont rétrocédés 
aux residents et institiitions civiles. Dans le sillage de ce mégaprojet, 
Saint-Jaiivier a vécu au rythme des promesses, de quelques rkalisations et de 
quelques deceptions. Les rèves utopistes des planificateurs lie se sont pas 
rkalises. 

Le cimetière ayaiit appartenu au fédéral durant quelques années et 

revendu plus tard a la paroisse est l'exemple le pliis significatif de ce grand 
dérangement. 

Suit un développement domiciliaire qui ne s'est pas arrétF depuis. La cons- 
truction des kcoles priinaires est venue offrir les services de l'éducation à. une 
nouvelle population, plus jeune, souvent sans liens avec les résidents de soii- 
Che. èam4Lioration du transport nord-sud   auto bu.^, train jusqu'l Blainville, 



autoroute 15) a également contribué l modifier le tissu social de la paroisse. 
Des usines reliées A I'avionnerie ont attiré une inaiil-d'œuvre spécialisée. La 
prosiiniti. dc deux cégeps fait de Saint-Janvier un territoire résidentiel 
recherché. 

On passe d'une paroisse rurale ou semi-rurale 9 une paroisse urbaine. Les 
jeunes couples s'instalent. Et commetice une pratique sacramentelle pour les 
passages: baptémes, confirmations, premières communions funérailles et 
mariages. C'est une nou\~eUe mentalité qui s'iiistalle. II y a deux solidarités : les 
anciens de Saint-Janvier et les nouvelles familles. 

Pour la population, le cure et ses activités pastorales (à l'église, à I'6colc et 
ailleurs) devientient des ccsacrements>i de la Foi. Le Celitre de déparinage 
devient le sacrement de la présence chretienne sur ce i-iouveau territoire. Les 
pauvres de Saint-Janvier sont dépannés: le Christ est présent. C'est le béné- 
volat (prés de 60 personnes sont impliquées dans le Ceiitre de depannage) qui 
devient le signe de la Cllarite. 

Suiril-Januier, rine ZgIise qui ques~io~rn~ 

La paroisse est active, elle n'a pas de probl2mes Financiers. Son église est dans 
un état remarquable. On est kzonné de constater que les paroissiens n'ont 
jamais perniis que leurs monuIiicIirs soient abimés par le temps. Ils ont 
consacre des sommes surprenantes à la construction, la réparation, la restaii- 
ration de leur église depuis plus de 150 ans. L'esprit de communauté vjt dans 
ce inonilment d'une grande élégance. 

Saint- Janvier est une église solidaire de l'Église diocesaine de Saint- Jérôme. 
Elle a connu six pasteurs issus de cette Église: ils ont tous vécii leur respon- 
sabilité en communion avec les kvtques, et la réception qii'ils ont faite à 
Mp Cambon est dans le méme esprit. Ils ont éré appuyPs par un inïcat qui a 
pris uiie place de plus en grande dans la pastorale. 

Cette pastorale est soutenue par des organisations de divers types. Les unes 
se rattachent p l u  directement à la pastorale institutionnelle : les marguilliers, 
les animateurs de pastorale, la pasrorde de mariage. le comité de liturgie, le 
comité de préparation a u x  Sacrements, Ic comité du Baptsine, le comité 
consultatif du cirnetikre, la chorale, les bénévoles l'accueil et au secrerariat, le 
Club des leunes, les Servants de Messe, le comité d'apostolat. Les autres SOI) t 
(le type social: le ComitE de Dépannage, les Chevaliers de Colomb, le Cercle 
des Fermières. Les industriels et les commerçants de la paroisse participent à 
certaines activit es communautaires. 

Sûiiit-Janvier. Premières 
coinmunions, le 72 mai 1995. 
an nke du 1 5OC anniversaire. 
ALI cenire, le chanoine 
Claiide Cliarron. 

i 

Église de Sainr-janvier. D'aprts 
Ics plans de Bourgeau. 
Colleciion lean-Pierre joly. 
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Les nouveaux rksidanfs, de jeunes lamilies avec des enfants d'ige scolaire, 
fréquentent I'église pour les moments de passage: naissance, première 
communion, confirmation, mariage. funérailles. En 1998, la paroisse a présidé 
à 1 14 baptêmes, 123 confirinations, 15 1 premiercs coinmunions, 36 funé- 
railles, 39 inhumations et 14 mariages. Toutes ces cérémonies faites à I'église 
font l'objet d'une prkparation catechétique. 

Soirrce 
CHANOINE CLAUDE CHARRON, administrateur paroissial 

Ckglise de Saiiit-Placide surplombe le lac des Deux-Montagnes depuis 1852. 
C'est en 1849 qu'Adklaïde Paquette donne le terrain pour la construction de 
I'kglise, la sacristie, le premier presbytère et le cirrietiére. Les paroissiens, en 
compagnie des curés et Fidklcs des paroisses avoisinantes, assistent A la céré- 
nionie solenneUe d'inauguration de l'église le lti janvier 1852. Au m@me 
moment que s'élève I'église, soit entre 1850 et 1852, les premieres maisons, qui 
formeront le noyaii villageois, se construisent. Saint-Placide est alors un vaste 
chantier. 

Très tôt, le clocher apparaît comme un probleme. Ceau s'infiltre à cet endroit 
et cause des dégârs. D'autre part, les curés successifs constatent la iriauvaise 
qualitk de la coiistruction du presbytire. C'est aiiisi qu'en 1894, la Fabrique 
décide d'enr reprendre la constructioii d'un nouveau presb ytere, de brique 
celui-là; et qu'au début du xxc siecle on remplace le clocher pour y installer 
une flèche tr2s élande. 

En 1916, on perce une rue en facc de I'église. En 1930, pour des raisons de 
santé publique, le cimetihe, qui était dans la pente face à I'6glise. est déplacé 
A I'extkieur du village. 

Le décor i17lerieu1. I/C l>g/i\r 

Église Saint-Placidc. 
El1 1850, tout l'effort financier de la communaut~  est inis dans la construction 

Colleciion lean-Pierre Ioly. 
de la place de l'église. Le mobilier et la décoration iiitérieure doivent attendre. 
Cela se fera petit à petit. En 1915, le peintre-decorateiir d'église T.-X. Renaud 



est engagk pour réaliser eles peintures et les décorationsi). Ce décor esr 
malheureusement disparu. 

Lns puroiaie~ls 

13' O'Leary en est un exemple. En 19 17, il paie une partie importante de Saint-Placide. 

l'orgue Casavnilt qui est toujours en fonction. Interieur de I'kglise. 

Depuis sa fondation, la population de la paroisse est restée relativement 
stable et le territoire est toujours agricole. Malgre les changements apportés au 
fil des annkes au site de l'église, cet endroit fait toujours le plaisir des prome- 
neurs puisqu'il offre toiijours une vue exceptionnelie. 

Les 1500 rksidants du bout du lac des Delu;-Montagnes à Saint-Placide sont 
pour une bonne part originaires de cet endroit. Les autres étant de Montréal ou 
des environs. S'ajoutent durant la piriode estivale un nombre équivalent de gens 
venant apprecier la beUe nature et le paysage impressionnant. 

Rencontrer ces gens, c'est découvrir leur accueil, leur joie de vivre 
paisibleinent, leur ouverture aux autres et a l'environnement. Us en sont fiers. 
D'où leur goiit de conserver leur milieu accuedlant, sain et plein dc vie. 
Cela leur permet de s'y engager avec ceiir. De plus, souvent les mêmes 
personnes se retrouvent au service de la iilunicipalité ct de la paroisse. Ils 
s'appliquent à bârjr des projets pouvant rassembler périodiquement toute la 
communauté. 

11 y a longtemps qu'ils ont un Consed de Pastorale et iine chorale dyna- 
inique. Nous retrouvons d'autres personnes tiavaillanr au srcritariat. i 
l'accueil pour la visite des lieux, i la catkchése préparatoire aiui sacrements des 
Jeunes, à la liturgie du dimanclie et de la seinaine. Nonlbreux sont ceux qui 
~'impliquetit bénévoleineilt pour la communauté. 

L'éte, lors d'kvénement s comme les iiiaringes, les anniversaires, les hné- Celebrarion 
rades, les fêtes coinmunaiitaires, les gens viennent de partout. Ils sont heureux de 1, dwdnt l e  
de montrer leur églisc, de participer aux projets et aux festivités. presbytere en 1993. 
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En 2002, ils fêteront leur 150 ans d'existence. Ils feicront la vie de la 
paroisse dont ils sont les véritables artisans. 

Desirani reconnaître les mérites du lieutenant Lacorne, on lui avait donné un 
territoire assez étendu au nord de la seigneurie d.e Terrebonne. Le 15 sep- 
tembre 1774, celui-ci prend possession de la seigneurie de Terrebonne et de 
son augnientation Des Plaines. Ei-i 1753, Lacorne fait l'acquisition d'une autre 
partie du  territoire au nord de sa proprieté Des Plaines à laquelle il donne soli 

nom. C'est dans cette partie de territoire que se situent New Glasgow et New 
I'aisley. Le nom de New Paisley disignait un centre de colonisation com- 
portant les quatre concessions de Paisley devenues aujourd'liui la 1" rue, la 
2e, la route 158 et la 4' rue. 

Après le décès du Sieur de La Corne, en 1762, la. seigneurie de Terreborme 
et son augmentation (nom donné aux territoires qui s'ajoutent à une sei- 
gneurie déjà existante) passent aux niains de différents propriktaires. Eiifui, eri 

1832, Joseph Masson devient le dernier seigneur de Terrebonne. Sa veuve, 
Geneviève-Sophie Rayinoiid, administrera la seigneurie jusqu'ii son décts en 
1882, marquant ainsi la fin du  régime seigneurial i i  Terrebonne. 

Arriuec. des 1rlrrndai.s 

Dans les années 1820- 1830, plusieurs duaines de milliers d'Irlandais aban- 
donnent I'irlande ravagCe par les famines répétitives tout en se Libérant égaie- 
ment de la répressioti politique sysrématique exercée par les conquérants 
anglais. Ils se soni naturellement dirigés vers l'Amérique du Nord brit.annique. 
Les immigrants ont débarqué dans les ports de Québec et de Montreal amnt 
de poursuivre leur exil plus avant vers le 1-Iaut-Canada ou les États-unis. 
D'autres s'implantent dans le Bas-Canada et colonisent differentes régions 
t eks  l'Estrie, Les Laurentides, Lanaudière et 1'Outa.ouais. 

Dans la région des Laurentides, ils s'instailent. entre autres, à I'arriére de 
Saint-Jérôme, dans les cantons de Kilkenny et d'Abercrombie. Dans les envi- 
rons immédiats de New Glasgow, les Irlandais occupent les terres bordnilt la 
rivière Jordan, dans la seigneurie de Terreboiine, augmentation de hcorne. 



Selon un docilment datant de 1859, les deux tiers des paroissiens de Sainte- 
Sophie sont alors irlandais. 

Dans les premières années, New Glasgow et New Paisley sont sous la tutelle de 
la paroisse Sainte-Anne-des-Plaines. En 1841, les catholiques de langue 
anglaise demandent a l'évêque de garder le curé Blyth sa cure de Sainte- 
Anne, invoquant le grand nombre d'anglophones à New Glasgow et à New 
Paisley. Quelques années plus tard, en 1648, le curP de la paroisse de Saint- 
Jérôme, Georges Tliibault, prend en cliarge les deux missions. 

Le 20 juillet 1848, la veuve du seigneur Joseph Masson, seigneuresse de 
Terrebon.ne, fait donation entre vifs à la Congrégation catliolique de New 
Glasgow et de New Paisley, dans sa seigneurie de Lacortie, d'un certain terrain 
situé audit lieu de New Paisley. Cette donation s'effectue aux conditions 
suimntes : 

1. Qu'une église ou chapelie catholique soit construite sur le terrain donné, 
sous trois ans A partir de ce jour. En cas de destruction, eue devra être 
reconstruite sinon la donation sera annulke. Cette église devait $ire 
dénommée Sophie en son honneur et on devait y ajouter le nom de 
Lacorne en l'honneur du lieutenant défunt. 

2. Qu'une messe basse de requiem pour monsieur Masson soit dite tous les 
ans à perpkhité, à compter du 15 mai qui suivra l'époque oh on aura 
commencé l'exercice du culte religieux dans ladite église ou chapelie. 

Une chapelle de 18 m sur 9 rn est rapidement érigée entre 1848 et 1850. 
Cette même année a lieu la bénédiction de la chapelle. Mpr Jolin Charles 
Pruice, lors de sa visite pastorale en 1851, ét.ablit Sainte-Sophie en paroisse. 
L'krection canonique remonte au 8 mars 1862. 

Le 20 juin 1862, à la suite d'une requête des paroissiens de Sainte-Sophie 
demandant la pertnission de construire une riauvelle église et sacristie. 
l'évêque dépéche sur les lieux son enquêteur ecclisiastique, monsieur le cha- 
noine Hippolpe Moreau. Celui-ci déclare dans son pxoc2s-verbal: 

l'ai reglé que la nouvelle église sera placte sur le terrairi actuel de la Fabrique en 
avant de la cliapeiie actuelle, la façade sur la rue Masson, ou Grand Chemin, 
qu'elle aurait 1 12 pieds (34 rn) en longueur, 50 pieds ( 1  5 in) en largeur, mesure 
aiiglaise et prise à I'interieur des murs. que la hauteur des murs seraii d'environ 
30 pieds (9 rn) au-dessus des lambourdes; que la sacristie placée en arriére aura 
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30 pieds (9 m) par 24 pieds (7 m) h I'intbrieur avec: une hauteur d'au moins 17 
pieds (3,65 m) enire les deux planchers, que le tour serait en pierre (. . .). 

Les plans de l'iglise (5 planches) datés du 12 novzmbre 1864 soiit signés par 
J.C. Auger. En 1865, le contrat de construction est doiiné à Léo Baptiste Ethier 
de Saini-Lin et le sous-contracteur est 1. Ernimuit de Sainte-Sopliie. Les travaux 
commencés le 29 septembre 1865 sont terminés vers la h de 1867. De style 
néo-roman, l'église est très belle. La voûte représentant Lin ciel étoilé et 
enjolivée de n~ultiples ornements a kt4 peinte en 1891 par J. Ed. ivleloclic. 

Deux magnifiques tableaux, peints par Henry Carey, en 1880, ornent le 
sanctuaire de chaque côte du maftre-autel. Tout invite au recueillement et a la 
priére. Les stations d u  cheniin de la croix, érigé le 1.0 novembre 1893, ont été 
offertes par différentes familles de la paroisse d'alors. On peut lire leurs noms 
au bas de chaque station. 

Après les changements apportés 2 l a  liturgie par le concile Vatican 11, la 
chaire a et6 enlevée (seul l'abat-voix a été laissi en place) aiiisi que  les deux 
autels latéraux. On s'est s e M  de la chaire pour faire le pied de l'autel où Son 
dit la messe et pour construire l'ainbon, ce qui confère 21 ces derniers le m@me 
style qu'A l'autel principal. 

De 185 1 jusqu'à la crkation du diocèse de Saint-Jkrbme, Sairize-Sophie compta 
19 curés, le dernier étant M. Armand Sabourin. MF Émilien Frenette nomma 
MM. 1. Moreau, L. Godbout et Vianney Dupri. Ont succkdé à celui-ci, de 1974 
a 1980, MM. lean-Claude Bélanger, Pierre Groëneri et le père Reid. En 1980, 
considérant la pénurie de pr@tres disponibles pour le service paroissial, 
kip Charles Valois nonirna swur Denise Thibodeau, C.S.C.~~, agent de pastorale 
responsable de la paroisse et l'autorisa à tenir les registres authentifiés au nom 
de la Fabrique de la paroisse Sainte-Sophie. II nonuna aussi cotnme prêtre de 
communauté M. Donat Roimefi. 

Ont succédé 21 celui-ci le pPre Léon Zipfel, s.j., M.M. Yvon Aubry et Ghislain 
Julien, ce dernier étant encore en fonction. En avril 1983, en vertu d'un indulr 
2I lui concede et suite à une demande des membres du comité des baptêmes, 
Mv Valois accorde à swur Denise la faculte de célébrer les baptêmes solennels 
dans la paroisse Sainte-Sophie. 

Sœur Denise se retidit vite compte de l'knormité de la tâche et, en bonne 
responsable, elle forma diffkrents coniités de bénivoles pour l'aider: pastorale 
paroissiale et scolaire, liturgie, prkparation aux d.ifférents sacrements, pré- 



posCes ii l'ouvroir, etc. Vin@ ans plus tard,  sceur Denise est toujours en 
fonction et les comités sont toujoius accifs. Les efforts déployés par sœur 
Denise ont porté fruit : un grand ilombre de paroissiens et paroissiennes sont 
véritablement engagés dans la bonne marche de la paroisse. 

Le presliytkre aurait été construit en 1876. 11 a été rénové en octobre 1980. 
Entre autres choses, il a perdu sa galerie qui lui donnait tout son charme. 

Au fi1 des ans, d'autres lieux de prière se sont ouverts dans la paroisse. En 
1947, M. Édouard Larnarche bâtit une petite chapelle qu'il dédia à sainte Anne 
pour tes résidents et les villégiateurs du secteur du Lac Alouette. Au début de 
la saison estivale, on y cliaiitait la messe en plein a k  sur le roc oii est présen- 
tement batie la chapelle actuelle. La chapelle Saint-Josepli du Lac Brière fut 
M i e  en 1946, par M. David Brière. Les deux cliapeiles sont desservies par 
Mrr Rolaiid Guindon. 

Au cours des aimées s'ouvrit d'abord le 29 avril 1972 la Maison de priércs 
de Bitlianie, fondée et djrigée par sœur Louise Léger, c.s.c., et plus tard, le 
3 septembre 1989, le Centre Soleil Levant, centre de formatioti à la 
connaissance de soi dont hl. l'abbé Gliislain julien est le fondateur et 
responsable. 

Aprks la fermeture des icolcs de rang, les élèves du cours primaire ont été 
regroupés à l'école Jean-Moreau, ouverte eii 1957. L'école étant devenue trop 
petite poux recevoir les enfants des nombreuses jeunes fan-iillcs nouvelienient 
implantées dans la paroisse, l'École Joli-Bois fut construite en 1995. 

Comme toute bonne chose a une h, m u r  Deiiise a prévenu les paroissiens 
qu'elle quitterait la paroisse le 3 1 juillet 2000. M. Ghislain Julien termina son 
mandat de prgtre de cornmunaut4 h la méme date. 

La paroisse entra alors dans une période de transition. Elle est jumelée à la 
paroisse Saint -Antoine, depuis le 1" août 2000. 
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Une nouvelle équipe pastorale, en service dans les deux paroisses, établira 
alors les modalités de la collaboration necessaire pour offrir le meilleur service 
pastoral possible. 

M. Guy Guindon, curé de la paroisse Saint-Antoine, est le prktre modéra- 
teur de cette équipe et M. Jean Dion, prétre collaborateur, dessert la paroisse 
pour le ministère presbytéral. 

La fondation de la paroisse de Sainte-Adèle, con-ime celle de tant de nos 
paroisses de la fin di] xixC siècle, résulte d'une passioti et d'une mystique, celies 
de la colonisation. Dans la région, c'est I'lionorable Augustiri-Norbert Morin 
(1803- 1865) qui les incarna. 

Ce journaliste efficace, cet avocat instruit, créateur de la faculté de droit de 
1'Universitk Laval, juge, politicien engage, d6puté presque toute sa vie, qui était 
Orateur de la Chanibre quand le parlement de Montréal a été brûié, qu i  a kré 
deux fois premier ministre du Canada-Uni, d'abord avec Francis Hincks 
(1851) puis avec Sir Alan ÏbIacNali (1853), est le fondateur de Sainte-Adéle. 

II semble que c'est en 1842 et 1843 que 1'Hanorabte Augustin-Norbert 
Morin, de la région de Saint-Hyacinthe, ait vu dans les Cantons d u  Nord un 
territoire de colonisaiion. I l  était dors commissaire des Terres de la Couronne 
dans le gouvernement Baldwin-Lafontaine. 

Sur une période de 20 ans, il acquit ou reçut des territoires immenses dans 
la région, dans les cantons Abercromby, Morin ei Mlentworth, et s'engagea 
dans le graiid Euvre de la colonisation. JI attribua ainsi une bonne partie de 
ses terres A des colons qu'il aima et encouragea tout au long de la création de 
ce qu'on appela d'abord Morinville sur les terres de I'iJlust~e Iiomme politique. 
Un peu sur lc modèle des seigneuries, il fit bâtir U I I  moulin et assura l'infra- 
structure nécessaire à la vie de la nouvelle commuiiaut~. 

de trés grande foi qu'était M. Morin coiisidérait que la pratique 
religieuse était essentieue à l'épanouissement et à l'encadrement de cette 
population. Il fit, malgré l'exigence de ses fonctions politiques, toutes les 
demarches nécessaires aiiprès de MF Bourget, évêque de Montréal, pour qu'il 



érige une  Missioii. Ce que cet évêque, gagne ?i I'cruvre de la colonisation, fit 
dPs le 22 septembre 1846 dans le canton Abercroniby. 

Des difficultés économiques habituelles dans le cadre misirable de toute 
nouveUe implantation colonisatrice ne permettaient pas de bâtir immédiate- 
ment une cliapelle. L'Honorable Norbert Morin et son épouse Adde Raymond 
niirent donc leur maison à la disposition de M. Georges-Amable Thibault, 
curé de Saint-Jérbme, qui devait ajouter a la tache du clergé cle sa paroisse 
l'obligation d'assurer aux quinze jours, en alternance avec la Mission de Saint- 
Saiiveur, les offices du culte. 

L'érection d'une chapelie de bois fut réaliske en 1852 sur un grand terrain 
doiiné par le fondateur de Saiiite-Adde. C'est pour souligner cette générosité 
que la paroisse porte le nom de niadame Morin, Adèle Raymond. Le premier 
curé nommé par I'évPqiie de Montréal fiit M. Éphrem Thérien. 

Le premier enfant baptise dans la grande paroisse de Sainte-Adélc apparaît 
au regist.re officiel le 5 iiovembre 1852: c'est Marie Adéle Miron. 

Le 1" janvier 1853, M. le Curé Thérien binit la nouveUc chapelle. Le 
6 fduier, la communauté paroissiale procede à l'élection de ses marguilliers. 
Ironie politique surprenante, dans le monde de hl. Morin, sans doute le plus 
grand juriste de l'époque, ce vote devait êtrc invalidé parce qu'il précédait 
l'érection canoniqiie officielle de la paroisse. Ce document officiel d'irection 
canonique ne devait être remis à la paroisse et A ses commettants par 
Mgr Boi~rget, de ses propres mains, que  le 18 juillet 1854. 

Mais la population de Sainte-Adèle a toujours tenu la dispute juridique et 
protocolaire conime secondaire. La date de fondation est demeurée pour elle 
la vraie, celle de 1852. 

Lorsque Mg  Paul Bnicbési devint évêque de Montréal, il hilit la dicision 
suivante, le 29 septembre 1897: «la dbsigiiation du Titulaire de l'église ayant 
été invalide quand la paroisse appelée vulgairement Sain te- Adéle bit érigke 
canoniqiiement, nous décrétons que  l'Immaculée Conception sera desormais 
le titre liturgique de la susdite église sans que rien ne soit changé en ce qui 
iiiiiici-iic le nom civil de la localitéii. 

O11 a prétendu que cette décision reposait sur le fait qu'on n'était plus 
certain qu'il existât une sainte de ce nom. En 1913, MW Bruchhi faisait 
parveriir la précision suivante a la paroisse: ({Ayant reconnu que le nom de  
Sainte-Adkle n'est que le diminutif de Sainte-Adélaïde, nous réglons quç 

Église de Sainte-AdPle. 
Toile de Normand 1-Iuoi 
iiiiiiul8e «Messe de Minuit M. 
Plioto Michel Forge!. 

L'eglise ds Saintc-Adde cri iSj.2. 

Toile d'Isabelle Forget. 
Photo Michel Forget. 



désormais !a fête titulaire de l'église sera célébrkc non pas le huit décembre, 

L'église de Sainte-Adkle en 1999. 

comme la chose a été décidée déjà, mais le douze décembre, jour de la féte de 
Sainte-Adélaïde. a Cetre lettre fut kcrite plus précist~nent le 19 juin 1913. 

Aussi, Mu Einilien Frenette, premier év@que du diocése de Saint-JérGme 
fondé en 1951, a fait procider à des recherclies: la mere de saint Bernard de 
Clairvaux s'appelait Adele et avait kté caiioiiiséc. Cette découver te perniit ii 
MF Frenette de rktablir iiotre paroisse dans son noni d'origine par un décret 
du lc' octobre 1969. La fête de la patronne de la paroisse serait donc ctlébrée 
chaque année le 4 avril. 

Les anciens se rappellent peut-être que la magni.fique chapelie, rattachée 
canoniquement à la paroisse, siiuke sur le Cliemin Péladeau prks de I'aticieilne 
gare de chemin de fer qu'a animé durant tant d'atiiiées la nombreuse clientèle 
d u  P'tit Train du Nord, portait le nom de Saint-Aniitole. C'est pour honorer 
la mémoire du fils de sainte Adde que Mv Frenette a changé son nom pour 
celui de chapelle Saint-Bernard. 

Face A cet incroyable inibroglio, les marguilliers de la paroisse, sur la 
recommandation des membres du Coinite des fêtes d u  150' anniversaire de la 
paroisse (2002), ont demandé à Mgr Gilles Cambon à la fin de l'an 2000 de 
clarifier la situation. Ce dernier a répondu favorablement 1 cette deinande en 
faisant parvenir le décret suivant en date du 16 janvier 2001 : 

Photo Michel Forget. le. soussigné, évCque de Sauit-JkrBme, aprés avoir duincnt vkrifié auprès du 
Prieur de la Trappe d'Oka pour une certitude absolue, que Sainte Adele n'est en 
rien associée ii Sainte Aleth, mère de Saint-Rernard,je décrète que désormais, la 
titulaire et la patronne de la paroisse concernke portera le nom de Sainte Adkle, 
Abbesse. Don.ne A I'évéché de Saint-Jérôme, l e  seize janvier deux inille un. 

Saitite Adéle, abbesse, avait étP désigiiée au tout début de la Mission 
Sainte-Adkle par MF Bourget, en 1846. 

La paroisse actuelle de Sainte-Adèle présente des car;ictéristiques intéressantes. 
Selon le dernier recensement, Statistique Canada fixe la population résidente 
dans le territoire juridictionnel de la paroisse Sainïe-Adèle, en 1996, à 5837 
personnes, 3015 femmes et 2832 hommes. La ripartition par ige est la 
suivante : de la naissance à 29 ans : 30 % ; de 30 ans B 59 atis : 46 % ; de 60 à 74 
ails : 17 % el 75 ans et plus, 7 %. 
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Cette population s'est enrichie dc quelque trois cents personnes venues de 
pays étrangers: 85 viennent de France, 35 de la Suisse, 20 de la Belgique, d u  
Chili ou des Étais-unis. 

Le français est la langue maternelle de 5145 personnes, 370 ont l'anglais 
comme langue maternelle, 160 personnes ont une autre langue maternelle; 
3350 personnes déclarent Otre bilingues, 2330 personnes se disent unilingues 
françaises, 75 personnes sont unilingues anglaises et 25 personnes ne coniiais- 
sent aucune des langues oficielles d u  pays. Majoritaircment, les gens occupent 
une des 1650 maisons dont ils sont propridtaires. Le nombre de logis occupes 
en location est de 1015. 

Les champs traditionnels de travail sont rattachés à I'hbtellerie, à la restau- 
ration, au domaine touristique, à l'entretien paysager, a la rénovation et A la 
construction. Se sont ajoutées les iiouveiies orienrations du multi média, de la 
haute technologie, de l'Interne& et de divers doniaines de travail autonome. 

Selon Statistique Canada, la scolarité de la population se répartit ainsi: 
mains de neuf ans d'études, 660 personnes. De 9 à 13 ans d'itudes générales, 
1605 personnes. Ayant un dipl6me ou un certificat de niétier, 285 persoiines. 
Autres études supérieures non universitair~, 1 170 personnes. Études universi- 
taires, 1 190 personnes. 

Un comité de paroissiens et de paroissiennes s'est formé, tradition oblige, pour 
feter dignement I'kvénemenr du cent cinquantieme anniversaire de la fonda- 
tion de ta Paroisse en 2002. hns i  continuera une tradition de Tier~k et de 
rcsponsabjlité. 

On a soulignk le 75' ailniversaire de la paroisse en 1927 en krigeant la croix 
illuminée qui domine et caractbrise la région, et en offrant à la population le 
volume de l'abbi Langelin-Lacroix : Histoire de la Paroisse de Sairite-Adéle. On 
ri ftte les cent ans en 1952 eil intronisant la très belle église actiielle qu'on a 
derniermerit remise en vdeur et illuminPe pour en souligrier la beauté. 

Le 125' anniversaire en 1977 a kt6 niarqiié par de grandes célébrations 
échelonnées sur toute l'année. Pour le 135' anniversaire, en 1987, on a procédé 
au grand ménage de l'église grice A la collaboration de nonlbrewi bénkvolcs. 
L'bglise s'est enrichie d'iine œuvre monumentale: Mirrale de In paix. Une 
citation de I'arriste de réputation internationale, madame Mariette Rousseau 
Vermette. C'est kgalement en cene année d u  135' anniversaire que le Conseil 
de Fabrique a été doté de son premier prksident laïque, M. Jean-Paul Tessier. 



On a eiifin souligne le 145'anniversaire de la Paroisse en 1997, en rknovant 
complètement le presbytère et le sous-sol de l'église. Celui-ci devient utie 
magnifique saHe wmnlunautaire qui a été baptisk poétiquement: Les Jardins 
sous la Nef. 

On a donc l'intention de féter dignement le cent cinquantième anniver- 
saire avec la population desservie par nos deux cliapelies : Tris-Saint -Nomde- 
Jésus (lac Miilette), et Saint-Berliard, ainsi qu'avec nos paroisses filles: la 
paroisse Saint-Josepli érigée en 1918 dans le secteii:r de résidence de 1'Hono- 
rable Morin et la paroisse Saint-Norbert de VA-Morin érigée en 1925. 

So ii ixe 
MI(:HEL FORCET, prétre, curé 

Le territoire que Mg' Ignace Bourget intégra dans la paroisse de Saint-Sauveur 
en 1854 était compris en partie dans I'augmentat-ion de la seigneurie de la 
rivière du Chêne et en partie dalis celle de Dew-hfontagnes30. 

Ni la foret ni les montagnes n'avaient. empèché des colons de prendre la 
route, hache au dos, pour tenter de trouver un espace pour y construire leur 
cabane. Ils sennicrit de Saint-Jérbme, de Saint-Eustache, de Sainte-Rose, de  
Sainte-Scholastique, de Saint-Hermas, de Saint-Janvier et de Sainte-J'hérese. 
Après les troubles de 1837-1838, ils se firent plus nombreux: les Desjardins, les 
Paradis, Guindon, Paquin, Raymond, Demers, Fournier, Filioii, Pagé, Goyer, 
Alary, Filiatrault, Clout,ier, Malhieu, Paquette, Forget, Beaulne, Saint-Denis, 
Bélanger, Laurin, Constantineau. 

Saint-Jérôme restait le lieu de culte le plus important. Mais quel voyage 
p0u.r y amener les nou\leau-nés sur les fonts bapti:;maux, les morts pour les 
funérailles et les jeunes couples pour In bénidictjon nuptiale! A partir cle 
1846, Sainte-Adele compte des inscriptions a son registre. On parle, a partir de 
1852, de la mission de la Circoncision dessenie par le curé Thjbaidt de Saint- 
Jérôme, remplacé par l'abbé Éphrem Thérien de Sainte-Adkle. 

Me Ignace Bourget avait établi iine socidte de Colonisation. Et il pouvait 
compter, A Qukbec sur les députés de Terrebonne, L~uis-Iiippoly-te Lafontaine, 
Augustin-Norbert Morin, et même Gédéon-Mélasippe Prévost qu i  fit trébucher 
Morin à la surprise de plusieurs (1854). Ce Nord s'ouvrait à la vie. 



L'heori GÉofio~ M~ATIER. Le 14 août 1853, arrive le premier cure desservant: 
Julieii-Gédéon FZ'azier ( 1853-1856). La chapelle est constmite, les marguilliers 
sont Plus, grâce à l'implication des deux desservants qui ont préparé la voie à 
son apostolat. 

Dès 1854, on cumpie IO1  baptémes, 10 mariages et 35 sepulturcs. La vie 
paroissiale est en marche. L'appeiiation missi or^ de la Circoncision, premier 
noin donné par l'évêque de Montréal, est rcmplacke, lors du décret de I'krec- 
lion canonique, donnP le 10 février 1854, par ceUe de Paroisse Saitit-Sa~rveur. 

L'ABBE JEAN-BAPTISTE LEMONDE. M. Lemonde (1  856- 1859) voit a faire com- 
pléter les travaux de la diapelle, a la mise en place des bancs acquis de la 
Fabrique de Sainre-Rose (Laval). Avant de quitter il fait hisser dans le cloclier 
de la cliapeile restée salis voix, une cloclie provenant kgdement de la dectvieme 
kglise de Sainte-Kose. 

LES A E B E S  CAISSE ET D,~GENAIS.  C'est sans bruit que l'abbé Médard Caisse 
acconiplit son travail de pasteur de 1859 à 1864. L'abbé Thomas Dagenajs qui 
lui succkde éprouve des dificultés en arrivant 1 Saint-Sauveur, lui qui veiiait 
de Saint- Jérôme oh il avait travaillé coinme vicaire aupres d'hicoine Labelle. 
Secondé par son jeune frPre et l'une de ses sœurs, il exerce son apostolat 
pendant dix ans auprès des paroissieiis de Saint-Sauveur. Sa génkrositk est telle 
que l'on vient de partout pour solliciter ses faveurs. 

L'ABBE ADOLPHE JODOIN, {(LE BON CURE)).  SOUS l'administration du curé 
Adolphe Jodoin (1874- 18901), la visite paroissiale prend son veritable sens. II 
trouve même temps de s'occuper des habitants établis au-del8 des limites de sa 
paroisse, dans le canton d'Howard. Il ouvre une iilission près du lac Saint- 
Joseph qui deviendra la paroisse Saint-Adolphe-dYHowarcl. Au début de 1887, 
son presbytére est la proie des flammes et sera complètement dkmoli. La vente 
des fenêtres et des portes sauvées du feu rapporte à la fabrique la somme de 
205 $. Sur le mPme site, en 1888, l'érection d'un nouvel Urimeulile nicessite un 
investissement de 3180$. JI  a laissé le souvenir d'un bon curk de catnpagne. 

L'ABBB JOSEPH GAUDET. L'abbé Gaudet rie fait que passer (1891- 1893). Quit-  
tant  Saint-Sauveur, il est allé wuvrer à Repentigny avant de mourir retraité à 
L'Épiphanie. 

LES 1'llOlSS1.:$, LES MSSIONSI LES CHXPEUE S . . .  5 163 



I LE CUKB P H I L ~ B B R T  SAINT-PIERW, IIHOMME D'.UNE IDEE.  AU cours de ses seize 
annees d'administration, le curé Saint-Pierre accoinplit beaucoup d'ccuvres 
durables. Celle qui  a le plus contribué à perpitiier s;i mémoire est, sans aucun 
doute, la construction de l'église actuelle. Pour obtenir que de la pierre 
recouvre la struccure, il fait appel à son talent d'orateur et sert des arguments 
persuasifs a ses paroissiens qui se disaient incapables de se payer une église en 
pierre. L'architecte en est Casimir Saint-Jean de Montrkal et le contracteur G. 
Boileau et Cie de I'Ple Bizard. La première rnesse y i:st célébrée le 6 novembre 
1904; le 25 mai 1905, le curP procède à la bknédi~lon du nouveau temple. 

Sâiili-Sauwur-des-~Monw. 
L'kglise et le presbyèrc avant 
1957. Phoio Société d'histoire 

des Pays-d'en-Haut. 

LE C U R E  L O U I S - ~ > D $ . R I I :  DESJARDINS, N LE SAVANT a. LOU~S-Adéri~ Desjardins 
(1910-l915), diplômé de Rome et de Paris, arrive à Saint-Sauveur alors qiie 
I'infiastnicture est en place: il se lance dans les EuvTes, Ligue du Sacré-Cœur, 
Dames de Sainte-Anne, Enfants de Marie, Cadets du Sacré-Cceur. Il fait venir 
les Filles de la Sagesse 3 qui la Cornii~ission sco1;iire confie la jeunesse du  
village de 1914 3 1920. Il piiblie son Bulletin des L.aurerrtides (1912-1915) et 
surtout, controle les élections municipales en ameniint les candidats à se com- 
promettre en faveur de la tempérance. Les trois buvettes du village ne dispa- 
raissent pas temporairement du paysage sans le m6t;ontentement des hôteliers 
et de leur clientèle assidue. 

Homme d'affaires averti, il crée la Caisse populaire où il assume le rdle dc 
président et de gérant. Avant de quitter Sain-Sauveur, il fait ajouter des jubés 
latéraux dans le sanctuaire. Faute d'une reltve bieii préparte, la Caisse ne 
survit pas à son départ inattendu. 

L'AB& )OSEPH-UBALD LABELLE. La disette causée par le rationnement des 
denrées, même essentieIIes, due à la guerre ainsi que l'épidémie d'influenza 
marquent le passage de l'abbé Ubald Labelle à Saint-Sauveur (1915- 1921). 

L ' A ~ B É  JOSEPH-EVGÈNE GOHIER. Quelques années apres son arrivée à Saint- 
Sau\reur, sa paroisse est aniputke d'une partie de son territojre au bénéfice de 
celle de Saint-François-Xavier de Lesage, maintenant Prévost (1926). Grâce à 
ses démarches, Ifs Sceurs des Saints-Noms-de-Tésus-et-de-Marie viennent 
ouvrir, en 1927, un nouveau couvent sur une partic d u  terrain de la Fabrique 
loute à la Cornmission scolaire. Les religieuses krigent u.iie maison de repos au 
bord du lac Millette où le service dominical fut longtemps assur&. Mélomane, 
le curé G.oliier convainc ses marguilliers d'acheter u.n orgue pour rehausser les 
cérémonies religieuses (1927). Homint d'action, le curk Gohier développe un 



nouveau cimetière et organise la translation des restes des défui-its avant dc 
fermer définitivement le cimetière adjacent à l'église (1932). C'est également 
sous son administration que s'élève la cliapelle di] lac Marois qui deviendra la 
paroisse Sainte-Anne-des-Lacs en 1940 et celle de Saitit-Eugèiie-de-Morin- 
I-lcights qui sera érigée en paroisse par Mgr Émilien Frenette cn 1955. 

I . ' ~ o n e  AQZTILA ETFIIER. Tl complète le développenient d u  nouveau cinîctiere 
e l i  y faisant ériger un oratoire. De plus, il a la joie d'accompagner à l'autel trois 
nouveaux pr@tres dont deux sont des enfants de la paroisse: i'abbé Louis 
Forget ordonné en 1940, Yvon Trottier ordonné en 1943 et Roland Forget, 
hhre de Louis, en 1944. Au terme de sui années de ministtre, i l  quitte Saint- 
Sauveur en laissant sa marque d'excellent adttiinistrateur. 

LE CWRÉ TOUPIN, LE GENTIL  BOUIIGBOIS. charles-Édouard Toupin accède à la 
cure de Saint-Sauveur en septembre 1945. A peine est-il arrivé qu'on le prie 
d'acheminer, à l'kvêque de  Montreal, une requéte à l'effet d'obtenir une 
desserte au Lac-des-Becscies. Vdlégiateurs et résidants du lac trouvent uiie 
oreille attentive à leur detnatide. Sur uii terrain, don d'un cultivateur de l'en- 
droit, une petite chapelle est krigée et bénite le 24 juin 1951. L'année suivante, 
Mgr Émilien Frenelte bénit une statue de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qu'il 
déclare patroiine di] lieu saint. 

Le cure loupin ,  u n  peu visionnaire, veut des fttes fastueuses pour  le 
centenaire de sa paroisse. Pour lui, il faut donner un air de fête au temple de 
Dieii l'approche de ses cinquante ans de service. Gentilhumine, son enthou- 
siasme déteint sur ses margu~liiers qui  l'appuient dans son gigantesque projet 
de rénovation du temple de Dieu. Projet d'autant plus audacieux qu'il ne reste 
que peu de temps pour le réaliser. Préparation de devis, demande d e  
\numissions, attribution de contrat, le tout bien orchestré, on arrive 5 temps. 
Durant les six pretniers niois de 1953, l'église ressemble à un vaste chantier: 
pose de terram sur le parquet de la net; de tuiles de caoutchouc sur celui du 
sanctuaire, instaliant 152 batics en cliêne rouge aniéricain pour un total de 458 
places, d'une nouilclle balustrade, d'une chaire, d 'une banquecte, de staUes 
dans le sanctuaire, de nouvelles boiseries tant dans la nef que dans le 
sanctuaire. Unc rinovation qui engage quelque 16 000$. Une fortune à 
I'kpoqiie ! Mirade ou excelleiite planification, tout est en place pour célébrer 
les celit ans de l u  paroisse Saint-Sauveur. 

Du 12 au 19 juillet 1953, c'est la fête. Plus de 20 000 personnes visitent le 
coquet viilage afin de prendre part aux cérémonies de clbiure des fêtes d u  



Dîner du cenienaire de Saint- 
Sauveur en 1953. De gauche & 

droite: Ic rbPrcnd Horace 
Baugh ; M .  Alexandre M a i l l c ;  

M. Yvan Trotticr; R.P. Roniéo 
Beaiiséjour, s.j. ; M .  Lionel 

Berirand, député fédéral de 
Terrebonne; Mp Emiiien 
Freneite ; iM. le chanoine 

Charles Toupin, curé; 
M. J. Ltonard Blanchard, dPput6 

provincial de Tcrrcbonnc; 
M. Lkopold Cyr, maire du 

village dc Sain-Sauveur-des- 
Monts; M. le clianoiiie Achille 

Beaiiskjour. Dans la salie de 
I'HBiel Nadeau. Yhoio Sociktk 
d'histoire des Pays-d'en-Haui. 

centenaire de la fondation de la paroisse orchestrées par le cure Charles Tou- 
pin. Un progran-irne d'activitks visant à rendre honimage aux pionniers de la 
paroisse et a ceux qui  ont conrribuk à la faire progresser est mis en place. Cliez 
les aînés, qui ne  se souvient pas de la messe pontificale ckl6brke par 
MF Emilien Frenette, d u  defil6 historique auquel prend part notre évèquc 
dans le carrosse ouvert tiré par deux magnifiques chevaux, gracieusement mis 
à la disposition des organisateurs par M. H-J. O'Connell, propriétaire, A 
l'époque, d u  Mont Gabriel Club. Quelqiies participants au banquet de clôture 
réunissant quelque 300 personnes dans la spacieuse salle du Nadeau's Lodge 
(aujourd'hui, le complexe commercial Le Fniibo~irg) parlent encore de cette 
journée mkmorable. 

Uti malheureux événement affecte beaucoup le curé Toupin, lui pourtant 
si dynamique. Un incendie endoinmage sérieusement le presbytère au point 
de le rendre inutilisable (1957). Apres cette catastrophe, Ic cure Toupin, qui y 
perd tous ses biens personnels, se retire et prie son évêque de le remplacer à 
la cure. 

LE C U R E  R O S ~ ~ R I O  LAURIN,  ( ( L E  N O B L E R .  Arriva~lt dans la paroisse le 29 
septembre 1957, l'abbé Rosario Laurin trouve une kglise encore scintdlante de 
propreté. Le presbytère, il ne va pas en faire son deuil trop longtemps. A 
l'occasion d'une promeriade dans les rues de sa noiivelle paroisse, il est frappe 
par la beautk d'une résidence en pierre au 91 de l'avenue Saint-Denis. Son 
choix est fait, c'est la qu'il va s'instalier durant la période de construction d'un 
nouveau presbytère. Aussitôt enirnénage, il entreprend des demarclies pour la 
construction de son presbytkre. En octobre 1958, un an aptes l'incendie, I'ar- 
chitecte Émilien Bujold et l'entrepreneur ginCral Constantineau lui remettent 
les clés de l'actuel immeuble qui, à l'exigence du cure, lui  assure un passage à 
I'kglise a l'abri des intempkries. 

M. Laurin a I'lionneur de saluer perso~ellemcrnt Son Exceilence le gou- 
verneur géneral du Canada, M. Georges Vanier, de passage à la peiision de son 
ami, le duc Dirnitri de  Leuchtenberg, alors située A l'emplacement de l'actucue 
Place 200 ayant front sur la rue Principale, face à I'avenue de I'Église. 

En aodt 1959, aprks irente-deux ans de service, le Coiivent Marie-Rose 
érigé sur  le terrain de la Fabrique, à l'angle de la rue Principale et de l'avenue 
Filion, ferme ses portes, gardant entre ses murs le souvenir d'une jeunesse 
active, laborieuse et prometteuse. Un nouvei immeuble baptisé École Marie- 
Rose, toujours en I'lionneur de la fondatrice des S e u r s  des Saints-Noms-de- 
Jésus-et-de-Marie, attend les jeunes filles dans les locaux plus spacieux au 35 



de l'avenue Filion. Que faire du vieil immeuble? En décembre de la méme 
année, la Comtnission scolaire le cède a la Fabrique qui y fait son Centre 
paroissial administré par u n  comité égalenient chargé de cordonner les 
activités. 

La mirne année, les respoiisables de la Société Saint-Vincent-de-Paul orga- 
nisent leur prenliere vente de gateaiui et de friandises préparés par des parois- 
siennes bienfaitrices. Le rtsdtat dépasse toutes les prévisions. Quarante ans 
plus tard, l'actin té revient annuellemeni et enregistre toujours des résultats 
mirobolants. 

En avril 1969, après douze antiées de service qui lui vdurent l'estime de ses 
paroissiens, l'abbé Rosario Laurin se retire à Mont-Rolland pour y mourir en 
1974. 

LR cure Jean Adain 

Le CURE JEAN ADAM, (c L'OPTIMISTE >i. Que de riches personna.lirés la paroisse 
de Saint-Sauveux n'a-t-elle pas connues! Comme plusieurs de ses prédéces- 
seurs, l'alibi Adam a i t  conqiikrir ses paroissiens par son charme, sa dispo- 
nibilité, son apostolat, sa présence dans lc milieu. Bien qu'A son arrivée il n'ait 
pas eu de sacristain, ni de menagece, il répétait qu'il n'avait eu aucune diffi- 
culté à s'habituer a Saint-Sauveur. L'abbé Ethier, vicaire depuis une dizaine 
d'annbes, l'initie au milieu. 

Omniprksent, il devient le premier curé président-fondateur du club 
Optimiste de Saint-Sauveur en 1975. En octobre suivant, il se voit accoler le 
titre de lieutenant-gouverneur des clubs Optirnisres de la rkgion. 

Cent vingt-cinq ans de fondation, ga se fête! 1-Iomine d'action, Jean Adam 
se retrouve à la tête de l'organisation générale d'une corporation i but non 
lucratif mise en place pour l'dvénement. De janvier à décemlire 1978, des 
activitis aussi nombreuses qu'intéressantes regroupent paroissiens et villé- 
giateurs. Lors d'une cérémonie religieuse haute e n  couleurs, prisidée par 
Msr Charles Valois, l'église est consacrée. Une plaque coinmernorative et les 
carid~labres qui accompagnent les croix de la consecration timoignent encore 

' 

de cette cérémonie unique dans l'histoire d'une iglise. 
Au dire du cure Adam, la place va manquer dans le cimetière développé en 

1932 par un prédécesseur, le curé Gohier. Après plusieurs années de demar- 
ches, la Fabrique, en janvier 1983, acquiert par voie d'expropriation un terrain ~onsccra~ion de I.csIise de 
adjacent, propriété de 1-Ielrnut Hanz, homme d'affaires allemand. Six mois saint-~auveur par hlbJ Charles 
plus tard, M F  Charles Valois préside la cérémonie de conskcraiion de la partje Valois en 1978. Photo Societe 

ajoutée à l'ancien cimetikre. d'Histoire des Pays-d'en-Haiir. 
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Costaud et robuste, le curé Adam n'a pas peur di1 travail. A peine le dossier 
du cimetière est-il fermi qu'il doit ouvrir celui de 1'6glise. Avec les années, le 
toit de I'édifice est devenu perméable, la voûte lai:;se échapper de .grandes 
galettes )) de gypse dans les bancs et les murs se lézardent de plus en pliis. Il 
faut faire quelqiie chose! Oui, on veut bien, mais on n'a pas les cent miUe 
dollars nécessaires. 

Le 3 mai 1984, pour lancer une grande campagne de financement, l'église, 
par la plume du cure Jean Adam, s'adresse à la population et réclame son aide 
financirire. Assure d'utie subveiition du gouvernement fkdÉral de 200 000$, le 
chef de file inobilise ses troupes. 11 lui faut recueilljr au plus tôt 130 000 S pour 
exécuter les travaux qui s'imposent. k slogan Grbi:e à toi tapisse les vitrines 
des commerces et des bénévoles frappent à toutes les portes. Gr%ce 21 la gknk- 
rosité des paroissiens et des distingués visiteurs, on arnasse 130 483$. Argent 
en main, les marguilliers signent le contrat de réparation et de réilovation avec 

M. Pierre Travaillaud, entrepreneur génkral. Curé, administrateurs, organisa- 
teurs de la levée de fonds et bénévoles se réjouisserit du succès et les travaux 
débutent. 

Pendant qu'il se depense, sans compter, pour sa paroisse, Jean Adam y 
laisse, jour aprks jour, un peu de sa santé. Le 2 décembre 1992, il est traiisporté 
à l'hôpital souffratit de troubles respiratoires skriew. Trois jours plus tard, tel 
un grand chêne que l'on croyait éternel, Jean Adam est terrassé. Après 23 aris 
1 la cure de Saint-Sauveur, il s'est retiré pour rejoindre Celui A q u i  il avait 
consacré sa vie le jour de son ordination sacerdotale. 

Succéder à iin homme comme Jean Adam, ce n'est pas le remplacer. L'abbé 
Yvon Aubry qui lui succède le 31 juillet 1993 en sait quelque chose. Ce prétrc 
doit faire face à une crise de mutation à laquelle il n'est pas préparé. Un an 
aprPs son int.ronisation, les paroissiens apprennent que leur nouveau cure 
démissionne, ne voulant pas, selon ses paroles, @tre la cause d'une division au 
sein dc la communauté. 

Ma GEORGES BLAIS, 16' CURE. MW Georges Blais est ;iccueiui par les paroissieris 
en août 1994, annke du 90' anniversaire de iiotre église. Pour  souligne^ 
I'kv&nement, le curé bénit une nouvelle pierre angulaire porteuse du millésime 
1904, remplaçant la pierre originale disparue, sans cloute cachée par le perron 
de la façade maintes fois réparée depuis sa construction. Que de souvenirs 
les paroissiens et paroissiennes n'ont-ils pas ravi-vés lors d'une rencontre 
B IaqueUe ils avaient été conviés pour souligner ce 90' anniversaire! Pour 
compléter la journde et faciliter les échanges cle souvenirs, les partici- 
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pants s'attardent devant une série de photos de I'kglise prises à diverses 
époques. 

Chaque annke, depuis 1995, la Fabrique tient son tournoi de golf bénéfice 
durant le mois de juin. Deux fuis, les revenus servent à réparer les cloches qui, 
depuis 90 ans, annoncerit à grandes ei-ivolées les kvinements heureux et mal- 
heureux des paroissiens. L'orgue, dont la qualit6 sonore s'est grandement amé- 
liorée, doit un merci aux habituels golfeurs. Depuis, les somnies recueillies 
sont versées au foi-ids du patrimoine creé polir réaliser les projets de répara- 
tion et de rénovation du temple bientot centenaire. La réfection de la grande 
fenétre de la façade a C t e  rendue possible grâce 3 ce tournoi annuel. 

En 1995, I'abbk Claude Dion, vicaire A mi-temps, quitte le presbytère. 
Odette Deslauriers, agente de pastorale depuis 1994, chargée de preparer les 
enfants aux sacrements, se voit ajouter le dossier des baptêmes. 

Dotinani suite à une vieille traditioil, MY Blais assure la continuité des 
messes de la ve,eillte de Noël à Saint-Sauveur. Avec la collaboration des mar- 
guilliers, année après année, il en planifie l'organisation. Pour bien desservir 
résidants, viliégiateurs ct touristes, il ne faut pas moins de sut messes. Plus 
d'un mois avant la veillée de Noël, toutes les places sont réservées dans I'iglise 
paroissiale. Même du  mont Saint-Sauveur, dans la vaUée, nous arrive l'&ho 
des airs de Noël que la cliorale dirigée par Marccl Bélisle exdcute avec brio. 

Depuis août 1999, la paroisse bénéticie des services de monsieur Cyril 
MacNeil, stagiaire. Résidant au presbytère, il se prépare au sacerdoce. II ceuvre 
en notre milieu, trois jours par semaine, et consacre les deux autres journées 
aux  malades de l'Hôpital de 3ain.t-lérfirne. Entre autres dossiers, en notre 
milieu, il coiiabore au sacrement du baptême et autres sacrements d'initiation 
chrttienne. 

Pr& de cent cinquante ans aprPs l'arrivée des premiers colons sur notre 
territoire si rev@clic, nous sommes A même de dire que le difi de la nature a 
et6 relevé. Le travail assidu, le courage perskvérant, la foi solide des curés q u i  
se sont succédé, des colons et de leurs descendants ont produit I'ceuvre 
durable qu'on appelle la paroisse de Saint-Sauveur. 

Source 
Mgr GEORGES BLAIS, a i ré  



Srrilit-J~se~h-du- Luc 

7 Les tenanciers de 13 Côte-Saint-Joseph sont déjà divises en1834 : les uns appar- 
tiennent à Saint-Benoît (fondée en 1799) et d'autres 3 Saint-Eustache (fondée 
en 1769). Les côtes sont dures et pénibles, les rouies marécageuses pour aller 
A Saint-Benoît. Et les belles flèches dc Saint-Eustache sont attirantes. Les 
proprietaires ont commencé de suivre leurs iiistincïs : ceux qui sont fideles au 
dtcret continuent d'aller à Saint-Benolt. Ceux qui sont un peu pour la 
tradition vont 3 Saint-Eustaclie. Quand il faut payer, pliisieurs paient aux deux 
endroits, et d'autres ne veulent pas payer d u  tout, ni a Saint-Benoît, ni à Saint- 
Eustache. Et ils ne voudront pas payer plus au Patronnage de Saint-Joseph. Et 
plusieurs croient qu'un jour il faudra bien se donner une église, un presbytère 
et un ciiré. Une seule cliose riunit tout ce inonde: ils sont de la Seigneurie de 
Lac-des-Deux-Montagnes, censitaires des Messieurs de Saint-Sulpice. 

Leurs Grandeurs de Québec et Montreal ont tetité de mettre grand ordre 

figlise de Saint-Joseph-du-I,ac. à tout ce casse-tête eii 1834 : au mois de mai, les décrets pleu\rcnt: le 7,  le 9, le 

,--,lleaion 10, le 12. Ils précisent les bontières de la (%te-Saint - Joseph, de Saint-Eustache, 
de Sainte-Tliérhse, de Saint-Benoît et Sainte-Scholastique et de Saint-Hermas. 

Ils tiennent vivants une centaine de feu, soit à peu près 800 personnes. 
Les curCs les voudraient bien au pied de la chaire. Les députés dans leur parti. 
Les notaires, à leur étude. Les médecins parmi leurs clients. Et quelques révo- 
lutionnaires dcrripre leurs drapeaux. On s'arrache les propriétaires du  rang 
des Musiques. 

Suivoiis i la trace un propriétaire typique du rang : hi. Joseph Labelle. Le 
7 novembre 183 1, il a signé une pétition à Sa Grandeur Claude Panet pour être 
détaché de Saint-Benoît et rattaché a Saint-Eusta:lie. Ils sont 40 terianciers 
comme lui qui préferent Saint-Eustache. Et I'annCc. suivante, le 20 novenibre 
1832, il récidive et insiste. Mais ils ne sont plus qiie 32. 

Si les tenanciers ne s'entendent pas, les corii~iiissaires envoyds par Leurs 
Grandeurs non plus: M. Boissoneault est d'accord avec M. LabeUe. Mais le 
commissaire Josepli Archamliadt se range l'avis des défenseurs de l'intégrité 
de Saint-Benoît. Les curés s'en inêlent : le curé Jacques Paqui.n trouve que 
M. Archambault a jugé sans entendre les plaignarits. II argumente comme il 
dit., e pied-à-pied n et ne croit pas qu'on doive respecter les liniites des 
seigneuries. Mais les pétitionnaires ne participaient pas plus aux rencontres de 
leurs opposants que les opposants à celles des pétitionnaires. 



M. Joseph Labelle est inquiet: il a vu les politiciens arriver dans le décor. 
Le notaire Jean-losepli Girouard (1794-1855), diputé de Deux-Montagnes, et 
le docteur J.O. Chknier qui défend les intkrèts de Saint-Benoît. On commence 
à brandir la menace du  recours au pouvoir civil. Le troisièine commissaire, 
l'abbé Antoine Tabeau, nul  autre que le vicaire général, se présente. II se 
range du côté de ceux qui veulent se détacher de Saint-Benoît (mai 
1833). Et Joseph Labelle sigle une troisiéme fois: les requkraiits sont passés 
à 44. 

Mais les troubles de 1837- 1838 arréteilt la querelle. Elle reprendra cn 1847, 
A l'arrivée de Sa Grandeur Bourget quand un groupe de tenanciers fnnt une 
prerniere requête pour l'érection d'une paroisse distiiicte de Saint-Benolt et 
Saint-Eustache. M. Joseph Libelle reprendra la plume et fera son X pour que 
cela ne se fasse pas tout de suite. 11 propose qu'on attende que les Sulpiciens 
i~ j~ : i~ i~ ident  une centaine de lots. d o r s  ce sera plus pmdenr de crker iine 
paroisse. Ils soiit 45 prudents comme lui. Quatre ans plus tard, eii 1851, 
seconde supplique signée par 94 habitants, englobant 1020 àmes, 585 commu- 
iijants. Pleins d'ardeurs, ils promettent 120 livres de dirne. M. Labelle a 
maintenant changé d'opinion et il signe cette fois. Mais deux ans passent sans 
que le décret ne soit émis exécutio~i: dors, le 5 avril 1853, il faut retourner 
mettre sa croix. hl. Labelle est toujours là. 

Le décret d'érection est émis le 4 octobre 1853. Le Patronnage Saint-Joseph 
existe. .. sur papier. La résistance ii'esi pas morte. Le curé Florent Bourgeault, 
le premier curé, n'arrive que trois ans plus rard, le 22 septembre 1855: 
Mg' Bourget ne veut pas envoyer ses curks dans le vide et sous pauvre toit. On 
loue une maison et le loyer a peine à être payé. Et poiirtant dPs le 23 octobre 
1854 on avait dressé un contrat pour la constriiction d'une chapelle: tout avait 
éte préw dans le plus petit détail. On parlait d'une construction qui aurait 
coùté 6600 livres. Ce n'est pas que Joseph Labelle soit hésitant: il est syndic. 
Mais comment payer une teUe somme? Par réparrition ou par cotisation 
voloniaire ? 

011 assiste toujours à la messe dans la chapelle-presbytère où Joseph 
Labelle a acheté le banc no 17 pour neuf livres et dix sous. En 1875, cette 
chapeile-presbytere est en ruine: Joseph Labelle signera une requête pour la 
construction d'unc vraie église. 

Le ciire Bourgeault, en 1856, poussera son monde vers la répartition pour 
la construction d'un presbytère qui devrait cofiter 549 livres, neuf chelins. 
Après tout, l'évaluation totale de la paroisse et de 139 676 livres. Chaque 
propriétaire devra payer 2 livres. cinq chelins, dix deniers par cent louis. 
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Saiiit-Ioseph-du-Lac. Cerkrnonic 
coniriiriiiorant le cinquantenaire 

de la paroisse en 1905. Dans Ic 
premiére rangée, au  centre, Ic 

curÉ Ckorges Charrette. 
Photo Collecrion 
Ronald DuRepos. 

Joseph Labelle a un lot de 96 acres pour une valeur de 350 louis et fera donc 
une  contribution de 8 livres et 5 deniers. 

Le curi Bourgeault partira en 1859 et l'église nr sera pas construite. Trois 
curés s'échineront sur le problème. 11 faudra attendre le curé Norbert-Alphonse 
Valois ( 1878- 1889) pour passer aux actes. Le 15 aoui 1880, les syndics denian- 
dent de construire un presbytére, à la suite du rapport du père Joseph Michaud, 
c.s.v., et une église. Ce qui donnera lieu j. l'érection d'un magnifique temple, sur 
les plaris de Victor Bourgeau et du ptre Michaud, d'après le modèle de Saint- 
Norbert-de-'Rertliier. Et Josepli Labelle signera le procès-verbal de la béntdic- 
lion de la « Joseph, Norbert, Alphonse n, une belle cloche. 

Mais encore fdlait-il la finir, cette église : en 1888 Joseph Labelle signera un 
avis spécial pour qu'on finisse les iraifaux et qu'on engage François-Xavier 
Meloche (1855-1914), un artiste élève de Napolfori Bourassa. Elle fut bénite 
par Msr Fabrc lc 2 1 aoht 1895. On ne sait pas si M. Joseph Labelle était présent 
à cette bénédiction. Sa pre~iiière signature, au bas de toute cette affaire, datait 
de 183 1 .  Plus d'un demi-sikde d'efforts constants ont dfi rendre lieurelu, ici- 
bas ou au paradis, M. Joseph Labelle. 

La population de la paroisse Saint-Josepli-du-Lac, encre 1825 et 195 1, connaît 
des variations intiressantes. En 1825, on compte 736 personnes. 25 ans plus 
tard, environ 1000 habitants et cette population s'en va en augmentant de 
1851 à 1571. Elle chute eiisuite légèrement a partir de la crise éconoinique de 
1873-1879 pour atteindre u n  bas niveau en 1931 : 11 18 personnes. Pendant la 
guerre, la popidat.ion augmente et passe à 1400 :n 1941. En 1951 eue est 
encore assez stable avec 1500. Après le dkrnembreinenr de Pointe-Calumet et 
la création de Marie-Médiatrice par &Pr Léger, ellir se maintient et at-teiiidra 
2200 en 1980. 

En 194-4, M. le curé Jasmin, que )a gknération actuelle a bien connu et 
apprécié, entre en fonction. Dès son arrivée, celui-ci doit s'occuper de la 
rhomtion de I'dglise et du presbytére. C'est en 1952 que les marguilliers en 
place, MM. Alpliida L'Ecuyer, Ubald Ladouceur et Eugène Trotlier, furèrent 
une répartition au montarit de 30 000$ afin de faire le grand ménage de 
l'église. C'est l'architecte Lucien Robillard qui guicla les travauu. 

Le centenaire de la paroisse fut célébré en 1955, par des fêtes grandioses, 
rehaussées par la présence de S.E. le cardinal Paul-Emile Eger.  Les années qui 
suivirent furent surtout marquées par le renouve.;iu liturgique. Conskquem- 



ment, sur le plan architectural, l'intérieur de l'église subit les modifications 
que l'on connaît aujourd'liui. Sous l'égide d u  curé Marcel l'aquette, la réno- 
vation ex3érieure consista à réparer la toiturc et rafraicliir les boiseries. Elle fu t  
entreprise en 1978 et se terinina la même année. 

En 1980, on a célébré le centenaire de la construction de l'église : le curé de 
l'époque, M. Denis Labelle, tenait à ce que l'église re~~ête un aspect neuf pour 
cet anniversaire. Les coûts furent payés par des souscripïioiis volontaires et par 
la venre de la terre appartenant à la Fabrique. ILS marguilliers en place Craient : 
MmQ Denis Brossard et Angèle Lafrance, et MM. Josepli L'Écuyer, Gaétan 
Dumoulin, André Lacrriix, Martial Dumoulin, Athanase Joannettc, André 
Legault, Raoul Gallani, Olier V~iillancourt et Yvon Cataphard. Jls furent res- 
ponsables de l'organisation des fétcs du ceiitenaire, 

Dans les années 1980, il se construit 500 nouvelles maisoiis, principale- 
merit dans le secteur situé près de l'autoroute 6.10. La population passe alors 
a pres de 5000 habitants. 

En l'an 2000, la Fabrique bénéficie d'une subvention de 30 000 S de la part 
du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme pour la sauvegarde 
du patrimoine religieux-. Cette somme ira à la construction et l'installation de 
nnuve)les portes et fenêtres à I'entrke de l'église. CRS portes sont une copie 
exacte des portes d'origine. 

Soir rce 
GÉRARD LAIEUNFSSE, SERGE GILBERT, responsable de la paroisse, 

RONALD DUREPOS. D'aprks Jean-Paul Ladouceur, directeur des Cnhie1.s 
d'histoire de Deiuc-Montagnes, vol. 3, no 5, octobre 1980; et 

J. Urgel Demers, Esqarissc rnotiogrcrpliiquc de ln pnioisse dir Parrorinrlge 
de Snint-luseph-dir-Lcic, F.E.C., Montréal, 1960, 152 pages. 

Sai.nt- Pliilippe est située au centre du comté dlArgenteiiil et couvre presque 
tout le canton de Chathani, sauf Bro~fnsburg. Chatham a kt6 créé le 13 juillet 
1799 et érigée en muriicipalité le le' juillet 1845. II s'agit d'une superficie de 
242,19 km2, soit l'équivalent de Harrington cr un peu moins qiie Grenville. Sa 
frontière sud est co~istituée par I'Outaoua~s. 

Le premier culon, Levi Levitt, s'y installe vers 1870 ct les premières familles 
sont anglaises, irlandaises ou écossaises. Les premiers ci: Canadiens )i portent 



A.. 
Église Saint-Pliilippe. 

tglise Saint-Philipyc. 1.r rer,iblii. 

des noms cornnie Trudeau, Sacrazin. Leclair, Saintonge, Poirier, Bellefeuille, 
Raymond-Labrosse, Bricot-Lamarche, Lacasse, Desjardins, Lalande-Latreille, 
Leblanc, Laurin, Blais, Mauricette, Laurence, Pilon, I:oucault, Rochon, Giroux, 
Ouellet, Carrière, Cléroux, Robert, Morin, Lapointe. 

Le premier desservant viendrait de Saint-André. Ou méme de Rigaud. 11 
vint aussi des desservaiits de Grenville. Le 7 décembre 1853, les syndics de la 
Muddy Branch3' (petite riviPre qui se jette dans la rivière du Nord à Lachute) 
demandent à Mg Guigues la permission dc faire uae rkpartitioii des coûts de  
la construction d'une église. Un terrain Fut donné par Joseph Leclair. Cette 
chapeDe en brique32. construite en 1855, et qu i  servit ail culte jusqu'ei-i 1889, 
fut ensuite récupkrée par uii marchand. On a conservé la croix de fer comme 
souvenir dans le sous-sol de l'église actuelle. 

Saint-Philippe ne s'est pas instailee au bord de l'Outaouais parce que le soi 
était beaucoup moins propice à I'agriciilture sur le bord de l'Outaouais qu'au 
centre du canton. 

MF Eugtne Bruno Guigues, premier évéque de Bytown et ensuite Otrawa, 
proceda à l'érection de la mission en paroisse le 24 janvier 1856. Il y avait eu 
requête officielie le 20 décenibre 1855. les de cornmotlu et inco~nrnodo~~ ayant dtP 

vérifiés par le père Midard Bourassa, 0.ni.i. Les avis avaient été affichks aux 
portes des églises de la chapelle de Saint-Philippe et de Notre-Dame des Sept- 
Douleurs de Grenville, et les intéresses furent convotluks le 10 janvier 1856 à 10 
heures. Le père Médard Bourassa fit son rapport le 15 janvier. Il n'y eut pas 
d'opposition dcrite, precise le décret, mais «la Congrégation a mentionné 
environ une  dizaine d'habitants que l'on regardait conime opposantifs}). 

On y précise: 

Mais comnle le prisent décret est seiilement ecclésiastique, et ne peut avoir 
d'effets civils qu'autant qu'il sera confirme par une proclamation de Son 
Ex-wllencc le Gouverneur GénCral sous le grand sceau de la Province, nous 
laissons au jugement et à la sagesse des Catl~oliqu~s de cette Paroisse le soin 
d'ktudier s'il esi dans les intirêts de demander, d'après les formes voulues en 
pareil as à Son Excellence le Gou\~erneur Général l'érection civile de la nouvelle 
paroisse canonique. 

Les paroissiens obtinrent cette erection civile Ic. 6 aoQt 1861. 
Parmi les prêtres qui vinrent desservir la mission on trouve le nom de 

Gédeon Huberdeau (1842-18481, le père Auguste Midard Bourassa (1848- 
1852)j4 et deux autres oblats: les pères Josepli I-ienri Tabaret et Alexandre- 
Jean-Ovide Trudeau. 

174 Unc kgfise se ntronte 



Le premier ciirk fut M. k th i i r  Mignault (1857- 1858). Pierre Godin- 
Chatilloii, né à Sainte-Scholastique, fut cure de 1886 à 1894. C'est lui qui fiit 
responsable de la construction de l'église actueUe sur uii terrain qui avait étk 
acheté du temps du curé Mignault (le 3 février 1859). Luxsque Mp Frenette 
prit la direction du diocèse de Saint-JérBme, I'abbé Louis-Philippe Montour 
était curé de la paroisse. M g r  Frenette nomma successi~lement I'abbé GaPtan 
Vinet, Jean-Paul Giraldeau, Paul Emile Perron, Charles Édouard Gougeon. 
ME' Valois nomma Émile Lauzon, le Pére Richard bVoodBerry et Guy Bezeau. 
Siriir Constance Lacroix fut coordonnatrice et animatrice de la paroisse 
d'ao0t 1985 à octobre 1987. Parnîi les prêtres desservants ou vicaires, on 
trouve I'abbé André Saint -André. 

C'est le cure Pierre Godin-Chatillon qui présida A la constniction de l'@lise 
actuelle et la permission de construire fut donnte par Mu Thomas Duliamel 
le 23 juin 1881. Ce sont les arcliitectes Perreaulr-Mesnard q u i  dessinèrent 
l'ex~krieur du templeJs, les mimes qui construisirent quelqiies années plus tard 
l'église de Sainte-Therése-d'Avila. La première pierre but bénite le 15 mai 
1888. On mit 7 ans à ouvrir le chantier car on s'inquiétait du coOt 4lev6 de la 
construaion. On a même change d'architectes pour avoir un plan moins 
couteux. 011 note, à cette cérémonie, la présence du  curé Stanislas Tassé de 
Sainte-Scholastique, du curé de Saint-hdré, du curé Sauvé de Grenviüe et du 
directeur du Collkge Bourget. 

L'intérieur de l'église et de la sacristie ne fut terininé qu'en 1891 et I'archi- 
tecte Venne se joignit alors à Perrenulr-Mesnard. Les boiseries sont de Ph. 
Boileau et les peintures de F. Ed. Meloche. Cette église est considérée comme 
ayant une valeur patrimoniale. On construira ce temple grâce des ceserves de 
la paroisse et A une  ripartition. 

La prernikre école fut b%tie sur la terre de Napoléon Pilon. C'était une  école de 
la Commission scolaire dissidente catholique de Cliatharn. regie par trois 
syndics. En 1894, il y avait 6 écoles. Les S ~ u r s  de Sainte-Croix dirigereni 
l'école ddu Sacré-Cœur de 1955 1 1972. 

Source 
A o n i  C L ~ M E N T  LAURIN 

Interieur dc 1 ~.plicr 

Saint-Philippe. 



7;: Sur le territoire de la seigneurie des Deux-Montagnes, un groupe de colons, 
desservis jusque-lh par la paroisse de Saint-Jérôme et la paroisse de Sainte- 

'a.1. Scholastique, font parvenir, en 1856, i Mc' Ignace Bourget, une pÉtition 
demandant la création d'une nowelle paroisse. L'évêqiie, selon la procédure 

- - 

canonique, envoie son commissaire, le chanoine Hippolyte Moreau, qui, suite 
3. la rencontre des pétitionnaires, le 28 janvier 1857, fait h son ordinaire un 
rapport favorable. 

Il  n'en fdai t  pas plus pour rkveiller une autre partie des coloils: dans une 
contre-requête datée du lendemain, soit le 29 janvier 1857, 65 opposants 

_,:=--;c -.- . -  signent un document. Ce sont surtout les lrlandiiis de la Rvière-du-Nord 
Saint-Canut. Cglisc. qui ont fait des sacrifices pour bitir l'église de Saint-Coloinban (krectio~i en 

1835). 
Y a-t-il là querelle de race? Difficile à dire, inais il faut signaler que les 

premiers pétitionnaires se sont rangés derrière iln Écossais francophone, 
Alexandre Mackenzie : ils ont pour noms Corbeille, Longpré, Jannot, 
Charbonneau, Viaii, Miron, Ouimette, Barcelo, Moi:is dit Lafontaine, Gratron, 
Lauzoii, Valiquette, TrudeUe, Chartier dit Robert, Desjardins, Roy, Caron, 
Vézeau, Reoupelle. Pour montrer la fermeté de leur engagement et convaincre 
MF Bourget, ils hypothèquent leurs avoirs et gari~ntissent un revenu mini- 
mum au curé. Arguilient auquel l i e  peut résister MGr Bourget, qui &met le 
dkcret d'érectioii. 

Selon la famile Mackenzie, le. curé Antoine Labeiie de Saint-Jérôme aurait J - E  célébre une premilre messe dans la maison ancestrale qui existe toujours au 
15 071, rue Mackenzie. 

Mais commence alors une opposition qui  durera prés de vingt-cinq ans, 
ptriode diirant laquelle on ne réussit pas à s'entendre pour la construction 
d'une kglise et d'un presbytère. CE n'est qu'en 1883 que de nouveau péti- 
tionnaires s'adressent Li MF Charles-Édouard Fabre pour demander I'auto- 
risation de constriiire une église. À nouveau, l'ordinaire envoie son comrnis- 
saire, le curé Tasse de Sainte-Scholastique, qui cette fois plante une croiv sur la 

Saint-C,iiiiit. Intérieur de 
I'cglisc. Au-de5siis du maitre- terre d'Eus2be Bigras. Ma Fabre choisit un autre commissaire, M. Vaillant, qui 

aurcl, une de i:. E, Meloclie lui SE laisse cowaincre par le groupe de Mackeiinzie. Cette fois, c'est décidé : 
representant Ic nlariÿrc de !'église s141è\rera siir le terrain d'Alexandre Maclcenzie. Celui-ci avait déjà 

çaini Canut, roi du Danemark. donni le terrain (lCr mai 1858) à la corporation kpiscopale de Montréal, a 



condiriori qu'il serve pour la consrruction de l'église. Mais l'acte ne fut signé 
que le 17 septembre 1886. M. Mackenzie est tout de suite nommé syndic. 

Un premier curé est nommé: M. Vitalien Dupuis. On ouvre les registres et 
on fait approuver les plans de l'église. 

Le priv des travaux et le choix du contracteur ne h~rent pas plus faciles. On 
clioisit d'abord Atlianasc Lauzoti comme contracteur, après avoir fait passer le 
devis de 12 000 $ à 6500 $ pour l'église et 2000 $ pour le presbytère. Mais 
comme Laiizon fair defaut aux conditions posées dans le contrat, on choisit 
Boycl aprks avoir portf le coût de I'église ii 70005, induant la sacristie. On 
emprunte du Crédit Foncier Franco-Canadien créé par Chapleau ci  on t rans  
fPre à l'i.nstitution fmancière la répartition. bâii en nieine temps que 

Dans un rel contexte, la collecte des revenus du curC n'est pas facile: eii ]'kglise, en 1887. 
1887, MQ Fabre devra y aller d'un mandemeiit spécial aux paroissiens de 
Saint-Canut sur la dîme. Pour ceux qui n'ont ni grains ni foins, elle sera de 2 $ 

par famille. Quant aux personnes Agies de 18 ans, salariees et vivant A Sainc- 
Canut en dehors de leur famille, eiie sera de 1 S; par personne. 

De 1886 à 1987, Saint-Canut a connu 18 curés. E.11 1987, on decida de célébrer 
le centenaire de la construciion de I'église. Ce qui pem~it de rappeler que les 
Saurs de Sainte-Anne étaient arrivées à Saint-Canut en 1954. Eues v sont 
demeurées jusqu'en 1968. -_ ._ 

En 1982, lc curé Jean D'Avila Prévost organisa les (@tes pour commémorer 
le 125' anniversaire de la paroisse. En 1984, l'église eut droit à u n  grand 
ménage. On repeignit les murs, on isola les murs et la toiture. On restaura le 
chemin de croix original qui orne maintenant les murs de l'église. On posa un 
plancher de bois franc, on refit le perron et le terrassenicnt devant l'église. En 
1987, pour fêter le ceritenaire de la construction de I'église, on imprima 
l'album de I'liistoire de Saint-Canut et celle des plusieurs hrnilles de Saint- 
Canut. 

Le 1" juin 1988, le chanoiiie Viateur Raymond, de concert avec les mar- 
guilliers, reussit i obtenir l'autorisation de Mu Charles Valois d'annexer une 
partie du Chemin de la Riviere-du-Nord qui apparteriait à Saint-Colombaii. 

Saili,-Canur, ce,ebration 
Les lors des cadastres 1 à 24 appartiennent désormais à la paroisse de Saint- ,, 24 mai ,337, 
Canut. A cette époque, 300 familles résidaient dans la paroisse de Saint-Canut M. Rén,i 8oulct 
et 1100 faniiles appartenaient A la paroisse de Saint-Colomban. La paroisse saint Jcan-Baptiste. L'abb6 
s'est beaucoup déwloppée depuis qu'on a procédé A la rétrocessian de Jacques Fortier, ckl~brant. 



plusieurs terres qui avaient i té  expropriees pour la construcrion de l'aéroport 
de Mirabel. 

So 1.i rce 
FLORENCE LECOT-PAQUETTE 

Hier 

- Dès 1864, monsieur !'abbé Marcel Mireault desservait la mission dans une 
r.7. petite chapelle temporaire. En 1866 une première chapeiie f u t  construite a I'nr- 
c = %  
A- a riere de I'kglise actuelle. Mg Bourget a érigé canoniquement la paroisse en 1867. 

*1 
-7, - '* En 1868, une autre chapeUe fut krigée au 10' raiig. Enfin, A l'automne de 

1871, au centre même du village, face au lac Masson, on construisait c< en 
corvée P la premiere église. Le terrain occupé par celle-ci ainsi qu'un immense 
lot de terre Furent gknfreusement donnes par l'Honorable Édouard Masson. 

Dejà, en 1875, sept cents âmes formaient la jeune paroisse de Sainte 
Marguerite-du-Lac-Masson. En 1906, les Seurs de la Providence venaient 
prèier main-forte pour I'éducation de la jeunesse ~t le service des pauvres et 
des malades. 

En 1922, un incendie détruisait l'église et le couvent. Dès 1923, la recons- 
truction de l'église actuelle s'effectuait. Les m u r s  achetèrent le presbytère déja 

L W i r e  ~nlnle-Margucrli~- existant et ont bâtit celiii qui est habité présentement. 
du-lac-Masson. Sainte-Marguerite donna plusieurs vocations religieuses, dont trois 

Sainle-hjnrgueriie-C~LI-LTC- 
Masson. Baptéme de Sarah-Ève 

Foisv-Chouinard. L'abbe 

évéques : Ma 0kde ~liarlebois, &IF Martin Lajeunesse et MF Lionel Scheffer. 
C'est en 1968 que le couvent de Sainte Marguerite lùt transformé en un  centre 
de réadaptation appelé La Résidence. Soixante jeu.nes y liabitent et autant de 
personnes y travaillent. Depuis 1978 le Manoir de La Pointe Bleue est devenu 
une résidence pour personnes âgées. 

La paroisse compte actueUernent yrhs de 2000 personties et durani la saison 
estivale, elle peut atteindre 4000 personnes. 

Depuis 1993 la paroisse est animée par une équipe pastorale dont madanie 
Franche O. Brisebois est responsable. L'Abbe Micliel St-Denis est prétre de 

Michel Sr-Dcnis, les parents, communnuté. 
Annie et Sylvain, le parrain et la Sotirce 

marraine, Benoit et Chantal. MADAME FRANCJNE O. BR~SEBOIS et l'abbk hlrc~rs~ ST-DENIS 



Avant d'@tre u n e  paroisse, Saint-Hippolyte fut une  mission desservie par le 
curé de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Elle fut établie mission par un 
décret de Mgr Ignace Bourget, évtilue de Montréal, en 1864. 

Au cours de l'été 3 885, M. Louis Morin fit don dcs terrains siir lesquels 
devaient être plus tard bâtis les idifices religieux et construisit lui-m@me la 
première chapelle. Comnle il manquait d'expérience dans la construction, la 
chapelle A peine terminée menaçait déjà de s'effoiidrer. Par mesure de pru- 
dence, 011 ii'osa jan~ais y convoquer les fidèles. 

Au printemps de 1866, cet-te chapelle €ut démolie et une autre plus grande 
et plus solide fut construite. On commença a y célébrer la messe au debut de 
décembre de la rntme année. La paroisse fut érigée canoniquement en Février 
1869. 

Corts~nrclioii CI incer~d~e rlr /O première kg/i,fr 

En 1877, la chapelle construite en 1866 étant devenue insufrisante pour Ics 
besoins d u  ciiltc, on construisit la prerniére église paroissiale. 

En 1933, dans la soirke du 2 mars, l'église, le presbytere et la salle parois- 
siale furent incendiés. À peine les bâtiments brûlés, les paroissiens et 
paroissiennes démontrkrent leur courage, leur ténaciri et leur solidarité. Au 
cours de I'annee 1933, Urie  nouvelle église et un presbytère Furent reconstruits 
pour u n  montant de 23 000%. Le tout fut entièrement payé, sans emprunt. 

A Noël 1933.011 célébra la messe dans la i-iouvelle église qui  réunir encore 
aiijourd'huj les descendants de ces ancêtres à l'esprit d'appartenance et de 
solidarit@. 

Au cours des dix dernières années, des efforts considérables ont ét6 
déployés polir conseriter ce préciewr patrimoine et redoiiiier u n  second souffle 
aux installations actuelles. Plus de 200 000 $ ont dté invesris à ce jour dans dcs 
réparations, peintuxe, installation de systkines, réfection des murs, perron, 
fenétres, toit et agrandissement du cimetière. Tout cela grâce aux paroissiens et 
aussi grace au soutien financier de la Fondation du Patrimoiiie religieu. 

Le 14 août 1983, l'église a été consacrée par Mg' Charles Valois, troisième 
Pveque du diocPse de Saint-Jérôme. 

L*i fete au cimctikre, 
paroisse Saint-Hippolyte. 
le 13 aod t 2000 



A l'occasion du Jubilc de l'an 
2000, le coiiiité pastoral de 

Saint-Wippolyie a pris la phoio 
traditionnelle. De pauclic A 

droite et cn commeiiçant par le 
bas : Gilles Ducliarme, 

Jacqueline Ducharme, Denis 
Larocque, Relié Gagnon, Charles 

Charron, Prescilla Charroii, 
Jeanne Caron, Salange et Réal 

L'Archevéque, Aiidri Larocque. 
hdanquent sur la photo : Réal 

Joly, Jmn-Paiil Blaquièrc, Michel 
Cimone et Germain 8oldiic. 

De.wervun~s de In mission en 1866 CI crrrks Oc 1869 n zoo0 

Rappelons les noms des desservants et ciires jusqu'i la crkation du diocPse de 
Saint-Jérdme : MM. Marcel Mireaul ( 1  866- 1867), Louis Casaubon ( 1  867- 
1969), François-Xavier Laberge (1869-18731, M. Thibodeau ( 1  873-1874), "1: 
Giroux (1874- 1875), Louis Gaudet (1875-1 888), Joachim Malette (1888- 
1892), Camille Rochon (1892-18991, J. T. Laforrune (1899-1906), Rapliaël 
Pelletier (1906- 1910), Louis Laporte (1910-1914), A. Desrochers (1914-1917), 
Parfait Michaud ( 191 7 -  1924), Albert Desroches ( 1  924- 1928), Médéric 
Barbeau (1928-1935), Cléophas Pigeon (1924- 19421, Gusuve Pariseau (1942- 
1949), Paul Delplanque ( 1  949), Adonias Dallaire ( 1949- 1966). 

Mgr Émilien Frenette et ses successeurs oiit nommé M. Émile Lauzon 
( 1966-1969), Jean-Marie Pageau (1969- 1971), Kené Gagnon (1971- 1979), 
Jacques Gince ( 1  979- 1990), André Vézina ( 1990- 19911, Jacques Gince 1 199 1 - 
1 996). 

En aout 1991, Mm' Lise C61é a. éte iiommée responsable de paroisse et M. 
René Gagnon, curé, en avril 1998. 

SOURCE 
ROLLANDE GIRARD, GILI.ES DUCHARME 



Le 15 mars 1869, de très nombreux pétitionnaires apposent leur signature sur 
un document demandant à Mu Bourget d'ériger une nouvelle paroisse. JI 
s'agit d'un damier territorial composé de nombreiises cdtes et rangs: Saint- 
Jean. des Saints, Sainte-Marie, Sainre-Fienriette, Saint-Dominique, Saint- 
Henri. Le tout formant un territoire de 12 148 arpents et demi. 

Ils sont 120 tenanciers, sur une population d'environ huit cents à nliile 
imes et croient qu'ils pourraielit faire vivre conilenablernent un prêtre. Parmi 
les noms qui se perpétueront à Sainte-Monique, oii trouve ceux des Char- 
bonneau, Etliier, Desjardins, Labelle, Leroux, Maisonneuve, Duquette, 
Rhéaume. 

C'est égalenient une filiation trés con~plexe puisqu'etie englobe une partie 
des  paroisses de Sainte-Scholastique, Sainte-Thérese-de-Blainvilie, Saint- 
Janvier, Sainr-Canut et Saint-Augustin. L'aritiée suivante (le 12 décembre 
1870) MF Bourget, à la suite de i'enqutte de soi1 commissaire, rSpoiid par un 
décret d'érection3'. I l  ne semble pas y avoir eu de contestation sur cette 
création de paroisse: M g r  Bourget écrit que la majorité des habitants sont 
d'accord pour avoir une paroisse. Mais c'est toiijoiirs le choix du  terrain qui 
fait probltme. Apres que trois tenanciers eurent offert un terrain (Bruyéres, 
Leroux et Dumoulin), c'est celui de MM. Isidore Hél~ert Lecompte, Louis 
Maisonneuve3? et Félix alias Jean-Baptiste Brjere qui  fut choisi le 2 novembre 
1873. C'est sans doute ce qui explique que Sainte-Monique a eu deux dkcrets 
d'érection, le secorid étant émis le 5 novembre 1873. Il y a également eu deux 
érecrions civiles : l'une le 31 janvier 1872 et l'autre le 23 janvier 1874. 

La coiistruction de la première Cglise de Sainte-Monique ne débuta qu'en 
1875 alors que  le contrat de consrruction ht donné à Etieiuie Hébert, de 
Québec. II s'agit d'une kglise à façade jésuite, avec un clocher central à deux 
lanterneaux. Les registres de Sainte-hloilique fureiir ouverts en 1 872. 

Sainte-Monique est une  paroisse épr0uvée3~: en 1900, le presbytère est 
victime d'un incendie. En 1936, c'est l'église qui est détruite par le feu. En 
1969, le territoire est exproprié pour faire place à l'aéroport de Mirabel. De 
nombreuses fainilles doivent s'expatrier. Et en 1999, la paroisse canonique est 
supprimée et ses paroissiens sont rattachés h la paroisse de Saint-Janvier. 

MF Frenette avait dit, alors que la crise de l'expropriation se déroulait, en 
197039: ((Cette fidélité créatrice, c'est, quoi qu'il arrive, notre vœu confiant 
pour chacun des paroissiens de Sainte-Moniqiie. )) 

En février 1988, MF Charles Valois écrivait: 

I,$S PAHOJSSES, 1x5 hl.l,4SII.)NSj LES CHAPELLI ?S... 181 



Sainte-Monique. 
In preshyt8re. Photo Claiide 

Charron. M a i  2001. 

Les habitants des onze villages, toucliés par l'expropriation de Mirabel, ont 
connu eux aussi I ' d .  Plusieurs sont partis, sous mie prcssion aussi injuste qu'à 
courte vuc; d'aiitres sorit devenus des etrangers SUI ICS terres que leurs ancétres 
avaient arriichtks i l a  forêt. Guidés par une poigni.c d'honunes et de femmes, 
ayant à lcui  iéte Rita Lafond et Jean-Paul Rayniond, ccs expropriés - ces exilés 
- ont lut12 âpremeiit durant plus de seize ans pour rciiivestir leur pays. Et ils 
ont réussi. 

(...) Grâce à Jean-Paul Rayniond, Rila Lafond, au CWC, les granges se 
redressent, des silos poussent, les maisons s'embellissent, la fierté refleurit, et le 
tissii hu~iiiii r i  se reforine4". 

Quinze curés se sont sucçkdé à cette cure. Le premier, Louis-Melasippe 
Tai.Uon, le hère cle Sir Olivicr 'lhilloni, deux fois premier ministre de la 
province. Suivirent les curts Rioux, qiii a bati l'église et le presbytère, Laporte, 

t< d- - 1 -- ) hchambault ,  Lajeuness~':, ProuLv originaire de Sainte-TliérPse, Cadot, Sylvio 
çainte.Monique, hsIisr. Cloutier, également or igjnaire de Sainte-Thérèse, Raynauld qui vit disparaître 
Plioto Claudc Charron. 

Mai 2001. .1 

Sainte-Manique. 
É g l i x  vue du cinictière. 
Photo Claudc Charron. 

Mai 200 1. 



son Cglise le 2 octobre 1936, Cliarbonneau, Rodolphe Ioly qui fut nommi  
chanoine, apres avoir été curé de Sainte-hne-des-Plaines, Terrebonne et 
aumbnier à I'Hbpital de Saint-Jérdme; Joscph Joly, Roland Chartrand. 
Georges Duquet et Hector Biron. 

Durant les dernières annees, l'équipe pastorale de Sainte-Monique a été 
animbe par des laïcs et des prêtres. Par un décret de suppression, tous les 
avoirs de la paroisse Sainte-Monique ont ktk transférés a la paroisse Saint- 
Janvier. Les archives paroissiales. quelques meubles, la statue de sainte 
Monique ont été déposes à Saint-Janvier. Les tableaux ont eté conservés par le 
diocése de Saint-Jérôme. D'autres objets ont étk réclamks par des paroisses. 

Les pratiquants se sont, quant à eux, partagés entre les églises de Saint- 
Janvier et Saint-Augustin, selon la proximité ou leur centre d'iiitérér. 

So~irce 
CLAUDE CHARRON, cure de Saint-Janvier 

IJimoncinlion (Oka) 

Les prêtres de Saint-Sulpice arriverelit en NouveUc-France en 1b57, deviiirent 
seigneurs de l'?le de Montréal en 1663, s'établirent au fort de la Montagne en 
1.676, à la Rivière-des-Prairies en 1696. Ils devinrent seigneurs aux- Deux- 
Montagnes en 171 7. Cette seconde seigneurie sulpicienne connut deux aug- , 
mentations (1733 et 1735) où s'ttablit la Mission du lac des Deux-Montagnes. 

- l 
Cette mission se trouvait sur le chemin des Algonquins, des Niplssitigueç et 4 
dcs Huroiis qui descendaient à Montreal et à Quebec. P 

$7 
C'est là qu'ils construisirent divers batiments, la maison des niissionnaires, 

une  icvle ainsi que des cabancs poiir les Indiens. La mission fut placée sous le 
vocable de Notre-Dame-de-Lorette. La construction du fort débuta en 1731. 
En 1732, il s'y rrouvait une chapelie de 96 pieds de longueurs siir 42 pieds de 
largeur. Il y eut toujours de deux A quatre sulpiciens assurant la permanence 
5 la mission, appuyés par des religieuses de la Congrégation Notre-Dame. En 
1733, on dénombrait 560 Indiens dont 160 guerriers et 400 feirimes et enfants. 

L'Annonciation d'Oka. 
Cette population d a  en augmentant pour atteindre 1000 âmes eii 1750. Collection Jeaii-Pierre Ioly. 

Malgré des difficultés de recrutement soiis le régime britannique, les Sulpi- 
ciens réussirent a se maintenir et avec eux cette niission où l'on pouvait 
d'ailleurs s'initier aux langues et aux coutumes indiennes. 

Au xix' siècle, des tensions naquirent entre les Indiens, les Sulpiciens et 
l'évêque de Montréal. Plusieurs Indiens adhérèrent A la religion protestaiite. Lc 



14 juin 1877 l'église, le presbytère et les dépendances du fort furent dizruits 
par un incendie. Des trésors de décoration furent alors detruits (Louis 
Quevillon, Nicolas Perrin). 

011 reconstruisit entre 1878 et 1883. Une grancle partie de la décoration 
interieurc actuelle est l'œuvre du peintre florentin Guido Nincheri. Le pres- 
by-tère reconstruit fut à nouveau la proie des Oammes en 1922. On en édifia un 
nouveau en 1923. 

En 1936, les Sulpiciens vendirent leur ancienne seigi-ieurie à la Compagnie 
imrnobiliere belgo-canadienne. 11s conservèrent néanmoins la desserte de la 
paroisse de l'Annonciation d'Oka. En 1957, cette paroisse fut versée au diocèse 
de Saint-Jérôme. 

LP mlrioire rl:(lka 

La constructjon du calvaire remonte aux alentours de 1750. fl se composait 
alors de quatre cliapelles et de sept constructions en maçonnerie. Les sept 
constructions renfermaieiit chacune un grand tableau illustrant la passion du 
Christ. Son origine a donne lieu à des travaux de recherche pour en établir 
l'origine. Aujourd'hui on croit que l e  responsable de sa construction est le 
sulpicien 1-Ianlon JJ Guen qui utilisait le calvaire pour susciter la conversion 
des Indiens. 

Les rableaux ornant les constructions en maçonlierie en furent retirés et 
mis a l'abri dans l'église de la mission et rernplaci par des bas-relief de 
François Guernon dit Belleville. Jusqu'au milieu du xxhiècle, de nombreux 
travaux furent exécutés sur le site. Malheureusement, en 1973, le calvaire était 
à l'abandon depuis mie dizaine d ' a ~ e e s .  Le vandalisme s'en etait également 
mêlé. Des amants du patrimoine, dont Mme Laureite B. Richet de Montreal, 
suscitèrent I'intérét des gouvernements. On fit entreprendre des trava w de 
restauratioti. En 1974, John R. Porter et Jean Trudel preparérent une mono- 
graphie pour la Galerie nationale du Canada qui rappelle son histoire. Le site 

Cdvairc d'Oka. Un bas-relief a étk classé par le gouvernement du Quebec. 

Source 
GBIURD LAJEUNESSE, 

ix cnlvaire d'Oka, Galerie nationale d u  Canada, 1974, 125 pages. 



Hier 

Sur le territoire de la seigneurie d'Argenteuil (concédée en 16S2), autour de la 
kviere d u  Nord et de ses Chiites, et surtout La Grosse Chute, une colonie nait 
autour de 1795. EUc est composee d 'h i r ica ins  en provenance d u  Vermont, et 
un peu plus tard d'Écossais, d'biglais, d'irlandais. Les Barron, les MeLkle, les 
Dunbar, les Gordon et les Fish viennent y développer iin territoire qui devien- 
dra la paroisse de Saint-lénisalem-d'Argenteuil et une municipalité en 1852. 

Les kglises protestantes sYUistaUent en mime tenips sur le territoire: les 
méthodisies ( 1850), les presbp2riens (18591, les anglicans ( 1  878) et les 
baptistes ( 1  886). I..es premiers colons catholiques s'y instavent au milieu du 
xrxe siPde: les Brunet, Desjardiiis, Lauriti, Bédard, Rodrigue, Lavigne, Biro- 
leau. Paquette, les l~alois, les Legault, les Carrisre, et bien d'autres. Ils viennent 
de Sainte-Sctiolastique, de Saint-Hermas, de Vaudreuil, quelques-uns de Sairit- 
Jk16rne et de Saint-Placide. 

La paroisse de Saint-André, déjà krigie depuis 1830, commence à desservir 
ce regroupement : le vicaire Joseph-Ovide Dubois, entre 1872 et 1875, et 
Calix~e Oiiirnet., entre 1 875 et 1879, assurent les messes doniinicales et procè- 
dent aux premiers enregistrements au regist.re civil et religieux Une chapelle 
eii bois est élevée en mai 1876 et dktruite par un incendie quelques jours plus 
tard. Elle est aussitbt reconstriiite, en brique cette fois (1876-1877), toujours 
sur le terrain de Pierre Rodrigue. Le premier presbytere est élevé en 1879. 

En 1883, Mgr Fabre constate que tout est bicn lance et i l  procède 1 
l'érection canonique de la paroisse qu'il place sous le vocable de Sainte Anas- 
tasie. Le Pacifique Canadien traverse son territoire (1876) et des usines 
importantes viennent s'y instder : Wilson et Ayers ( 1  880). 

Quelques petites écoles primaires voient le jour selon les besoins, mais l'école 
d u  village est érigée en 1881. Et les garçons et les filles ont leur couvent lorsque 
les saours Sainte-Croix viennent s'installer (1905). Durant ceMe période, elles 
animent le pensionnat Sainte-Anastasie, l'école Saint- Adolplie, l'externat 
Saint-Alexandre et le Jardin d'Enfance pour les garçons. 

Pour les garçons, on construit un collège séparé en 1915. En 1928, ce sont 
les Clercs de Saint-Viareur qui en sont les responsables. Démoli en 1950, ce 



F + collège fait place A l'école supérieure de Lachute en 1951 et devient par la suite 
l'kcole Mg-Lacourse du nom du curé du même iiom. Les Clercs de Saint- 
Viateur ont eté présents à l'enseigneiiient secondaire depuis plus de 50 ans et 
ont assuré les mouvements de jeunesse de meme que le service pastoral 
Sainte-Anastasie et Saint-Julien. 

X;'ig/isr rk Srl~~~!t-iltim/nsie 

L'église actuelle de Sainte-Anastasie-de-Lacliute a éré conshite de mai 1936 h 
1937 alors que l'abbé Ernest-Emery Labelle (1884-1954) était curé de la 
paroisse (1935-1940). M. Alcidas Laurin de Lachule en est le constructeur e.t 

, J.Eugène Perro I'architect. Le dessin et les matériaux utilisés sont nettement k- 5.. - - -  . - = -  ;. 
1 . -,.**---. -4-z j inspirés du style Dom BeUot. Une restauration (1962) a malheureusement fait 

- 

Efilise Saint-Anastasic. disparaître certains élkrnents de ce style. 

Collection Jean-Pierre loly. Depuis la création du diocèse (1951)' se sont succidé A la cure: 
Mg Cliarles William Lacourse, p.d. (1940-1964); I'abbé Léopold Godliout 
( 1964- 1965) ; I'abbé Yvon hlailloux ( 1965- 1972) ; le chanoine Jacques Lépine 
( 1972- 198 1) ; I'abbé René Ladouceur, c.s.v. (198 1 - 1985) ; l'abbé Yvon Limoges 
(1985-1991); I'abbé Jacques Vkina (199 1-1993) ; l'abbé h d r é  Côté (1993- 
1994) ; le pkre Marc-André Bussières, s.j. (1994- 1997) ; ivlp Charles Valois 
( 1997- 1999) ; I'abbé Yvon-Robert Lemire (1999-). 14. Roberi Brancy a rempli 
le mandat de responsable de 1993 h 2000 pour etisuite combler le poste de 
directeur du personnel au sein des services diocés;iins. 

I'aroiuica 3ainie-Anast,1<1c ct 

Immacdee-Coiiception. 
Club des servants de niesse. 

Dkcernbre 1999. 

Le a changement ii marque la  vie pastorale de Lachute et de sa région. Depuis 
1999, u n  seul prêtre assure le service presbytéral dans le grand Lachute. En 
effet, l'abbé Y. Robert Lemire exerce la fonction de curé a la paroisse 
Irnniacul6e-Conception et de prêtre iiiodérateur à la paroisse Sainte-Anastasie 
depuis les noniiaations mises en place en cette mCme année. 

À ses cbtes et avec lui, des laïcs partagent la re:;ponsabilitk de la mission: 
Nicole H. Fontailie, comme coresponsable à Immaculée-Conception et ani- 
niatrice paroissiale à Sainte-A.nastasie; MM. Gaston Plouffe et Hubert Pilon, 
l'un comme gérant et i'autre comme président du Conseil de la Fabrique de 
cette rnêrne paroisse. 

Avec les réaménagements. la sectorisation s'est acuue. U a d'abord fallu 
accepter de partager la présence du pr4tre entre les deux commutiautés et 

186 9 Une kb/isc sr ruconle 



vivre les modifications amenées par un tel étai de fait. Les triinsformaiions les \-- 
plus importantes ont donc été ressenties d'abord en liturgie. Ail niveau de 
l'initiation ZI la vie clirétienne, le tournant s'est accenlué. La concertation 
s'accroit aussi dans d'autres domaines. C'est un processus qui évolue de jour 
en jour. 

L'implication de nombreux bénévo1rs assure la vitalité de ces deux com- 
miinautés dans tous les champs de la mission. La collaboration de prêtres i la 
retraite et de PPres de communauré garantit la permanence du service pres- 
bytéral. Une autre caract6rist.iilue du milieu, c'est la concertation nkceçsaire 
avec les jnstances zivilcs et  les r n i i i e u  conimunautaires locaw. 

En conclusion, disons que les paroisses sont marquées par le vieillissement Sainte-h1nsicis1r. 
Baptéme d'adulte de de ceux qui les maintiennent. D'énormes défis appellent à une mise en Ruvre 
MrnC Rounleuane Keophiphat. 

accrue de toi] tes les ressources. Heureusement, la foi deiiieiire le lieu-source de de la cél bration, 
tous I @ s  recommencements. le p6re Marc-André Buissieres. 

Sorrrte Le 27 novenihrc 1996. 

CLEMENT LAURIN, HUBERT PILON, SUZANNE 'LAURIN 

Notre-Dame-de-la-Merci (H~ibcrdeau); Notre-Dame-des-Nations (Mont- 
fort) ; Notre-Dame-de-la-Sagesse (~ac-des-Seix-Ples) ; Saint-EugPne (Morin- 
Heights) ; Notxe-Dame-des- Neiges ( Wennvorth-Nord) ; Clirist-Roi (mission 
de Weir). 

Ces diffkrentes communautés se sont développées dans le temps: Hiiber- 
deau, en 1883, Montfort, en 1883, Lac-des-Seix-îles, en 1936, Wcir, en 1939, 
et Morin-Hcigh~s, en 1955. 

Cette région avait et6 lentement pénétrée par des colons irlandais, écossais 
ou anglais demeurés fidèles à l'Angleterre et qui avaient fui les États-Unis en 
1880, niais aussi et surtout, avec le curé h t o i n c  Labelle, par des colons 
français et canadiens catholiques envoyes dans ces nouvelles terres par les 
sociétés de colonisation et en pafliculier par celle de Montréal. 

La fondation de Notre-Dame-du-Lac ou de l'orphelinat de Montfort voulait 
sortir de la ville les orphelins de Montréal. On fit appel aiu: Monfortains de 
France pour diriger l'institution. La premiere coinrnunauté chrhienne du coin 
s'organisa autour de l'orphelinat dont la chapeHe devint l'église paroissiale. 



Tout ce territoire était sous la juridiction du diocese d'Ottawa et c'est 
Mg Diiliamel qui vint bénir l'œuvre naissante. Poursuivant sa visite, il se 
rendit jusqu'à luundel et invita les colons 1 irigcr une église. donnant ainsi 
naissance à la future paroisse Not.re-Llame-de-laMerci à Huberdeau. On 
implantait ainsi une prksence pastorale sur les bords de La Roiige. 

L'abbk Gbdéon Huberdeau ( 1823-1887) qui exerçait son ministère au Vermont 
vint visiter les Montfortains qu'il avait rencontrés siir le bateau au monient de 
leur venue au Canada. ImpressionnP par le travail q u i  s'accomplissait à I'or- 
phelinat de Montfort, il fit don de 10 000$ pour en ouvsir un deuxième à 
Arundel oh les terres étaient ineilleures. C'est en sa mémoire qu'on nomma 
Huberdeau le village qui se développa autour de l'orphelinat. 

La Société de colonisation de 1878 avait bien travaillé et plusieurs colons 
s'étaient etablis dans la région. L'éveque d'Ottawa demanda alors aux Monr- 
fortains d'assumer la responsabilité de la ~iiission Notre-Dame-de-la-Sagesse 
du ~ac-des-Seize-?les en plus de celles de Montfort et d'Huberdeau. 

Toute la region se développa, d'une part avec l'activité kconornique 
générée par les orphelinats, mais aussi par l'instaUa~.ion de nouveaux colons et 
I'exploitation de la forkt qui est rendue possible par le passage du chemin de 
fer du CN qui  permit l'établissement de moulins et rnémeI'exploitation d'une 
mine à Saint-Rémi-d'Amherst. On vit aussi apparaître le  tourisme en quête de 
plein air et de grands espaces pour y pratiquer ses sports favoris, qu'il s'agisse 
de la chasse, de la pechc oii du ski. 

Tout le Nord s'est ainsi d6veloppé et pour répondre aux besoins spirituels de 
cet immeiise territoire, ori fonda le diocése de Mont-Laurier en 1913. 
Mp François-Xavier Brunet (1913-1922) en fut le premier év&que. 



C'est une communauté belge flamande qui, cette année-là, prit charge de 
l'orpheliiiat d'Huberdeau A la place des Montlortains 

Las de marcher jusqu'à Saint-Sauveur, les paroissiens du coin dematident 
d'avoir la célkbration dominicale chez eux. D'abord, dans la maison d'une 
paroissienne puis, en 1924, dans une cliapelie d'été bénite par I'évéque de 
Mont-Lamier en 1927. En 1940, les services religieux sont offerts en per- 
manence. 

Les Pères Montfortains quittent leur ciruvrc et l'orphelinat de Montfort sera 
alors utilisé A diverses fins, en particulier comme inaison de retraite jusqu'en 
1943. Les pères de Sainte-Croix adiètent les iristallatioiis pour y acciieillir a 
leur tour des orphelins jusqu'en 1955 oii l'édifice ne correspondant plus aux 
normes exigées fermera definitivement ses portes. 

Le petit village de Weir posskde son rnoulu~ à bois et le train s'arrête régu- 
lifrement au ~ZUage. Les quelques familles résidentes demandent alors, elles 
aussi, des services religieux chez eUes. d'autant plus qu'à l'été les vjllégiateurs 
sont iiombreux. Mg Joseph-Eugkne Limoges, second &@que de Mont -Laurier, 
y bénira la chapelie en 1940 et la rattachera à la desserte du ~ac-des-Seize-îles. 

Avec les changements de vie et les facilités de con.irnunication, le nord de 
Montréal a vu sa populatioii augmenter et exiger de plus grands services 
religieux. On assiste, eii 1951, A la créatioil d'un noiiveau diockse, celui de 
Saint-Jkrôme et Ma Émilien Frenettc en devient le premier évéque. 



, I 
, i, ' Une nouvelle chapelle voit le jour à Laurel, avec la collaboration du père ,%ds 

et de la communauté de Sainte-Croix. On y comptait des Irlandais, des Écos- 
sais et des Anglais de la dewriéme vague d'iinniigration aux alentours de 1837 
et d'autres colons. Montfort était à bonne distance et il y avait, dans ce coin, 
une communaiité qui [néritait un service pastoral. C'LZS~ cetie mime annke 
qu'on ractaclie la mission de Weir A Huberdeau. 

Devant les besoins craissants de la comtnunautÉ, I'évéque de Saint-Jérôme 

l krige Morin-Heights en paroisse sous le vocable dc saint Eugène. 
1 

klise sdirlt-Eu~+1ie. Awc les années et l'évolution de notre société, les conditions de vie des coiii- 
réssuci'e7 rnuiinutés chrétiennes ont changé e t  c'est une nouvelle vision 

sciilpture de Gilles Sauvé. pastorale qui voit le jour 2i compter des années 1980. 
On remet en question l'Église catholique, la pratique religieuse est en 

baisse, le personnel pastoral clérical diminue et les chrétiens laïques prennerit 
une plus large place dans l'animation des commrinautés chrétiennes. On se 
met en marche vers les années 2000. 

Le Samedi saint 1980. à Morin-Heigl-its - il n'y a plus de cure depuis 
quelque temps -, l'abbé Ronald Lalionté annonce a u  paroissiens qu'il est le 
nouveau curé. Et qu'il doit aussi s'occuper de la cli~pclle de Montfort au sujet 
de laquelle on se questionne. Doit-on la maintenir ouverte ou la fermer défini- 
tivcrrrent? Avec les men-ibres de la communauté, an  se met à la tache. Grâce h 
des événements con~munautaires et à I'flargjssement de l'utilisation de la cha- 
pelle, la cornmimaut6 survit et progresse. 

Quelques années plus tard le desscr-vant de la chapelle de Laurel, un 
jésuite, le pere Gingras, meurt. ii est dors question. de feniier la chapelle mais 
les administrateurs coiiirnuniquent avec le curé de Morin-Heights et Montfort 
pour voir la possibiiite de se joindre l'équipe. 

Les trois communautés seront desservies par d.eux pr$tres, le curé Ronald 
Labonti er I'abbé Dominic McCormack, autrefoi:; de l'office de l'éducation 
anglophone de Montréal puis retraité i Morin-Hcights. 



Ces années voieiit aussi s'implanter les bases d'une collaboration inter- 
paroissiale et la naissance d'organismes: le coinité Haïti-Laurentides, pour la 
dimension missionnaire, puis Partage-Amitié, un service d'entraide. 

C'est en 1998 que naît le projet d'une Cquipe régionale pour les six conimu- 
nau  tés chrétiennes du secteur ouest On propose de faire travailler ensemble 
les communautks tout en conservant le caractère spécifique de chacune d'elles. 
Tout le secteur sera desservi par une équipe regionale formée d'un prérre 
responsable, l'abbé Ronald Labonte, d'une coordonnatrice, Sylvie Courte- 
manche, et de deux prêtres chargés d u  ministere dominical, les abbés Dominic 
McCormnck et Clarence Léveillé, tous deux retraites et résidant sur le 
territoire. 

Source 
SYLVI E COURTEMANCHE 

La paroisse (le Saint-Louis-de-France couvre maintenant deux municipalités: 
celle de Chatham et celle de Brownsburg dont eue s'est détachée en 1935. En 
1799, on crkait le canton de Chatham dont les liniites étaient les suivantes: au 
sud, la Grande Rivière ou rivière d'Ottawa, au nord, le canton de Wentworrh, 
à l'est la seigneurie d'Argenteuil et à l'ouest, le canton de G.renviUe. 

Eii 1816, George Brown, de Lacliute, remonte la rivikre Blanche, i111 

affluent de la ri\ière du Nord, et vient s'installer dans le territoire. Rapi- 
dement, il construit des nioulinç, ii bois et à farine, qui  seront fréquentés par 
les colons des environs. Green construit une forge. McCibbon fait de tout et 
aussi de la médecine. John blacDonald y joue le role d'agent des terres. H. E. 
Thomson est tklégraphiste. lames Carpenter, chasseur d'ours. Silas Huii- 
tington, policier amateur. Peter McOuat fabrique de la chaux. Ceux-là, et 
beaucoup d'autres, sont originaires des iles britanniques, surtout d'Angleterre 
et d'Ecosse. C'est le bois qui les attire, le bois qu'ils iront faire flotter sur la 
rivikre des Outaouais, jusqu'l  Québec. Le premier Canadien qu'on voit se 
glisser parrn.i eiw est Procul Lépine, en 1902, qui réussit à faire fonctionlier sa 
scierie. D'autres s'intiressent aux mines : A. Trudeau (1  893) a découvert iiile 

belle mine de granit. Et la vocation de fabrication de poudre commence avec 
les Smith, un jeune qui s'est exilé au Connecticut et a appris l'art de fabriquer 
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des poudres A détaliner. L'insurrection des Mktis (1885, mort de hel)  per- 
mettra A Howard de iancer les iuines de la Dominion Cartridge (1886). 

Toute cette activitt! industrielle a attiré la main-d'oeuvre canadienne. 
Mu Thomas D ~ i h a m d  (il est dkcédé le 5 juin 1909) demande au cure Cotitour 
de Saint-Philippe de desservir cette population. (L'ouverture de la nlission 
date du 18 novembre 1906.) Lors dc sa première visite. en 1908, il y a une 
église-école. Impressionné par cette activité paroissiale, il nomme un premier 
cure en 1908: le curé J. L. Pilon, et Mg Gauthier, 3e évêque d'Qttawa, un 
second curé, J.R. Cadieux. 

turive, le 25 août 1912, l'homme qui fut, pendaiit plus de 40 ans, I'ânie de 
cette paroisse. Vitalis Bouchard devait marquer la destinke de ce coin de terre. 
M. Bouchard était ne en 1875 à Sainc-Alc~andre-d'Iberville. 11 fit ses études à 
Saint-Hyacinthe et fut ordonné en 1907. On le disait de sanié fiagile: il dut 
aller faire du ministère au Texas. Une fois en sene, il fut de toutes les corvées, 
de toutes les batailles, de toutes les organisations. Avec sa sœur Emma, ména- 
gère, et soli cheval Ben, il est le parfait symbole dii curé inamovible. Malgr& 
toutes ses activités sur le terrain il etait également desservant de Saint-Michel 
de iven~hvortli. C'était un Iiomme d'aci.ion qui savai.1 payer de ça poche quand 
les finances se faisaient rares. 

La première église devint vite trop exiguë et elle fut rransportke un peu 
plus en arrière pour laisser place à l'église actuelie. En 1927, il n'y avait que 180 
familles catholiques et il failut s'endetter durant 24 ans pour réussir A la payer. 
En juillet 1927, Joseph Charbonneau, vicaire ginPral du diocPse d'Ottawa, 
vient présider la bénédiction de la pierre angulaire et l'année suivante 
M W  Guillaume Forbes, le cinquième éveque d'Ottawa, présida $ la béiié- 
diction. 

Un autre maitre-pasteur vint faire équipe avec M. Boucliard: Paul Man- 
seau (29 novembre 1 944). Ces deux hommes réuiiis, avec des vicaires dévoués, 
Firent de celte paroisse une des plus actives de la rzgion. Les mouvements de 
piété fleurirent d'abord: Dames de Sainte-Anne, Enfants de Marie, Tiers- 
Ordre, Croisade eucharistique, JEC, Scoutisme et Guidisme. Avec les annees 
1940, plusieurs de ces mouvements évoluèrent vers une forme d'action plus 
engagée face à !a socikte locale. Déjà en 1935, l'abbé Arsène Hébert avait fondé 
une section de JOCF il laquelie l'abbé Manseau greffa un cercle d'irude. La 
Ligue du Sac~k-Cceur tout en organisant des activités spirituelles se mesura 3. 
la technique d'enquéte. Et tout ce monde vit l'importance de l'économie dans 
la vie quotidienne: I'abbi Manseau supporta alors la création de la Caisse 
populaire qui s'installa dans le sous-sol de l'église. 



Les @colfer 

Le desservant Montour crée une premiere école, dans le local de chapelle- 
Ccole, rattachee à Saint-Philippe et en 1906 on assiste à la création d'une 
municipalité scolaire dissidente. La premiére école est ouverte en 19 12. Les 
Saurs de Sainte-Croix de Saint-Laurent arrivent le 6 septembre 1922 et on 
construit aussitbt une  école-couvelit. Mais on garde les deux enseignantes 
laïques déjà expérimentées. Ce sera ainsi pendant de noinbreuses années. 
MU' Yolande Marrineau, que I'on retrouvera ensuite dans des fonctions impor- 
tantes a u  Service Social de Saint-Jérôme, avec le chai-ioine Manscau, était insti- 
tutrice, vers 1950, A Brownsburg et responsable de nombreux services parois- 
siaux comme les Terrains de Jeii. 

En 194 1, on coiistmit l'école des garçons qu'on nommera École Bouchard 
et quelques années plus tard, en 1949, les Frères du Sacré-Cœur, viendront la 
prendre en cliarge. Des professeurs laïques s'étaient auparavani chargés de 
cette tâche parmi lesqiiels MM. Binene, P rouh  et Massie. Mais il semble qiie 
des divergences de vue avec la commission scolaire aient poussé les cornmis- 
saires à rechercher une communauté de fiPres pour assurer l'enseignement des 
garçoiis. Il tic senible pas que les professeiirs 1;üques hirent retenus dans Le 
personnel eiiseignant . 

En 1951, lorsque fut créé le diocPse de Saint-lérhme, Sairir-Louis-de-France de 
Browrnsburg fut rattachée au nouveau diocèse et se trouva rapidement 
intégrée dans la zone de Laclluce. 11 y avait alors 603 familles, 2352 commu- 
niants, 1982 non-coinmunimts pour un total de 4334 personnes. I I  n'y avait 
plus que 31 fa~nilles catholiques anglaises. 

Saint-Louis-de-France fit beaucoup d'eflorts pour offrir à ces paroissiens 
anglophones les services dans leur langue. 

Dans un des rares textes de Mgr Frenette touchant le problème national, 
l'évêque de Saint-1CrBme dit ceci, 2 l'occasion du 40' aniiiversairc di] curé 
l3oucliard à la tête de la paroisse: 

Dans la grande Patrie, la paroisse n'est-elle pas conme une petite Patrie que 
I'on voit, que I'on cannait, que I'on aime, et qui en un mot nous aide à servir 
la grande ? Car ne I'oiiblions pas, la paroisse a fair de nous ce que iioiis sommes : 
de véritables Canadiens, des Catholiques convaincus. Foyer de vie nationale et 
clidtienne, la paroisse à maintes reprises, a sauvé le peuple canadien. 



Brownsburg n'en esr-il pas une preuve vivante? Au début du vingikme siècle, 
cette petite viUe qui ne comptait que quelques unités de langue fi-minçdise et de 
foi catholique a vu, durant ces 45 dernières annkes, le nombre de ses catholiques 
passer à plus de 2500 aines, environ 65% de la population rotde. 

Les paroisses de Saint-Michel et de Saint-Louis qui se voisinent depuis long- 
temps unissent maintenant leur sort. Le prétre-pasteur qui les dessert peut 
compter sur des Conseils de fabnque responsables et sur des organisations qui  
assurent le fonctionnement de la vie pastorale : préparation aux sacrements. 
chorales, servants de messe. Beaucoup de bénévoles mis tent  les responsables. ... A l'occasion des jubilés, et particulièrement celui du 90c anniversaire de la 
paroisse Saint-Louis, des cahiers ont été publiés qui rappeilent les grands 
moments de cette histoire. 

Saint-Louis-de-Francc, 
Source 

Broivnsburg. Pren-iikrc GAKARD LAJEUNESSE,  PERE WALTER VAN AS., s .c .~ . ,  et SYLVIE TROTTIER, 
Eiicharisric, le 3 juin 7001. responsable de la pastorale au primaire 

Lorsque Antoine Labelle arrive h Saint-Jkrôme (1868) comme curé, on a déjh 
comn-iencé 3 concéder des lots dans le canton Howard. Depuis 1864 et 
jusqu'en 1883, dÉjA s'y installent des colons du noin de Bélair, Doherty, 
Valiquette, Grand'Maison, Lavallée, Ouimet, Labelle, Rochon, Met te ,  Myette, 
Mayer, Deslauriers, Corbeil, Çloane, Charbonneau, Tasse, Ward, Constan- 
tineau, Paquettc, Beauchamp, Saint-Amour, Davis, Wood, Barbe, Lamkre, 
Desjardins, Lajeunesse, Trudeau, hilailld, Boisclair, Gingras, Beauchamp, 
Hrisebois, Guay, Briére, Lecours, Paiement. 

D'où viennent-ils? On \?oit bien qu'ils vienneni. de partout. On retrouve 
ces noms jusqu'à la riviere Jésus; ils ont sans doute regardé du cbte de la valée 
de l'Ottawa, ou meme du c8té de la rive nord du Saint-Laurent. Le train 
QMO&O les a peut-être amenés jusqu'à Saint-Jérôrne. Ils ont peut-Etre lu les 
récits d'Arthur Buies. 

C'est le cure Adolphe Jodoin", de Saint-Sauveu1:-des-Monts, qui assura le 
service de cette mission. On voit. donc un pr@tre de Montréal s'occuper d'une 
mission qui sera ensuite transférée dans le diocése d'Ottawa44. MF Bourget 
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avait beaucoup travadlé pour crker un diockse à By~own, qui devint ensuite 
OHawa. C'est lui qui avait fait venir I'Oblar Guigues qu'il recommanda comme 
premier evtque. 

Déjà, en 1877, les colons possèdent un presbytkre-chapelle45. En 1887, 
l'alibi Adrien Gauthier ouvre les registres où s'alignent trop souvent les noms 
d'enfants ({anonymes i, ou morts à quelques jours de leur naissaiice. Lorsque 
arrive 1885, ce sont les PPres de la Compagiiie de Marie, ou les Montforlains, 
qui vont prendre la  relève (1885-1894). Suite h une pttition de 1894, le pre- 
mier curé résidant est nomme: l'abbe Pierre-Damien Filion. Il y sera pour 
v h g t  ans. 

En 1907, le curé peut entrer dans un presbytete neuf. Et en 1910 une  église 
de bois s'klève sur le terrain de  la fabrique. La même année, la paroisse reçoit 
son ércction canonique qui fut kmise par le successeur de Mp Duhamel, 
Mg Hugues Gautliier. L'érection civile de la paroisse se fit l'annee suivante. 

L'kgiise de Saint- 

Lfs éco/e,î Adolphe-d'Howard. 
Colleciion Jean-Guy Gralton 

Dh 1888, il y a une preinière école à Saint-AdolpheJ6. Les religieuses de la 
Congrégation des Seurs  de Sainte-Croix arrivent en 1935 et elles enseigneni à 
I'kcole di] tdage .  Le cout7e.erit sera consrnuit en 1946 et on proctde a sa bené- 
diction en 1949. Le collPge des garçons ouvrira en 1953. 

La seconde église coïncide avec la création d u  diocèse de Mont-Laurier 
( 19 13) et c'est l'abbé EX. Brunet, qui sera le preniier évêque de Mont-Laurier, 
qui signe le dkcret autorisant ça construction. Le nouvel klu partira d'ailleurs 
avec Saiiit-Adolplie dans sa liste de paroisses. 

Celte kglise, entikrement en bois, fut constmite eii 19 14 par Louis Corbeil. 
Elle fut restaurée en 1997 grice à une subven~ion du Quebec, A la genthosité 
de la rnunicipalitk, de  la Caisse populaire, des Frères des Écoles chrétiennes et 
de donateurs corporatifs et prives. Un n-ikckne a kgaleiileiit contribu6 à cette 
restaura lion. 

En plus d u  vitrail réalise par Guido Nuicheri, vers 1935, oii trouve dans la 
sacristie une œuvre de Jean-Paul Mousseau, rkalisée en 1960. C'est un don de 
Gyde Vanier Shepherd. Le ferblantier Claude Huot a rkdisé le coq perclié sur 
le clocher de l'église. 

L'église fut bénite en 1914 par le cure Pierre-D. Filion et c'est l'abbé Émile 6 
Dubois d u  CoUège de Sainte-Thkrese qui est le célkbrani de la inesse solen- sain,.Adolphe.d'~-lOWardd 
nelie. En 1919, le delegué apostolique Pietro Di traverse les monta- te vitrail de Ninilieri. 

gnes, les bénit au passage et se rend jusqu'h Saint-Adolphe. Collectioii jeaii-Guy Gratton. 
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En 195 1, la paroisse de Sain t-Adolphe-d''Howard est de nouveau transférie 
à un autre diodse: le diocèse de Saint-Jérbine. 

Et le 3 septembre 1973, c'est le retour des Montfortai-ns avec l'arrivée du 
curé René Hotte. M W  Frenettc avait, depuis 195 1, nommé les curés Jean-Paul 
Savage ( 1953- 1956), Gérard Décary (1956- 1959). hlarcel Lamoureux ( 1959- 
1970) et  Bernard Giraldeau ( 1970- 1973). 

Soirrce 
JEAN-G w GRATTON 

Saint-Joseph-de-Mont-Roland est une conimunauté qui a plus de quatre- 
vingts ans d'existence. En 1993, on a soidigné le 75' anniversaire de l'kreaion 
caiioiijque de la paroisse. Des 1918, on a commencé 5 construire l'église sur un 
terrain dome  par la famille Rolland. La première cure a été confiée à l'abbé 
Adélard Duplessis. Il est remplacé par le ciire Arthur Gauthier en 1919 ; Henri 
Arbour, en 1938 ; Edgar Gaudry, en 1943 ; Adrien Moreau, en 1950 (il. 
devicridra procureur du diocèse avec Mgr Émilien l'renette). Rosario Laurin, 
eii 1951 ; en 1957, Paul Bergeron ; en 1959, Gérard Ilecary en 1969, J. D'AviIa 
Prevost ; en 1975, C.E. Léveillé ; en 1984, Jacques De Villers; en 1985, Hervk 
Goulet ; en 1992, Raymond Ethier qui est curé depuis cette date. Les agentes de 
past.orale fiirent Francine Mailloux et Liarie Simard. 

L'origine de Mont-Rolland est surtout due à I'implantation d'un moulin i 
pâtes et papiers qui va faire vivre la population durant de longues années. 
Cette usine fut construite en 1902, sur les terrains riverains de la Rivitre-du- 
Nord. 

En 1923. pour répondre aux besoins de la population graiidissante, on 
construit une école primaire, laquelle a &te originellement occupée par les 
sœurs de la Providence qui s'occupaient de l'éducation des filles, en plus de 
donner des cours d'art ménager et de tissage aux mères de familles. Elles ont 
eiisuite étk remplacées par les saurs  de Sainte-Anne. En 1935, les frtres 
Maristes construisent leur école sur un des plus beaux promontoires de la 
niunicipalité et s'occupent de I'kducation des garçons. En 1963, on assiste a la 
construction de la polyvalente Auguste-Norbert-Morin, à l'endroit où Norbert 
Morin avait construit sa maison en 1842. 



La paroisse anime de nombreux mouvements et services 21 la population. II y 
a d'abord les services reliés directement à la pastorale, comme les services de 
liturgie, de la chorale, de prkparation a u  sacrements de la pastorale biblique. 

Un certain nombre d'activités sont offertes a u  paroissiens. Le Cursillo, la 
rencontre catholique des fiances, le Senlice d'orientation des foyers, Parle 
Seigneur. Plusieurs activités caritatives ou so~iales se déroulent égalenient 
dans la paroisse. Signalons L'Entraide bénevole, les Artisans de Mont-Rolland, 
la Fondation Zénon-Alary, les AA, les Ai-Anoii, le Club de l'Âge d'or. 

Pendant l'année, il y a plusieurs activites spéciales organisées par une 
ci-nquantaine de bénévoles: fête des malades, féte des couples, fête des béné- 
voles, le festival de ski de fond, la Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs de ces activités 
commencent par iine messe et soi11 suivies de repas cliainp@tres. 

Le developpemen t econoinique a toujours kté centre sur l'indust r ie pape- L'église de saint-losepli- 
tiere de Rolland. Mais l'ouv~rture du Parc lintaire a facilité le passage du de-Sainte-AdPie. 

tourisme dans la paroisse. 

De 1919 à 1960, il y eut en inoyenne 45 baptêmes par année. À partir de 1961, 
la moyenne passe d'abord 30 puis ii 15. De 1920 a 1928, il y a une moyenne 
de 5 mariages par années et, en 1954, cette moyeiine oscille autour de 15. A 
partir de 1960, la moyenne redescend A 8. De 1924 à 1940, la moyenne des 1 
skpultiires est de 14. Le phénomène d u  vieillissement frappe aussi la paxoisse 
er durant les derniéres anildes la moyenne des sépultures est de 25. 

C 

Soirrce . .  . - & '  - -  
PAUL-HENRI SIMARD 

Saisit- Ludggpi--dc- C d ~ ~ m e t  

La paroisse de Saint -Liidger-de-Calumet fut érigke oficiellcmen t le 5 avril 
1920 par M g r  C. H. Gauthier, le troisième dvèqur d'ot-tawa. On cite par 
aiUeurs une autre date: 1918. L'Annuaire de Saint-JérBme a retenu la date de 
1923. 

- - 
Céglise de Saint-Ludger 

MF d'Ottawa y fit sa pren~iPre visite en 1921. 11 dit dans son rapport: de c,),,,,,. 
(( Cene iiîission fondée en 19 18 est dans iine condition très p r o s p h  i ,  Collection lean-Pierr? loly. 
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Les premiPres cklébrarioiis se fuent dans la salle Scott qui fut rapidement 
transformie en un édifice propre au culte lors d'une corvée remarquable. 

On construisit l'église de Caluniet en 1929, dt: méme que le presbytère. 
L'école de la paroisse fut consrruite en 1931. Deux desservants étaient bien 
connus: Ludger Archambault et Honoré Limoges. qui avaient ité les 13' et 

14' curés de Grcr ide  (1  9 13- 1927). Lorsque MF Frenette deiien t le premier 
Cvêque de Saint-JGrGme, c'est M.  D a h a  Brisebois ( 1  948- 1954) qui est curé de 
la paroisse. 

Les religieuses du Sacré-Cœur arrivèrent à Calumet sous le cure Albert 
Routliier (1939-1948). Les Seurs  du Sacré-Cœ~lr de Jesus sont toujours 

Saint-Liiclger de Calumet. présentes Saint- Jérôme, 
Le cure Jean-Pierre Thijs, s.c.j., 

avec Mm' Ghislaine Lavigne. 
niarguillitre. 

Source 
PB= JEAN THIJS, s.c.~. 

Suitir-Julien (l.achule) 

Au moment de la fondation de la paroisse Saint-Julien (le 8 mars 1923), la 
paroisse catholique de Sainte-Anastasie recouvrait tout le territoire de la 
paroisse protestante de Saint-Jérusalem d'Argenteuil établie eri 1833 et formée 
en municipalité en 1852. En fait, tout ce territoire formait la moitié nord de 
l'ancienne seigneurie d'Argenteuil concdd4e en 168:2 à Charles-Joseph d'Aille- 
boust de Muccaux. Saint-Jiilien est un  démembrement de Sainte-Anastasie. 
Saint-Julien est planttc au milieu d'un complexe d'industries dont la plus 
ancienne fonctionne depuis 1880. 

On construisit une premiére chapelle sur ce territoire en 1916 auquel on 
donna le vocable de Saint-Julien, pour rappeler la minloirc de Mtre Sault- 
Julien, supérieure générale des Sceurs de Sainte-Cro~u de 1914 à 1920. Ces 
religieuses s'étaient dévouees auprés des jeunes au couvent Sainte- Anastasie et 
à l'école Saint- Adolphe. 

En 1918, Saint-Julien est u n e  desserte du diocèse de Montréal. Deux 
desservdrits s'y devouent : l'abbé Jos. Napoléon Rricre et l'abbé C. W. Lalondc. 

L'krection a lieu en février 1923, par Mu Georges Gauthier, alors adminis- 
tnteur apostolique du diocèse de Montréal. Le premier curé est l'abbé Louis- 
Eugène Cloutier originaire de Saint-Jacques-de-MontcCi1ni et qui arrivait de la 
paroisse Saint-Édouard de Montréal. Tl y a déjà une  Gglise, une constructiori de 
brique, et une ecole en bois. La Cie Ayers fournit le logement du premier cure 

saint-liilit.ri de ~~ichiitc.  de février 1923 à janvier 1926, alors que le curé peut entrer dans son pres- 
Travaux I'exlérieur de I'iglise. bytére. L'abbé Cloutier sera le pasteur de Saint-Julien de 1923 à 1948. 



C'est durant cette période qu'on construisit l'église actuelle. 011 se prépa- 
rait sans doute Q construire une église plus modeste quand arriva la contri- 
bution de la Cie Ayers. Ce moiiument coûta, selon les rapports Financiers de 
la paroisse, 285 000$. Elle fut construite a partir de 1936 jusqu'en 1938. Elle a 
été construire d'aprhs les phns des arcliitectes Ludger et P a d  Lemieux. MM 
Fernand Bernier et Maurice Champagne virent à l'exécution des plans des 
architectes. 

On était dais iiiie pkriode de crise éconoilîique et les travaux donnèrent 
du travail à plusieurs chhmeurs de la region. La première messe y fut célébrée 
le 7 mars 1937. De style gohtique anglais, dit Clément Laurin, eue est revêtue Saint-Julien de Lachute. 
de pierre blanclie taillke. L'intérieur, d'une capaci~k de 732 places, est remar- Inrerieur dc l'église. 

quable par la richesse de son ameiiblemenc et de sa décoration, Elle possède 
un orgue à tuyau  sur lequel M. Jacques Bédard a accompagné la liturgie 
durant 40 ans. 

La crkation de la  paroisse liiimaculée-Conception est ainsi racontée par 
Mg Louis-Josepli Rodrigue : 

juscpe-13 (1948), pour toutes fins sacramentaires et dominicales, ces familles 
jeunes, prolifiques, pratiquantes, étaient desservies par Saint-Julien qui coniiut 
dc 1940 à 1948 sa plus grande affluence de fideles et un accroissement d'acti- 
vités. (. . .) Les marguilliers et les principaux paroissiens de Saint-Julien, alertés 
par l'annonce des prqiets de Son Exc. Mp Aiexancire Vachon, tentkrent de 
rencontrer l'archevêque d'Ottawa à l'occasion de sa visite pasiotale a Saint- 
Philippe et de Ir faire renoncer .i ses projets. Peine perdue, le cure fondateur de 
la nouveiie paroisse de I'lmmaculée-Conceptio~~, M. I'abbk Léoriidas Clénicrii, 
e ta i t  déjh nomnié. L'érection du diocèse de Saint-JérGme, qu i  aurait pu rCgler 
bien des choses, arriva trois années trop tard, en 1951. (Extrait du feuillrt 
paroissial) 

Ces curés qui se succédèrent A la tête de cette paroisse furent l'abbé Adrien 
Giard (1949-1962), Martin-Joseph Lorrain (1962-19671, Mg Louis-Joseph 
Rodrigue (1  967- 1972), le père Jérôme Gervais, c.s.v. ( 1972- 1985). C'est sous sa 
gouverne qu'on cklébra le cinquantiéine anniversaire de la fondation de la 
paroisse, eii 1973. À cette occasion, Mgr Bernard Hubert, dewcième evéque de 
Saint-JérGme, avait déclare : 

(...) la communautt paroissiale de Saint-Julien forme aussi ce milieu ecclésial 
qui a porte jusqii'à vous l'Évangile. L'Cglise est le lieu qui permet de com- 
prendre l'Évangile et de vivre en conforinité avec l'enseignement qu'on y Sainr-Julien de b c l ~ u t c .  

trouve. Ce q u i  me paraît impoiiant, à 1'occ.asion dc ce jubiié, c'est de retrouver, Vitrail. 
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dans notre fidélitt 3 l'Église, la dimension de cornn.iunion à l'Église du passt, et 
aussi une dimension d'esptrance, c'est-à-dire un iivenir à l'Église d'aujourd'hui. 

Smur Germaine Labelle, c.s.c., assuma les taches de responsable de 
paroisse de 1985 à 1 994. Sœiir Therése Thibodeau, c.s.c., a étk active dans la 
région de 1965 à 1995. 

Les kco/cs 

En 1896. il v avait une école dans ce secteur de Lachute, sur I'ernnlacement du 
Saintmluiien presbytère actuel. Les religieuses de Sainte-Croix vinrent y enseigner en sep- 

Nomination de Sœur Germaine 
LabeUe, responsable de la 

tembre 1925. En 1944, on construisit une Ccole de Iiuit classes et une risidence 

paroisse Saint-Julien. Sœur pour les religieuses. En 1960- 196 1,  nouvel agrandissement. C'est un laïc. 

T J , ~ ~ ; ~ ~  ~ h i t , ~ d ~ ~ ~ ,  *,laUrice M. Charles-Émile Dorris. qui devient principal et u.ne religieuse est assistante 
Légare, s.c.j., yrètre de du principal. 

conimuiiauté, Mu Charles 
Valois, m u r  Germaine Lalielie, I,'/-r8p i t d  rlf. /a Pro v i h  cc 

abbé Clément Laurin. 1985. 

Dans une maison de pensioii construite par la Cie Ayers Ltée durant la 
Preniière Guerre, les religieuses de la providence vinrent créer un hbpital en 
1943. Ce sont Mme Léonard Ayers et Gaktan Valois qui firent les démarches 
pour créer cette œuvre. L'hGpital d'lugenteuil prit ensuite la relève (1963). 

La paroisse Saint-Julien a été ferrnke en novembre 1996. Le coiit des ripara- 
hons est important et la dette de la paroisse considerable. L'Église de Saint- 
Jérôme espkre recevoir des projets d'achat qui soient conciliables avec sa fonc- 
tion passée et les besoins du milieu. Les paroissieiis de Saint - Julien sont main- 
tenant rattachés à la paroisse Irnmacidée-Conception. 

Paroisse de S~int-Julien. 
25' anniversaire de profession soli rce 

religieuse de sœur Tliérkse LLÉMENT LAURIN, SCEURS GERMAINE LABELLE ET "L'HÉR~sE THIBODEAU 
Thibodeau. De gauche il droiie: 

MK' Bernard Fluberi, 
Mm' Rose-Alma Tliibodeaii. 

sœur TlikrPse Thibodeau, 
M. Eugkne Tliibodeau, 

M g r  huis-Joscph Rodrigue, curé 
de Saint-Julien. 28 mai 1972. 



C'est dans la diversité, le décliirement, la dualite, la cacophonie, les joies et les 
peines que s'est édifiée cette paroisse situPe dans le territoire de Shawbridge, 
village des Laurentides divisé en deux par la riviere d u  Nord. Le territoire doit 
d'ailleurs son nom à M. William Shaw et Mme ~Marrha Maria Mattliew qui s'y 
sont installés en 1842, avec d'autres fan~illes irlandaises, et qui ont fait cons- 
truire un pont siIr la rivikre du Nord pour permeth-c d'ouvrir la porte vers le 
nord. Le recensement de 1843 ktablit A 52 colons le nombre d'liabitants de 
Shawbridge. Très tdt, le territoire accueillit des anglophones, des juifs et une 
poignée de francophones venue de Saint-Sauveur, Saint-Hippolyte et Saint- 
Jérônie. Ces différents groupes etliniques prariquaieiit leur religiun propre: 
protestante, juive ou catholique romaine, avec leur lieu de culte respectif. 

Vers 1907, les fraticophones fotit une demande en vue d'obtenir une 
desserte. Le choix de I'endroit n'est pas facile car on se dispute l'emplacement. 
Finalement, c'est M. EX. de la Durantaye, alors curé de Saint-Jérôme, qui en 
déterinine l'endroit le 20 mai 1909. La chapelle est bâtie par M. Latoiir, sur le 
terrain de M. Jules Lesage. Saiiit François-Xavier est désigné comme patron 
pour ce lieil de culte. 

A l'automne 1924, les catholiques de l'endroit font la demande d'érection de --Yq*-*-> - 7 .  
L l 

leur mission en paroisse. Celle-ci leur est accordée. Mgr Georges Gautliier, 
, ,  ' archevêque tiiulaire de Tliarona et administrateur apostolique du diodse de 1 . . , , .  

i 

Montréal, signe l'acte d'krection canonique le 6 mars 1925. 
Après plusieurs tergiversations quant aux coûts de constructioii de l'église, 

l'endroit et la rkpartition de la dene, M. F.-X. cle la Durantaye décide, le 8 avril, 
que le nom de la future paroisse sera Saint-François-Xavier, le site ne sera pas 
déplacé, le terrain sera assez étendu pour y construire une église et un pres- ' 

liytère et le cirnetikre sera établi aux environs. En fait, il est situé juste devant 
l'église. sur la rue Principale. 

La signature du contrat de la construction de l'église a lieu le 25 octobre 
1926 ; les travaux peuvent enfin conimencer. Mall-ieureusement, la tempe- 
rature froide et la  neige, les irrégularités dans le contrat et les cliangements 
dans les de.vis retardent les travaux. Devant Ics mésententes, M. l'abbé ~ ~ 1 ; ~ ~  de 
1-lorniidas Papineau, curé depuis le 17 mai 1925, donne sa démission. ckv&que Collection lean-pierre ~oly. 
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Paroisse Saint-François- 

de Montréal la rci'usc; les travaux sont arrêtés poilr ajustements jusqu'au 10 
mai 1927. 

Le 28 août 1927, la premiere messe est enfin célébrée dans la nouvellc 
tglise. La bénédiction solennelle par M. Brosseau, curé de Saint-JérGme, a lieu 
le 30 octobre de la même année. A cette date, les registres de la paroisse 
établissent la population catholique à 193 familles: 87 viennent de Saint- 
JCrBme, 81 de Saint-Hippolyte et 25 de Saint-Sauveur. 

Les familles démembrees de la paroisse Saint.-Jérôme viennent de con- 
cessions du nord et du sud de la Riviére du Nord, celies de Saint-Sauveur, de 
concessions du nord-ouest et du sud-est de la riviire et du  septiéme rang du  
canton d'Abercrombie, et ceiles de Saint-Hippolyte, du troisikme au sixième 
rang du canton d'Abercrombie. 

En 1925, une grosse cloclie, fondue en Angleterre en 1856, est donnée à la 
paroisse par le curé de Saint-JPrbme; elle avait d'iibord été instaiiée dans la 
première église de Saint-Jérôme, la vieille église du Parc, ceiie du curé Labelle. 
Elle a ensuite été transférée dans la wt.hPdrale actuelle où elle a résonné dc 
1900 à 1925. 

De mars 1925 a juillet 1986, la paroisse Saint-Franyois-Xavier a \TI dkriler tliv 
curés qui, chacun à leur manière, l'ont façonde. II s'agit d'Hormisdas Papineau 
(1925), Arthur Paiement (19351, Louis J. Gervais (1928), Émile Léonard (19401, 
Léo Barron (1946), Louis-Pliilippe Roy (1952), Martin J. Lorrain (1969), 
Maiirice Leroux (1977), Gaston Hurtubise (1979) et Real Joly ( 1980). 
Quelques-uns d'entre eux ont laisse un souvenir impérissable dans la paroisse. 
II faut noter Ic travail d'arrache-pied du premier, Hormisdas Papuieau, qui a su 
être rassembleur et apporter riconfort et sécurite aux paroissiens. C'est grâce à 
sa ténacité et à sa dktermiriation que  cette paroisse a VU le jour. 

En 1947, le curé Léo Barron. dans u n  effort de rapprochement des fidéles, 
invite les paroissiens à s'impliquer dans I'améliosation de leur kglise. Les 
compagnies et les paroissiens de Lesage s'engagent, Les vitres de l'église sont 
reinplacées par des verrières de style romain, respectant parfaitement 
I'archirecture de l'église, avec ses plafonds recourbés ornés de cinq tableaux 
représentant les quatre évangélistes et Saint-François-Xavier. 

De 1980 à 1986, le curé Real Joly change les façons de faire. Dorénavant, la 
Xavicr de i'ii-vost. Vitrdil contribution annuelle sera recueillie porte à porte. De plus, M. joly procède i 

représentant Ic saint patron. l'achat d'lm deuxième cimetiere situé à I'arritre dr l'église, sur la route 117, 



rénove les croix de chemin de la f a d e  Zenon Dagenais, modifie le sanctuaire 
et restaure la lainpe du sanctuaire jusque-la inutiliske. Finalement, il forme le 
premier Conseil de pastorale et accorde une place plus grande j. la participa- 
tion des Iaics, préparant ainsi l'arrivée de nouveaux bâtisseurs. 

De 1986 h 1998, la responsabilité de la paroisse est confiée a u x  Sofurs d u  
Sacré-Ceur de Jbus.  S a u r  Denise Malo devient alors la grande rcsponsablc. 
Elle est accompagnée par plusieurs prêtres à temps partiel qui partagent sa 
[Ache d'animation de la communaute et assument le service du cultc. Ce sont 
les abbés Pierre Filioii (1986 3 1988), Claiide Eafard (janvier 1988 à juillet 
1988), Guy Sanscart.ier (1988 à 1991). Paul Jobin (1991 à 1994) et Claude 
Dion (1994 1 aujourd'hui). Ils contribuent tous grandcment au développe- 
ment de la paroisse. 

La responsable, s e u r  Detiise Malo, transforme vraiment la dynamique 
paroissiale, apportant uiie touche plus féminine a u  niveau religieux et striic- 
turant efficacement les cornites de bknévoles. Elle implique beaucoup les 
fidèles dans leur Église. Le 16 octobre 1993, elle organise, avec le CPP, un 
coiloque ((La famille, l'Église et les nouvelles realités n, auqiiel participent une 
centaine de paroissiens et paroissiennes. Suite a u  besoins exprimés, elle 
forme une table de concertation pour déterminer un thènie rasçembleur qui 
oriente l'action. Elle sensibilise les rnarguillierç a u x  besoins matériels de la 
paroisse (kglise, presbytère, cimetitres) et a u  besoins liturgiqiies; eue leur 
rappelle aussi le travail accompli par le Conseil de pastorale, les différents 
comités ei les bknévoles. 

De la fondation de la paroisse jusqu'en 1986, cc sont les cuxés qu i  assurent 
d'office la prksidence du Coiiseil de fabrique. En 1986, sœur Denise Malo 
relève ce défi et devient la  premiercl présidente. Elle est suivie de M. Pierre 
Marchand (1989 i 1994) et de hl. Bertrand Neron (1995 à aujourd'liui). 

Aujourd'hui, la paroisse compte 3340 bmilles. Depuis le mois d'août 1998, 
c'est une grand-mère, madame h d r i e  Cyr-Desroches, qui en est la respon- 
sable avec une équipe de laïcs e t  l'abbé Claude Dion, prêtre de la com- 
munauté. Tout ce personnel travaille à temps partiel et compte beaucoup sur  
la participation active des paroissiens et paroissiennes pour garder vivant- le 
dynamisme de cette corninunauté. 

En l'an 2000, la paroisse à célibré son 75' anniversaire de fondation. Cet 
événement important a été souligné de diverses façons, entre aut.res par une 



envolée de 75 ballons par 75 personnes baptisées A la paroisse, l'installation 
d'une croix de chemin du 'lubilé devant l'église ct iii tenue du colloque rt Faire 
Église autrement >, auquel ont participe une cinquantaine de personnes. En 
1997, l'église Saint-François-Xavier a éti reconnue {(valeur patrimoniale ),. 

Sain l-h7od ri f de I/nl-Vlo rin 

D'aprks les arcliives consultées, la plus ancienne pétition signie par les rési- 
1 dants de Vai-Morin remonte ail 8 juillet 19 14. Eile fut envoyée par M. Napo- 

a Iéon CarriPres A Me Paul Bruchhi, archevéque de Montreal. D'autres tenta- 
tives eurent lieu par la suite. 

Le 26 mai 1923, Mgr Georges Gauthier autorise la constniction dc la cha- 
peUe h Val-Morin. Le terrain de la dessene fut acheté de M. G.-E. Josselin, le 
13 aoQt 1923. Le 10 novembre 1923, les syndics coilfiaient les travaux de 
construction à M. Tancrède Legault d'apres les plans prépares par M. Henri 
Labelle, arcliitectc, le tout devant être terminé le 6 juin 1924. Dimensions: 85 
pieds de long sur 40 pieds de large. La cllapelle fu.t construite au moyen de 
souscriptions et de dons. L'orgue fut donne par la fabrique de Sainte-Adtle, 
l'autel par le curé lames Lesage, et la cloche par lc général A-E LabeUe. Elle 
provient de l'ancien navire Lt Grltivateur. La statue de saint Norbert est un 
don de MUE Viriol. 

. \* Cinauguration de la chapelle eut lieu le 15 juin 1924 par l'abbé lames 

i ,  ] Lesage, curé de Sainte-Adtle. Le 13 juiuet 1924 eut lieu la bknédiction de la 
chapelle et de la cloche par MF Belanger, curé de Saint-Louis-de-France 3 

'dise Saint-N0rben. Montréal. La paroisse Saint-Norbert de Val-Morin fut érigée canoniquement 
Colleciion Je.an-Pierre joly. le 8 octobre 1925, par mandement de Mg Georges Gauthier, administrareur 

apostolique du diocèse de Montréal. Le 1" avril 1'147, Mg Joseph Charbon- 
neau autorisa la construction du presbytére actuel, qui date de 1950. 

Depuis ces débuts, nombreuses sont les perso.nnes qui ont investi tous 
leurs talents pour le mieux-être de la commutiauté chrétienne. En cette année 
2000, les pa~oissiens célkbrent 75 ans de génkrositk, de prière et d'action. 

Les festivités ont débute par un concert, le 6 niai dernier. Le 25 août, la 
Société Radio-Canada est venue enregistrer la messe d'action de grace 



prksidée Mp Gilles Cazabon, évêque de Saint-Jérbme. La diffusion eut lieu le 
3 septembre lors de I'kmission Le Iotrr di.1 Seigneirr. Uii souper a eu lieu le 
30 seprembre, au Centre de Ski Belle Neige. Le 8 octobre, Mp Vital &lassé est 
venu consacrer l'église. 

Soi.rrce 
MICHEL SAIN'T-DENIS, prêtre 

Le territoire de Bois-des-Filion faisait partie de la seigneurie de Blainviile et de 
la seigneurie de Terrebonne. La paroisse a longtemps porté le nom de Saint- 
Maurice-de-Terrebonne. Dans les années 1960, la niunicipalité s'est appelée f 
Bois-des-Filion et la paroisse a conservé le noin de Saint-Maurice. 

Au debut du siècle, vivait pres de l'emplacement du pont David uii mon- 
sieur Filion qui était propriétaire d'une écurie. Lorsque les gens du nord SC 

rendaient à Montreal à clieval, ils laissaient leur cheval à l'écurie de M. Filioii 
et louaient un des chevaux de M. Filion pour se rendre A Montréal. h s i  leur 
monture pouvait-elle se reposer. Curnrne il y avait autour un boisé, on désigna 
l'endroit du nom de Bais-des-Filion. 

Le 16 août 1903, Monseigneur Paul Bruchési archevêque de Montréal, .. ~ ~ 

refusa, vu la pknurie de prttres, l'obtention d'une desserte au Bois-des-Filion. 
Ce n'est qu'en 1912 qu'un Français venait s'établir ici et avait, avec sa famille, 

- 

son fdre prêtre qui, malade, venait refaire sa santé à la campagne. 
Moiiseigneur Bruchési lui donna la permission de faire une mission et en 

janvier 1913 nous avions la première ttiesse, semence de ce que nous possé- 
dons à ce jour. 11. obtint que sa desserte soit mise sous le patronage de Saint- 
Maurice, chef de la légion Thébaine, comme gage de triomphe des armies 
fiançaises. Donc notre fait religieux est d'ordre diamantaire depuis deux ans. "dise saint-Maurice, 

Colleciion Jean-Pierre Joly. Quelques années passées nous pavoisions pour le 25' anniversaire de la cons- 
truction de l'église actuelle. 

Les prétres desservants et cures: 1913-1914: l'abbé Josepli Debray ; 19 14- 
19 15 ; l'abbé Alphonse Chapleau ; 19 15- 19 16 : l'abbé Léoii Verschelden; 19 16- 
1918: I'abbé Joseph Debxay; 1918: I'abbé Daniel Charbonneau; 1918: l'abbé 
Charles Gareau; 1919- 1920: l'abbé Philippe Labelle; 1920-1927 : l'abbé Donat 
Godin ; 1927- 1940 : l'abbk Donat Bourassa; 1940- 1943 : I'abbé Édouard 
Lafortune curP ; 1343- 1948 : I'abbé Edmond Labelle; 1948- 1961 : I'abbé 



Eugène Ainié Poirier; 1961 - 1967 : l'abbé Gaétari Cadiew; 1967- 1971 : le 
chanoine Charles Lussier ; 1971 - 1977 : P2re Rolaïid Poupart, o. m.i. ; 1977- 
1983: Pére Jean Vkzina, c.s.c.; 1983-: Ptre Laurent Lecavalier, c.s.c.; 1983- 
1989: PPre Jean Vézina, c.s.c.; Septembre 1989: Pere Marcel Paquette, m.ss.a. 

En 1949, en la fête de L'Assomption, on commence les travaux de construction 
de I'icole et en avril 1950, Ics Sœius de Saint-François-d'Assise de Lyon 
entrent dalis les nouveaux 10cawC'~. 

Ml7 Bernard Hubert prkside il pasfo,.cr/c nchle//c 
l'ordination de I'abbt Claude 

ZR l4  1976. Le diacre Normand Cy-r est le responsable de la paroisse et le prêtre de com- 
Église Saint-Maurice de Bois- 

munauté est Matthieu Renaud. Trois animatrices s'occupent du secteur sud de 
des-Filion. Photo ADSJ. 

Terrebonne : Diane Leniieux, Josée de la Durantaye, Nicole Vallières. 

Soiirce 
MATTHIEU RENAUD, prêtre de la corn~i~uiiautk 

et NORMAND CYR, d-p.. responsable. 

La paroisse de  Sainte-Anne-des-Lacs est bornée au nord par les b i t e s  de la 
paroisse Saint-Sauveur-des-Monts, à l'ouest par les limites de la municipaliié 
de Mille-Isles, au sud par la paroisse de Bellefeudle et à l'est par la nvière du 
Nord. 

En 1922, Mgr Georges Gauthier, administrateur du diocese, signait un 
décret d'érection crinonique du territoire qui désormais sera reconnu comme 
<( desserte ), de S a h i c - h n e .  Te ti'est qu'en 1940 que 1' Archevtque, Mg' Georges 
Gauthier, dans le décret d'2rçctioii canonique du 10 m ~ ~ i  1940, donne tous les 
droits et privilèges accordés aux organiçations paroissiales. 

L a  dkbl(l5 

\fers 1845, la popidatioii francophone etnit dépourvue de tout sanctuam pour 
l'acconiplissement de ses devoirs religieux. Elle devait se rendre à l'eglise de 

L'cglix ilc. Sainte-Anne-des-Lacs. Saint-Sauveur, ce qui constit.uaiï une longue et, parfois, pénible marche. Or, au 



prjntemps de 1902, M. Cyriac Saint-Amour aclieta iine croix qu'il plaça dans 
son verger, soir 3 l'endroit oh aujourd'hui est sise la chapelle et oti pouvait y 
voir, des rangs les plus kloignks, les dkvots venir faire les exercices d u  mois de 
Marie, du  mois du Sacrd-Cmur et, à I'autonine, le mois di1 Kosaue. 

Une vingtaine d'années s'écoulei-it et le désir de la population d'ériger une 
chapelle était devenu pressant.. Plusieurs des citoyens organisèrent une délé- 
gation auprPs de hi. le curé Gohier, de la fabrique de Saint-Sauveur, pour 
proposer la construction immédiate d'une chapelle. Or, la fabrique était dkja 
endettée, il fallut coinpter sur  l'aide financière des paroissiens. Une sous- 
cription f u t  alors vite organisée et MM. Eugène Desjardins, Gilbert Paquette et 
Trefflé Raymond sollicitérent tous les fovers depuis le lac Guindon iusqu'au lac , , 
Ouirnei. Lî résulriits furent surprenants et 1; construction diburr en 1920. 
C'est monsieur Oscar Lessard qui coristruisit la chapelle. Les allonges furent 
construites par MM. CarniNe Nadeau et François Tupinier. 

Plusieurs personnes avaient promis des dans si 011 krigeair un sanctuaire et 
c'est ainsi que Mme Uenjainin Brazeau promit l'achat d'une première statiie. La 
Providence voulut que ce fût la statue de sainte Anne. On s'ii-ispira d'elle pour 
donner à la cliapelle le noln de «cliapelle de Sainte-Anne», et plus tard le 
même nom i la paroisse. 

Le premier curC de la paroisse de Sainte-Anne sera l'abbé Georgcs Thuot. 
ks curés qui lui succèdent soiit Rosario Laurin (1945-9511, Hubert Julien 
( 195 1 - 19551, Martin Lorrain, (1 955- 1958), Albert Potvin ( 1958- 1960), Jean Sainle-Arine-des-Lm. Jouride 

d'Avda Prévost (1961-19641, André Vézina (1  964), Robert Saiivé (1964- 1966), Pour les  rois ses. Photo de 

Pierre Bergevin (1  966- 19681, Gérald l ~ i b o u t o t  ( 1968), Jacques Lépine (1 968- groupe 'près la cer'rnonie. 
A u  ccntrc, le curé Hubert Julien, 197 1 ), Jean-Paul Cloutier ( 197 1 - 1974), Real Joly ( 1  974- 19801, le père Maiirice 
Ma. Éniillcn Frene,te et 

Brisebois, C.S.V. (1980- 1993,), le Père Jean Vézina, c.s.c. (1993-). Rayniond Pageau, aunifinier 
Soi"ce diocésain. 

PÈRE JEAN VÉZINA, C.S.C. 

I,e curk Emde Dubois de Saint- Jérbme ( 1  934- 1950) regardait se développer le 
4 village Saint-Antoine n (salis doute en I'lionneiir du curé Antoine Lal)cllc, dit 
Paul Labelle) et commençait à trouver que 3000 Famillcs étaient un noinbre 
trop grand pour la grande paroisse de Saint-Jérônie. Aussi, la grande etendue 
de la paroisse el1 rendait la desserte trPs difficile. 

Après le démembrement du territoire vers le nord (paroisse de Saint- 
Sauveur, 18541, il faliait songer à créer unc paroisse vers le sud pour desservir 
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Saint-Antoine. Lc sarage qui 
srrvit de prclni?rc ili,ilicllc. 

Saint-Anioinr. Bknédiction, 
par MF Iosrph Charboniicau, 

dc la pierre angulaire de I'Cglise, 
le 30 juin 1945. 

la côte Saint-André, la côte Saint-Antoine, Sainte-Sophie 1 la liniite de Sainte- 
Anne-des-Plaines, Saint-Janvier, Sainte-Monqiue et Saint-Canut. 

Depuis le 18 mai 1944, I'abbi Thiobald Paquette venait de ivfontréal et 
assurait le service dans un garage, propriété de M. Jerimie Forget. Théobald 
Paquette etait né à Saint-Jérôme. Après ses étude:; au Séminaire de Sainte- 
T1iCr?sc, et sa thkologie au Grand-Siininaire de Montréal, il fiit ordonné à 
Sainte-Tliérèse et cornniença sa carrière comme professeur au m@me colltige. 
I I  f i t  sa marque auprPs de I'lndtut des Sourdes-mutrttes, de la rue Saint-Denis, 
à Montréal. Après avoir été desservant, il fut nommé curé-fondateur de Saint- 
Antoine. À cette époque, 8 niarguilliers assistaient le curé. 

l;'erection canonique fut rapide: dPs le 3 juin 1944, MW Joseph Charbon- 
neau procéda à l'érection canonique de la paroisse sous le vocable de Saint- 
Antoine-des-Laurentides. La première visite de paroisse, en septembre 1944, 
indiquait qu'elle comptait 277 familles, 1 14.6 communiants et 325 non- 
communiants, pour un total de 1471 âmes. 

Le nouveau curé entreprit la constriiction de l'kglise rapidemelit: i'archi- 
tecte, Lucien Parant. de Montréal, et les contracteurs Giroux & Robert. se 
mirent aussitôt à l'aeuvre. Le 19 juin 1945, on bénissait l'emplacement et, le 30 
juin. la pierre angulaire. Elle fut terminée en 1946 et bknite le 13 octobre 1946 
par Mer Adélard Arbour, curé de la cathédrale de Montréal. L'année suivanre, 
le curé annonçait I'arrivte des Sœurs du Sacré-Ceur qui allaieiiz prendre en 
charge l'enseignement dans les écoles de la paroisse. 

Le deuxième curé, M. Jcan-Baptiste Deschènes (1950-1952), compléta la 
décoratioii en y faisant instalier le vitrail de saint Antoine dans la gloire, azuvre 
de Vincent Poggi, de Montréal. 

t e  troisiéme curé fut M. 1. Armand Sabourin (1952- 1967). Durant 15 ans 
de pastorat, il f i t  constrilire le presbytere, ajouter des cloches, acciieiliit les 
fréres du Sacré-Cœur et vit la Caisse populaire se développer (1963). 

Quand Paul Labelle prit la direction de la paroisse comme quatrieme curé, 
( 1  967- 1973), il y avait 130 1 familles et 5700 âmes clans la paroisse. Il présida, 
avec son vicaire Germain Ouimet, la naissance des mouvements dont 
plusieurs commençaient à ètre marqués par l'influence de 1'Actioii catholique 
spécialisée. Ce furent les dibuts remarques du Service d'orientation des 
Familles (SOF) et du Service de Préparation au Mariage (SPM) dans cette 
paroisse. 

En 1969, le cure historien Paul Labeiie ne pouvait laisser passer inaperçu le 
25' anniversaire de la fondation de la paroisse. I I  travaiila avec l e  journal L'&ho 
dii Nord pour retracer l'histoire de la paroisse. Dans soli message a u x  parois- 



siens, on retiendra cette citation qui aurait pu venir de son prédécesseur et 
parent a la cure de Saint-Jerôme, Antoine Labelle : 

11 aurait fallu, pour éire plus coniplet, développer cette pensée, a savoir qu'une 
paroisse a toujours été facteur de progrhs. Sans une église, sans préire résident, 
le petit village de Saûit-Antoine serait resté petit village. Mais. autour du  clocher 

I 
et prPs du curé, sont  enu us s'établir des familles, des lion-imes d'affaires, des 
commerçants.. . Toute une vie a pris nais~ance"~. . . 

L'abbP Réal joly occupera Ie poste de cuxé de la paroisse Saint-A.ntoine t 
pendant un an (octobre 1973 a juillet 1974) avant l'arrivée de l'abbé Jean-Paul 
Cloutier qui tiendra la cure d'août 1974 à août 1983. 

Le départ du curé Jean-Paul Clourier, en 1983, marquera l'arrivée d'une 
responsable de paroisse. Une date à noter pour ceux qui sont préoccup6s par 
la place des femmes dans l'Église catholique, puisque c'est Louise Bouvrette 
qui occupera ce poste jsuqu'en juillet 1991. 

cabbk Robert Lemyre sera le premier prêtre de la conimunauté pendant 
quelques semaines a-va t i t  l'arrivée de l'abbé Michel Forget qui assumera cette 
fonction jusqu'en juillet 1990. Les abbis Jean-Paul Maisonneuve, Yvon MCtras 
et Raymond Raby se succéderont 2 cliaque année jusqu'à l'arrivée de l'abbé 
Claude Perron pour un mandat de février 1993 h juillet 1997. 

Mlne h d r e e  Cyr-Desroclies avait remplacé Mm' Bouvrette en août 1991 ~ ~ , ~ ~ . h ~ ~ j ~ ~ ~ ,  

jusqu'en janvier 1993 puis Liicie Sarisfaçon accepta un mandat de février 1993 L'équipe pastui-.de actuelle. 
a juillet 1997. 

Depuis aoi~t  1997, Guy Guindon assure la responsabilité de la paroisse 
Saint-Antoine et, depuis aofit 1999, celui-ci est accompagne par Mm, Louise 
Pelletier-Lkvesque qui assume la coresponsabilité pastorale de la paroisse en 
raiit que coordoiiiiatrice. 

Le premier août 2000 naquit un nouveau secteur pastoral regroupant les 
paroisses Sai.nte-Sopliie et Saint-Antoine, le long de la route 158. 11 com- 
prendra un secteur urbain, l'agglomération autour de Sainte-Sophie, des quar- 
tiers situes prks des lacs et un secteur agricole qui s'étend de l'aéroport de 
Mirabel jusqu'aux limites des paroisses de Saint-Janvier, Sai.nte-Anne-des- 
Plaines et Saint-Lin, dans le diocese de Joliette. 
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Depuis 1915, la desserte de Saint-Joseph s'est détadiée de la paroisse de Saint- 
André. A l'automne de 1916, une cliapelie-église hit construite et on fît l'ou- 
verture des registres de l'état c iv i l .  En 1919, on Frigea sur le terrain de la 
paroisse un monument à Doliard des Ormeaux En 1945 la desserte fut érigée -- en paroisse. 

-L 
Depuis le début, les prêires desservants ont 6té les suivants: I'abbb Josa- 

phat Verner et les Pères de Sainte-Croix: Albert Hlais, Rémi Crevier, Alpha 
Girard, Walter Gendreau, Donald Boyer, François-Xavier Beaulieu, Joseph 
Saint -Martin. 

Depuis le milieu de 1963, ce sont les cures de Saint-André qui sont respon- 
sables de la paroisse Saint-Joseph-de-CariIlon. €11 1960, on célébra d'une 
façon particuli&re la fête de Dollard. En 1961 et en 1962, on construisit le 
barrage de Carillon. En 1998, le verglas amena la fermeture de l'égljse pendant 
qiielquci; mois à cause du  bris de la cheminée. A I'kté 1998, on refit la beauté 
inrérieure et ext6rieii.r~ de l'église et il y eut inauguration de I'kglise par une 
niesse dont les chants étaient accompagnes au violon par u.n groupe de Iiuir 
ménétriers. De 1968 à 1979 et  de 1988 à ce jour, c'est l'abbé Clément Laiirin 
qui assure le ministère dorn.inical à Saint-Joseph-de-Carillon. 

Les paroissiennes et paroissiens se sont toujours occupés de leur église avec 
iine grande fierté. 

L'église de Saint-joseph- 
de-Carillon en 1998. 

So~i rce 
JEAN-PAUL HUSERBAU, prêtre 

Sain t-Agqj it (Deux-Mo n ~ngne.s) 

Tout commence dans une grange r&aménagée, le long du rang du Lac, sur la 
propriéte d'Isaïe Bélair, A Saint-Eustache. C'était le tcmps de la chapelle Bélair. 
On s'y regroupe l'été seidement et son propriétaire, à même les places de banc, 
paic Ic desservant, le curk Villeuneuve, de Saint-Eustache, et entretient la 
batisse. Tout cela, surtout pour les touristes. anglopliones et francophones, 
anires par les plages de la Riviere des Mille-Îles. 

En 1929, on fait une pétilion à Mgr Georges Gauthier demandant une vraie 
(( desscr te i )  : Sa Grandeur la nommera (( clinpelle de Sniri t-Eustache-sur-le-Lac 
et (elle) sera sous le vocable de la Bienheureuse Vierge Marie dont on fEic 



- - 
l'Assomption le 15 aoiit. ,i Et on s'entend sur le site de la chapelle, soit le ---* 
numkro 75 di1 cadastre de la paroisse de Saint-Eustache. '. F;' 

On y construit une jolie église, avec soi1 declin embouveté à l'intérieur et 
son bardeau vert vaiike sur la toiture. Ernesi Tliibault, de Saint-Thdrkse, 
fabrique 44 bancs de pin rouge. C'esr toujours le cure de Saiiit-Eustache qui 
dessert ces paroissiens. Et, en 1946, Mp Joseph Charbonneau procéde à l'krec- 
tion de la paroisse (20 juin 1946j et A la nomination d u  premier curé: M. Jean- 
h u i s  Chartrand. Le Fils de Saint-Eustache, Saint-Agapit, donna son nom à 
cette paroisse. Saint-Agapit, r c g l ~ h ~  avant l Y L T i  

Jean-Louis Chartrand a été professeur d'angiais au Séminaire de Sainte- - 
Tliérkse durant 23 ans. C'est un homme colork, ami de la filmille Sauvé et du 
premicr ministre Paul Sauvé, intellectuel et solidajre de son chien Pilote qui 
est, dans la paroisse et ailleurs, aussi connu que son vicaire. 

C'est l'époque où la paroisse est responsable de son temple, de celui des 
angiopliones qui lui est adjacent et de deux chapelles ouvertes l'été pour les 
touristes. Pour 1300 familles, c'est énorme. Mais on y arrive. Enfin, en 1956, 
Sain~e-Marthe-su-Le Lac se détaclie et I-Ioly Family, en 1960. Jusqu'en 1957, 
cette paroisse et tout Ic secteur de Saint-Eustaclie et de la pointe d'Oka sont 
rattachés 2 I'arcliidiocèse de Montréal. À partir du 1957, ces paroisses, et Saint- 
Agapit parmi eues, sont rattachées au diocPse de Saint-JérGme. Le curé Cam- 
peau est le premier curé noinin6 par Mgr Émilieii Frcnçtte. 

Le cure Antonin Campeau assiste, le 12 amil 1961, impuissant, 21 l'incendie 
des deux églises contiguës. On se remet l'ouvrage et, 16 mois plus tard, on 
entre dans une nouvelle église. Il  s'agit d'un dessin de Robiliard, Jetci. et 
Beaudoin, aux lignes modernes, bitisse flanquée d'un claclier ajouré où sont 
hissées 5 cloclies. 

Dans cecte église se succkderont les curés Jacques de Villers, Paul Jobin et 
Mario Fouca~dt. 

Dans un article synthèse intitulé 4 La corninunaute chrétienne de Saint- 
Agapit », sous la responsabilité du Conseil de pastorale de 1996, présidée par 
Nathalie Primeau, on extrait quelques passages. Sur la prcmière période, de 
1946 Q 1962: 

La foi, quant à elle, était slructurée et présente dms  la vie de tous les iours y 
corripris celle de I'Pcole cl de la famille. Elle était omnjprésente, autant dans les 
Wirieinents politiques, sociau~ et religieux. l'apprécie I'EgIise qui a rkussi ?I 

L'6glise de Saini-Agapit 
eii juillet 2001. 

Çaiiit-Agapii. Le ciiré Treinblay 

eiitourc dc diffcreiits niinistres 
des E&es iie Dcux-Montagnes 
et du maire, lors du lancement 
oflicid d'.Ag@ Dcu?c- 
Montagnes. Janvier 2001. 
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Saini-Agapit. PrcniiPre 
communion. DCbut des années 
1960. Dernikrc rangée: 
MW Erniiien Frenette, le cure 

nous garder ensemble, disait un des invitts. On aw~it besoin de cetre dimension 
qui iious ouvrait les hori7~7ns. Une religion structurée et contrôlée que j'en\ie 
encore aujourd'hui, dkclarait un autre. 

La deuxième tranche de vie pastorale à Saint-Agapit va de 1963 à 1984. Uii 
autre extrait : 

Par a illeius, dans tous les domaines, c'était l'époque des grands changements 
incluant la vie chrktieniie. Un phénorntne de rejet. de remise en question s'&ta- 
blissait. Des equipes de réflexion surgissaient yoiir les jeunes couples. ks 
parents engages mettaient sur y ied des activités à caractère social, récréarif et 
spirituel pour les adolescents. Nous avons pu noiis ajuster aiut deux époques, 
disaient quelqiies paroissiens. 

Depuis 1985, et avec l'arrivée du cure Foucault, voici comment une femme 
se perçoit comne paroissienne de Saint-Agapit: 

Campcau. Photo Studio (( Eti tant que divorcée, je me demandais si je pouvais avoir une place. J'ai (té 
Beauchamp, Saint-Eustache. imnédiatement bien accueillie.. . fi c< En vivant dans cette communauté, je 

retrouve iin équilibre dans nia vie personnelle, fainiliale et professionnelle.. . i) 
La vraie Église est avec les soiiffrants et ceux qui ont un vide dans leur vie. » 

((Travailler avec les d6muiiis m'a permis de savoir que la foi est sirnple.. . it <( Je 
rêve que mes grands enfants participent égalenient h la construction de la 
communauté chrétienne. >) 

Sorircc 
JEAN-PAUL LADOUCEUR 

Suinie-Poule (Suinr-Jktxinle, L.@ntnirie, BeIi$cuih!e) 

t a  paroisse Sainte-Paule est un dktachement de la parojsse Saint-Jérôme. C'est 
en 1839 que fut construite l a  première église à Saint-Jérônie. Plus de cent ans 
plus tard (19461, une paroisse allait naitre sous le vocable de Sainte-Paide pour 
dessenrir u.ne population trop nombreuse pour la paroisse mère. 

L'étendue actuelle de la paroisse comprend une partie de la viUe de Saint- 
Jérdme entre la rue Léopold Nantel, au sud, le boulevard Bklanger, au nord, 
l'ancienne voie ferrée, à l'est, et la ritiére du Nord, à l'ouest; tout le territoire 
de la ville de Lafoniaine, et un quartier de la mur~icipalité de Beilefeuille, le 
long de la montée Sainte-Thérése. 



Par un dkcret daté du 12 mars 1946, Son Excellence Mg Joseph Charbonneau, 
archevêque du diocPse de Montrial, érigea celte nouvelle paroisse, sous le 
patronage de sainte Paule dont la fête se célkbre le 26 janvier. 

En 1946, les limites de la nouvelle paroisse sont, du côté sud, la rue Nantel et 
la paroisse Saint-Jérôme; les paroisses de Sainte-Sophie et Saint-Antoine, 
l'est; les paroisses Saht-Hippolyte et Saint-Françok-Xavier, a u  nord; les &tes 
Dalhousie, Rivièxe-&Gagnon et Saint-Alplionse, à l'ouest. En résumé, ious les 
anciens paroissiens au nord de la rue Nantel, y compris ceux résidant sur les 
terres de la Côte-&Boucanne, font partie de la iiouvelle paroisse Sainte-Paule. 

Au cours des années, les liinites de la paroisse ont été modifiées à quelques 
reprises: en 1964, lors de I'kreccion de la paraisse Saint-Pierre; en 1978, lors de 
la inise sur pied de la comrnuiiauté-relais Sainte-Madeleine, devenue en 1982 
la paroisse Notre-Dame-de-la-ifisitation; en 1988, 600 familles passent à la 
paroisse Saint-Pierre, soit toutes les familles résidant sur  la rive gauche de la 
riviPre du Nard. La paroisse Sainte-Paule compte actuellement 8602 fainilles, 
soit une population de 21  170 personnes. 

- - -  
Les débuts de la paroisse furent très modestes. On dut s'accommoder d'une - 
baraque militaire pour les offices du dimanche, et la chapelle d u  camp pour 
ceux de la semaine. Le terrain, sur lequel seront constriiits la future église et le 
presbythre, est un don de la Dominion Rubber qui comptait au-delh de 500 de 
ses ouvriers dans cette paroisse. Ei-i novembre 1948, on autorisa la construc- 
lion de la crypte ou soubassement qui servit d'iglisc jusqu'en 195 1.  Le 18 juin 
1955, Mg grnilien Freneite procéda à la liénediction de l'église. Durant cette 
mètne année furent bénites les 3 cloclies baptisees du nom de France, Paule et 
Marie. Le 5 octobre 1991, l'église fut consacrée par Mg Charles Valois. 

En 1975, l a  paroisse Sainte-Pauie voit sa population ailgrneniée par la mise en 
chantier d'un nouveau quartier et I'itablissement de nouvelles familles SUI la 

Sainte-Paule dc 
Saint-Jkrbine. Eglise. 
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montée Sainte-Thérése, la Place Citation, Quatre-Saisons, Jérobel, Place 
Royale et le Domaine Horizon. 

Madame Huguette Saint-Vincent, secondée par iine équipe, se voit confier 
cette mission en 1986. A son départ, la mission est assurke par MM. les abbés 
Jean Dion et Michel Jasmin. 

Le 12 juillet 199 1. le Conseil de la Fabrique de la paroisse Sainte-Paule 
signe l'achat d'une maison devenue la Maison du Quartier Bellefeuille, sise au 
numéro 1082, montke Sainte-Thérése. 

L'église aauelle fut consrmite sous le cure fondateur, Louis-Philippe Alaire 
(1946-1950). A l'arrivée du curé fondateur, comme le presbytkre n'&ait pas 
construit, c'est en haut du garage de la Parfumerie Chalut, rue Vaillancourt, 
face 3 la future église, que le curé s'installa et put surveiller le diantier. C'est là 
qu'eurent lieu les premiers baptémes de la paroisse. 

Après le départ du curé fondateur, la cure de la paroisse a kt4 successive- 
ment assurée par MM. les abbés Louis-Phdippe Roy (1951 -1952), Leo Barron 
(1952- 1953). Albert k m a y  (1953-1967), Pierre Bergevin (1967- 1976), André 
Racine (1976- 1986), Roland Dagenais (1986- 1998). Mg Fernand Dagenais, 
ph., occupe la fonction de curé depuis 1998. 

De 1947 à 1995, les vicaires suivants ont travaillé dans la paroisse: 
MM. Pierre Claude, J. Raymond kchambault, Charles Martel, Jean Proteau, 
Paul-Émile Allard, joseph Robitaitle, Napoléon Lavoie. Georges Martin, 
Roland Létourneau, Georges Duquet, Jacques de Villers, Bernard Sauvé, 
Girard Caron, fYIaurice GariCpy, Luc Guénette, Jean-Paul Husereau, Réal 
Phaneu f, Yvon Aubry, Gaston Pageau, AnseIrno Lkoneiii, laques Gince, Hervi 
Goulet, Bernard Trépanier, Maurice Sarazin, Sylvain Lauzon, Paul lobin, 
André Desautels, Jean Dion, Michel Jasmin. 

En pastorale paroissiale, on retrouve les personnes suivantes : Huguette Saint- 
Vincent, Pauline Ayottc, s.n.j.m., Josée Desforges, Jean-Claude Voyer, Nathalie 
La force, Jean-Guy Lachance, d.p., Odet te Deslauriers. En pastorale scolaire, 
bIonic Clénient, Jolianne Rodier, Louise Roussseau, Yvette Pleau, s.s.a., 
Claudette Legaulr, Yvan Giraldeau, Marie-Claire Dussault. 



hI" Luc Cyr, évPque de Vallefield, père Arthur Forget, o.p., Pére Maurice 
Légaré, s.c.~. ,  M M  les nbbPs Cyrille Jolicœur, Maurice Sarrazin, Michel Forgez, 
Rkjean Cyr, Rodrigue Labelle; Jean-Guy Lachance, diacre permanent; 
Sr Jeanrie-d'hc &cher, s.b.c., Sr Marie-Claire Labelle, rn.i.c., Sr Clairette 
Brunet,  s.s.a., Sr Denis Labelle, r.b.p. 

L'lkole Saint-Joseph a été construite en 1924.  é école Sainte-Paule ouvrait ses 
portcs le 2 décembre 1952. L'École Sacre-Cmur a été inaugurée le 13 iio- 

vrrnbre 1955. L'ecole de L'Envolke a ouvert ses portes en septembre 1988. 
LlÉcole de La Source a ouvert ses portes en septembre 1992. En septembre 
1998 s'ouvrait une icole privée sous le nom de l'Académie Lafontaine. La 
première tcole démentaire anglophone de Saint-Jérôme fut ou\rçrte le 20 
janvier 1932. 

La Maison des Jésuites fut inaugurke le 23 décembre 1959. Le h101iasttre des 
Recluses Missionnaires fut foiid6 en 19%. Le Centre de prière ({La Vigne)) a 
ouvert ses portes le 7 octobre 1977. 

Risidence Alice et Roger, Manoir Sajnt-Jkrbme, Résidence Lafonrauie, Rbi -  
dencil Rivikre-du-Nord, Résidence Blanche-Cliaumiére, Résidence Montée 
Sainte-.Shkrése, Résidence Chez-soi, Résidence Raphaël. 

l2quipe pnsrornlu 

Toute l'activité pastorale et administrative de la paroisse dépend actuellenient 
d'une équipe coinposde de 8 personiies: un curé, un vicaire, deux agentes de 
pastorale paroissiale, deux agentes de pastorale scolaire, un administrateur et 
une secrétaire. À ces personnes s'ajoutent un sacristain et des personnes bkné- sainte-~aulc. 
voies prbposées à la préparation des offices, ir l'entretien des vêtements et iritcrirur dc 1'~gIise. 
linges liturgiques ainsi qu'à la décoration de I'kglise. 



La cliorale de Sainte-Paule v i t  le jour le 19 janvier 1-48. L'animation musicale 
fut confiée à M. et Mme Eugène Richer er à quelques autres directeurs et 
directrices jiisqu'en 1971. En 1972, sous la direction de Madanle Monic 
Clément, directrice actuelle depuis 28 ans, la chorale prit le nom de .Les 
disciples de Saintc-Paule i,. La chorale actuelle se compose d'une quarantaine 
de personnes. Madame Pierreite Richer est l'organiste titulaire. Dans les 
années 1973-1973, madaine Alice Fraser dirigea une chorale de jeunes et 
d'adolescents, connue sous le nom de ((Les Martinets)>. 

Depuis la fondation 

Les fréres Morin et Dufour et MM. Paquin, Aubrey et Chaumont (messes 
rytlunées); le groupe Stépliane Ménard; Luc St-Onge, Linda Gagnon, Jean 
Ethier (les Décilicls); Susan Labond (la Petite Chorale); Sylvie et Jolianne 
Charbonneau, Nancy O'ReiZly (la Mi-Chanre) ; Marielie Ailaire et Jean-Claude 
Voyer (chorale J.E.M.); Francine et Normand Laumn (messes à l'école Sacré- 
Cœur); Louise Bissonnette, Jolianne Beaulieu, Sylvain Lapierre, Cliristian 
Thkmens, France Poirier, Linda Carvalho. 

Jusqu'a aujourd'hui 

Robert Belzile, Caroline Belzile, Johaiiiie Lapierre, N-athalie Mai.llard, Vincent 
Gosselin. 

LES CONSETLS, COMITES ET SERVICES 

Le Conseil de pastorale paroissiale, actuellement en forniation, a succkdé, en 
1986, au Bureau d'Action Coinmunautaire (BAC) formé en 1975-1976. 
Le Conseil des marpil.liers et margii.illières, dont la première élection officielle 
remonte au 12 mars 1946. 
Ji Club d'entraide Sainte-Paule Inc. (1980). 
Le ComitP de liturgie: lecteurs, lectrices, ininisrres de la commuiiion, 
personnes préposées à l'accueil et A la sacristie. 
Le club des Servants de messe. 
Le SeMce de la pastorale de l'initiation aux sacrements. 
Le Service dc priparation au baptême. 
Lc Coniité de pastorale des malades. 



LES MOUVEMENTS ET AUTRES ACTIVITÉS 

Le Dkpannage alimentaire. 
Cage d'or. 
L'Ouvroir (Service d'entraide). 
Le Cercle des Fermières. 
Le Cursillo. 
La Fraternité Saint -François. 
La Rencontre amicale. 
L'express-hitié. 
Les Intrépides (Scouts). 
S.A.V.J.E. (Srinildation, Autonomie, Valorisation, Intégration et Épanouisse- 
ment auprès des personnes handicapées intellectuelles ou physiques adultes), 
Le Groupe J.E.M. (Jeunesse étudiante en Mouvement}. 
La Fête de la FidPlité. 
La Soiree des Benévoles. 
J.C. Fladysmag devenu le groupe Jeunes-Adules (J.A.). 

Sorirce 
FERNAND DACENAIS, p.Il., et M. J.-GILLES CHARBONNEAU, 

président de I'assemblke de fabrique. 

Au début du xx' sikcle, la population des vacanciers grandit continuellement 
et rapidement. Au fii des ans, les estivants sont si nombreux que les autorités 
religieiises de Sainte-Thértse décident de construire une chapeile d'été à leurs 
inrentions. Ainsi pour faciliter l'assistance à la messe dominicale, la desserte 
Sainte-Anne est krigée. Le 12 octobre 1935, l'kvéque coadjuteur de Montréal, 
monsieur Georges Gauthier, érige officiellement la desserte et nomme syd ics  
niessieurs Hector LabeUe, Hubert Maisonneuve, John Dooley, Arthur Locas et 

I .A. Rice. 
En novembre de la même année, M* Gauthier nomme le chanoine Albert 

Valois, desservant à Rosemire er président des syndics. En mai 1936, c'est 
l'abbé Edmond Lacroix qui prend la relève en rant que curé de sainte-'17hér2se, 
alors que l'abbé Alphonse Cloutier du SCminajre de Sainte-Thkrese assume la 
responsabilitt du ministère dominical. 



C'est le 19 novembre que les syndics approuvent les plans de construction 
de la chapelle prkparés par l'architecte Henri S. LabeLie et qu'ils accordent le 
contrat de constmction aux f r k e s  Alphonse et René Couture, deux menuisiers 
bien connus de Roseinère. Soulignons que le terra.in sur lequel est construit la 
chapelie a été donnk par Ifector Labelle et celui du  stationnement par la mere 
de celui-ci, Adèle Labelle. 

Le 3 mai 1936 est célébrée par l'abbk Lacroix la premikre messe dms la 
nouvelle chapelle. Marguerite Maisonneuve, I'institcitrice de la seule ecole de 
Rosemere à l'&poque, dirige une chorale composée i'erifants de Rosemhre. Le 
29 juin, l'évêque auxiliaire de Montréal, MW Alphonsi: Deschamps, procède à 
la bdnédiction solennene de la chapelie. Le 26 juillet se dkroule une autre 
grande ckrimonie, soit la bénédiction de la cloclie donr1i.c par le Canadien 
Pacifique, laquelle se trouve encore aujourd'hui dans le clocher de l'église 
Sainte-Françoise-Cabrini. La croix sur le docher est l'ancienne croix de 
chemin qui se trouvait devant la maison de la famille Labelle. 

Par un mandement daté du 4 septembre 1947, l'archevêque de Montrtal 

Sainte-FranFaire érigeait le territoire cn paroisse sous le vocable de Sainte-Françoise-Cabrini, 
&Neciion jean-pierre joly. premiere sainte américaine, canonisée quelques mois plus tôt. Le jour même, 

il nommait le premier curé. 
Voici la liste des curés de la paroisse. MM. p.mile Jarry (1947-1948), 

Benedict McLeod ( 1948), Clodomir Breton ( 1948- 1953), j. ThCl. Grenier 
( 1  953- 1961), ]des Paquette (1961- 1980), Vincent Piclié (1981 -19821, Jean- 
Paul Bourgeau ( 1982- 1992), J.R. Roy (1 992), Georges Blais ( 1992- 1994), Yvon 
Aubry (1994-1 997), D. Tremblay (1998), B. St-Onge (1998-1. 

kZi!s/oirc r i rcr~re 

Soulignons la cure de Jules Paquette à cause de sa loiigévité (20 ans), et les 
nombreux changements qui  l'ont rnarquee. Vatican 11 a apport6 de nombreu~ 
boule\~erscments: autel face au peuple, fin du larin, évolution dans les menta- 
lites, adaptation de la nouvelle liturgie. Le départ des paroissiens anglophoiles 
pour londer leur paroisse, Haly Cross, a laissé un vitle qui a pris des années 3 
8tre comblé. 

La cause première du départ des Frkres du Sacré-Lœur de nos écoles fut l a  
di.minution des vocations religieuses. Quelques années plus tard, les Sceurs de 

Le cure Paquette la Congrkgation Notre-Dame ont dû, elles aussi, quitter en laissant un vide 

(1916-1997) immense. Le cure ri demande aux laïcs de prendre la relPve et ils ont rdpondu 
CoUeciian lean-Picrrc ~oiy. génbreusenien t . Une cure difficile que L'abbé Paquette a accomplie avec 

2 18 9 Une Bg/i$c sr. mculJle 



dignité, amour et humour. Aujourd'liui, il repose en paix au cimeti?re des 
Frères d u  Sacré-Cœur A Rosemére. 

L'abbé Jean-Paul Bourgeau, cure pendant 10 ans, a lui aussi laisse sa 
marque. C'etait un homme délicat et doux. Ancien professeur au Séminaire de 
Sauite-Thérese, il a été nommé cure à l'ige de 62 ans. Il  s'est vite impliqué 
dans les diffkrents mouvements de l a  paroisse et du dioctse: renouement 
conjugal, scoutisme, cursilliste, etc. Il s'est bit de noinbrew amis à Rosernére 
et son départ fut la fin d'une période rassurante pour la paroisse. Le presbytére 
est resté vide et- sombre pour finalement se transformer en salles de réunion et 
bureaux. 

Les prêtres Georges Blais, Yvon Aubrj, Donald Tremblay et Benoît St-Onge se 
succédeni rapidement. Chacun apporte son clynarnisme, son cliarisme et son 
savoir- fake. tes laïcs sont nommés pour partager la tâche grandissante des 
nirés. Suzanne Coté Bolduc, responsable de la paroisse, est suivie de hi. Guy 
Traversy, gérant de la fabrique. Aujourd'hui, l'équj pe paroissiale est corn posee 
de Benoit St-Onge, prêtre de la con-iniunauté, de Diane Lemieux, responsable, 
de Josée De la Durantay, agente de pastorale paroissiale, de Lucie Bartlie, 
agente de pastorale scolaire, et de Denis T. Blain, secrétaire. 

A l'aube de ce troisieme millenaire, Mgr Gilles Cambon, évêque du diocèse 
de Saint-Jkrbrne, invite la paroisse à (( Faire  église autrement », en faisant une 
expérience de secteur. Deux prêtres, Benoit Si-Onge et Matliieu Renaud, 
offrent leurs services A trois paroisses: Sainte-Française-Cabrini à Rosemére, 

Sainte-Frsnçoiçe-Cabrini 
Saint-Maurice à Bois-des-Fhon et Charles de Foucauld a Lorraine. Le pres- Rosemerc. 
bytère est maintenant la résidence des deux prtires, Benoît et Matliieu, et la ecumét,ique, 
vie de paroisse y est intense. Les paroissiens (dent 2000 ans de Bon.ile Nouvelle 
en marchant ensemble avec Jbus Clirist. 

Source 
DIANE L E M I E U X  er Me DENIS HARDY 
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lmmaculke-Concepiion. 
Lacliutc. Les membres 

du Conseil de Fabrique. 

Immüiulée-Concepiion. 
Une cluse de 3r mnke 

devant I'tglise. Avant 1964. 

Le territoire de la paroisse est situé sur celui de Chatham où plusieurs familles 
s'ktaient installées vers la fin des années 1930. Les terrains de ce territoire 
appartenaieiit alors à la fainille Haminond, établie en ce lieu dans les années 
1820. La rksidence des Hammond fut convertie en école en 1942. Celle qu'on 
appela « kcole des rats i i ,  et pour cause. 

Le 19 avril 1948, uiie p4titiori de 172 signataires fut envoyée au diocèse 
d'Ottawa dont relevait ce territoire. Le 22 mai 1948, M@ Alexandre Vachon 
émet le décret de fondation qui sera appelde Immacul4e-Conception en sou- 
venir du congres marial. Leo Clément fut alors nommé premier curé de la 
paroisse. Trois syndics furent nommés, le 18 juillet 1948, en vue de la cons- 
truction du soubassement et d'un presbytere. II s'agit de Édouard Lavoie, 
Gaston Plamondon et Aurèle Pharand. L'achat du terrajn appartenant Li 
'MTiUiam Edgar Harnmond et Gérald A.  Haminond fut oficialisé en janvier 
1950. On est à la frontière des diocèses de Montréal et d'Ottawa 

Le curé Cldment occupa le premier presbytkre de !a rue Durocher. Le 
premier baptême fut enregistré le 27 février 1949. Il s'agit de Josepli-Gilles 
Tasse, f i l s  d'Orner Tassé et d'Yvette Cadieux. Le premier mariage fut célébré le 
25 juin 1949, au soubassement: il s'agissait de Joseph-Adrien Houle, Fils de 
Hormisdas Houle et de Rose-Ahna Fafard, et de Marie-Reina Larocque, Tdle 
d'Édouard Laroque et de Marie-Anne Larocque. 

La construction du soubassement débuta le 20 septembre 1948. La 
première rnesse y fut celCbrPe le 72 mai 1949 et la bénédiction, par 
MF Vachon, le 25 mai 1949. 

Les ecules, IYlopirnl 

De I'Ccole Hammond à l'école Clément, bénite par Mg F~enette le 14 octobre 
195 1 ,  à l'école Immaculée-Conception pour les filles, bénite le 8 decembre 1955, 
toute la vie scolaire s'organisa autour du soubassement. Les Sœurs Grises de la 
Croix d'Ottawa vinrent y assurer l'enseignement jusqu'en 1967. Les Sceurs de la 
Providence furent présentes aux premieres heures dc I'Hhpital d'Argenteuil. 

Sous le pasrorat du cure D h a  Brisebois, en 1960, on décida de la cons- 
truction d'une nouvelle église. biais c 'e t  Yvoti Mailloux, en 1964, qui présida 



h la construction à partir d'un modèle plus riduit. Le soubasseinent offrit au 
nouveau temple ses fondations. La première messe y fui  célébrée le 25 
dkcembre et la bénédiction eut lieu le 20 mais 1965. Elle Fut consacrÉe par 
Mg Charles Valois le 8 décembre 1984 

Après les curés Clément (1948-1954), Ddma Hrisebois ( 1954-1963) et 
Yvon Mailloux (1963- 1965), se succid2reiit Jacques Lépine (1 965- 19681, 
Pierre Groencn (1968- 19721, Guy Champagne (1372- 1980), Roger Brouillet 
(1980), Michel Forget (1980-1984), André Côté (1984-1985 et 1994-19961, 
Pierre Guay ( 1985- 1990), Antoine Kelbert ( 1  990- 1994), Jean-François 
Laliberté (1  996- 1999) et Robert Letni re (1  999-1 qui est actuelleiilent l'admi- reglise I l n n i a c ~ ~ e - & n c e p ~ I O r I  
nistrateur paroissial. La paroisse a donne deux diacres permanents, MM. Paul- Giieciion ~ean-pierre JOI~ .  

Émile Barbeau ( 191 2- 1994) et Pierre-André Saint-Denis ( 1993). 

Parmi les activités pastorales qui caracterisent la paroisse, il faut signaler 
l'ouvroir Marguerite-Bauxgeoys. Il fut créé par madame MarceUe Barbeau le 
18 janvier 1955 et est toujours actif. C'est une aouvre entièrement bénévole qui 
dcssert dans la confidentialité et le respect plus de 500 personnes par année. 

En 1989, madame Gaby Larocque met sur pied le (( Cenrrc d'Entraide 
d'Argenteuil)). En 1994, il deviendra le comité de dépannage ~aul-Émile 
Barbeau. Paul-Émile Barbeau, maintenant décédé, avait laissé le témoignage 

a '* 
d'un engagement auprPs des plus démunis dcs paroissiens. 1,'âge d'or fonc- 
tioi~ne depuis 1968. Les laics sont tres actifs, soit dans le seaeur scolaire, litur- 
gique ou la vie caritative. Ils assurent le chant liturgique. le senice à i'dgljse. 

Fc!es du 10' annivrnaitr 

De janvier ?i décembre 1998, les paroissiens ont célébré le 50' anniversaire de 
la fondation de leur paroisse. Ils ont publié iin albuili souvenir qui se voulait 
((un hommage a la mernoire de nos fondateurs tant religieux que laits, qui rmmnculée-Concepiion. 

dans une grande confiance en Dieu ont voulu marquer d'un geste c0ncre.t leur L'équipe *es secrétaires. 

Foi B. 
Source 

ROBERT LEMIRE,  curé 
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Hier 

Le 7 décembre 1949, la paroisse est érigte wnoniquemeiit par Joseph 
Charbonneau, archevéque de hiontrial, et elle reçoit sainte Marceue comme 
patronne. 

Le 15 aoQt 1950, on procède à la bénkdiction du terrain sur lequel seront 
érigés l'église et le presbytCre, par monsieur le curP Albert Lemay, jour de la 
solennité de la @te de I1Asssompticin de la Vierge Marie. Dès la fondation de 
la paroisse, monsieur le curé Albert Lemay a plad sous la protection toute 
speciale de la Vierge de l'Assomption les travaiu de construction de la 
nouvelle entreprise. 

En janvier 1950, les messes furent ckiebrees dans la grande salle des 
Chevaliers de Colomb, rue Laviolette, et ensuite, jrisqu'à l'inauguration de la 
nouveUe église, dans une des vastes salles de The Regent Knitting M a s  Ltd, 
gracieusement et exclusivemetit iiiise la disposition de la Fabrique par son 
président, M. Hyrnan Grover. 

Sur semaine, les offices religieux ont  eu 1it:u à l'École Saint-Louis, 
courtoisie des Commissaires d'Écoles pour la Cité de Saint- Jérôme. Les messes 
de mariages et de sépultures continuèrent d'étre célébrées 2i l'église de la 
paroisse-mère de Saint-Jérbii~c. Le sacrement de baptime fut administré au 
bureau temporaire du curé, 220, avenue Lebeau. 

La nouvelle église, y compris la sacristie et le presbytere. a éte construite 
rue Brière, à l'angle de l'avenue Léveillée. La majeure partie du terrain a été 
cédde par la Fabrique de Saint-Jkrdme. La balance a été kgalement &die gra- 
tuitement par M. Edmond Hottc et par les Commissaires d ' h l e s  pour la Cité 
de Saint-JérUme. 

Le 14 octobre 1951, Mg Émilien Frenette bknit la nouvelle église, la 
prerniere depuis la fondation du nouveau diocèse de Saint-Jérôme. On assis- 
tait alors au quritrièine di~iiembrement de la paroisse-mère de Saint-Jérônie. 
Le 30 novembre 1980, Mi:' Cliarles Valois consacre l'église Sainte-Marcelle. 

Pourquoi sainte Marcelle est-elle la patronne de cei.te nouvelle paroisse? C'est 
L'église SaUitc-MmU@ que  Marcelle, veuve après sept ans de mariage, a résolu de se consacrer 3. Dieu. 

de Saint-Jérbme pr&s 1'0ur favoriser son ktude de la Sainte Ecriture, eiie vivait en communauté avec 
de la Rivitre-du-Nord. des saintes femmes sous la direction de Jérôme, maître rare. Pour marquer ce 



lien de parenté spirituelle, le noin de Sainte-Marceh est choisi et rappeile 
saint Jérôme, patron du diockse. 

Dimanche le 30 jaiivier 2000, f t te patronale de la paroisse Sainte-Marcelle. 
Une belle occasion était offerte pour fêter et cklébrer le 50' anniversaire de 
foiidation. 

Une messe solennelie fut présidée par MF Gilles Cazabon, 0.rn.i. ; iJ était 
assisté de hi. I'abbe Guy Champagie, prétre de la communauté, de  M. l'abbé 
Claude Leclerc, ancien cure et de M. l'abbé André St-Andrk. L'homélie de 
Mg signalait l'implication des paroissiens dans leur milieu. U faisait remarquer 
que s i  la paroisse Sainte-Marcelle de  1950 a beaucoup changé a u  cours des 
annies la vie qui était en elle i l'origine demeure la même aujourd'hui. n Le 
Clirist est au milieu de nous comme la lumière du monde, lui le niême hier, 
aujourd'hui et à janiais. n 

La cliorale deSainte-d arc elle, accompagnée par l'organiste, sceur Franciiie 
Lavigne, c.n.d ., eiirichie de plusieurs voix venues des paroisses environnantes et 
dirigée par M. Jean Baignée, a rendu avec brio la messe de Guy Riclier, auteur- 
compositeur, présent A cette occasion, La messe s'est terminée par I'Alleluia di] 
Messie de Haendel qui faisait vibrer les m u r s  d'une assemblée riombreuse. 

Source 
DIANE MERCIER 

Le 10 juillet 1951, Mgr Paul-Emile Léger signait le décret d'érection de la 
paroisse Sajnt-L~cien~~.  La fondation de la nouvelle paroisse a été faite à la 
demande expresse du curé de Sault-Jérôme, MF Philippe Labelle. 

Le lendemain, l'abbé Pad  Labelle, viaire de la paroisse de Saint-Jérômc 
depuis 20 ans, devenait le curé fondateur. Le terrain de  la fabrique a été 
gracieusement offert par la Compagnie de Papiers Rolland. 

Voici la Liste des curés qui ont présidé aux destinées de la paroisse. Paiil 
Labelle (1951 - 1959) ; Paul Bergeron (1959-1969); André VPzina (1969- 198 1) ; 
Pierre \falois (198 1-1982) ; Gérald ThiboutGt (1982- 1993). 11 y eut une 
responsable de paroisse, Madame Claire Bonforid, dc 1933 à 1996. Les prit tes 
de communauté furent Claude Perron (1933-1994) ; Gérard R o u  (1994- %lise Saint-Lunc''' 

Collection Jean-Pierre Joly. 
1993) ; avec Paul Jobin, comme remplaçanr. J,acques Gagnon ( 1995- 1996). 
Suzanne Imbonden (198 1 - 1983) et Ginette Carrière (1983- 1996) furent 
agentes de pastorale. 
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Paroisse Notre-Danic-de- 
l'Assomption. Discours du 
députe provincial Lfonarcl 

Blanchard. En retrait, I'abb4 
Paul Bergeron, curé fondateur. 

A sa droiie, M. Tapp. 

Les cloclies de I'kglise ont été réparées, électrifiées et installees par Jeai- 
Pierre Gaulhier. J,c premier baptême enregistre fut celui de Ricliard, fils de 
Médard b u m n  et Fleurette Corbeil. Le premier mariage, celui de Jacques 
Dagenais et Juliette hclier. Les premières héradles ,  celles de Laurent G i r o ~ u .  

Voici la liste des vicaires de la paroisse: Roger Dupré (1951-1952); C. A. 
Blondin, (195.2-1955) ; Louis Roux (1955- 1956) ; Robert Sauvé ( 1956-1959) ; 
Maurice Oucllette (1959-1967) ; Clément Laurin (1967- 1968) ; ptre Walter 
Van As (1968) ; André Vdzina, vicaire coadjuteur ( 1  968-1 969). 

La paroisse Saint-Lucien a et6 supprimée et srin terrjtoire rattaché à la 
paroisse cathédrale. L'église a Ctk vendue. 

Hier 

De 1942 à 1947, la desserte Notre-Dame-des-Victoires situke sur  les terrains 
du Plan Bouchard sert aux militaires. De 1447 à 1951, eue est transfkrke sur le 
boidevard LabeUe, au coin de la 70' avenue ouest et porte le nom de Notre- 
Dame-du-Cliemiii. 

Le 7 novembre 1951, Mu émdien Frenette, évkque du diocèse de Saint- 
Jér8me, fonde la  paroisse Notre-Daine-de-l'Assomption et nomme l'abbé Paul 
Bergeron curé fondateur. 

En 1963. on érige l'@se actuelle. En aoGt 1964, la paroisse Notre-Dame- 
de-l'Assomption cPde du territoire pour former la paroisse Saint-Rédempteur. 
En 1986, des t.ranslormations majeures réduisent le nombre de places à l'in- 
térieur de 1'6glisc pour permettre la construction de trois petites salles derrière 
le chœiir. Le sous-sol est loue à la Commission scolaire de Sainte-Thérèse. 

Le 15 aoQt 1991, l'kgbse a été consacrie par Mg Charles Valois, wéque de 
Saint-Jérôme. En 1997, une rénovarion majeure a été faite à la façade de l'église. 

Les alrks 

195 1 - 1957 : Paul Bergeroii ; 
1957- 1969 : Charles-Édouard Leverlle; 
1969-1975 : Gérald Thiboutôt ; 
1975-1982: Paul Johin; 



1982- 1985 : Pierre Filion ; 
1985-1987 : Maurice Sarazin; 
1987- 1992 : Luc Cyr ; 
1994- 1997 : André Désautels, prêtre de communautk. 

1992-1997 : Mn" Diane Lemieux et 
1992- 1994 : Luc Cyr, prêtre de la communauté jusqu'en 1994 ; 
1994-1997 : liiidré Désautels, prétre de la communauté; 
1997 : Mn" Marguerite Lachance. responsable de la paroisse et 
Yvon Aubry, prêtre de la communauté. 

Le 7 novembre 2001, la paroisse fêtera son 50' anniversaire de fondation. 

La paroisse Nobe-Dame-de-l'hssompt ion est au cœur de Blainville, une ville 
de banlieue en pleine explosion démographique. La population catholique est 
de 20 440 personnes. 

Les jeunes familles proviennent de partout à travers le Qukbec, cc qui fait 
que les gens s'enracinent graduellement dans leur nouveau milieu. Ce sont 
pour la plupart des gens scolarisis et de classe moyenne. La spécificité de la 
paroisse Notre-Dame-de-]' Assomption c'est sa jeunesse, l'age rnoycn étant de 
29 ans; 90% des résidents sont dans la fourchette du 0 à 54 ans. 

Il y a sur le territoire 6 écoles primaires dont quelques-unes doivenr 
s'agrandir cette annde. Une 6cole secondaire ouvrira ses portes en aoAt 200 1 et 
la construction d'une 7' école primaire est annoncée pour l'année 2002. 

L'accent pastoral est mis sur I'iilitiatioii chretienne (baptême, kveil reli- 
gieux, premier pardon, première cotnmiinion, confirmation et messes faini- 
liales) et la pastorale sociale. Un centre d'tcoute et de dépannage a apporté de 
l'aide à plils de 1000 personnes en l'an 2000. La paroisse possède également un 
comptoir d'aubaines. Notre-Dame-de-1'Assomption se veut une (t Présence 
accueillante » dans le milieu Blainviliois. 

Eglise Notre-Uame-de- 
I'hsomption. 
Collcciion Jean-Pierre Joly. 

Noire-Danie-de-l'Assomption 
Ecoie de I'Bnvolée. Collecte 
de vivres. Solange Marsolais. 
agente de pastorale. 
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Le sept h i e r  1953, Mm:r Ériiilie~i Frenette, kvéque de Saint-JkrGmc, imet le 
dicret d'érection de la paroisse Lmur-Immaculée-dc-kI3rie de Sainte-Thérkse. 
Le 10 fkvrier 1953, il nomme l'abbk Jean-Paul Laurin cure de  la nouvelle 

paroisse. 
L'élection de huit niarguilliers, dont trois du banc, a lieu le 22 février et les 

élus sont: MM. Adrien Desjardins, Roger Harel, ]Henri Desjardins, Arn-iand 
Corbeil, Georges Trépanier et Jean Rudolplie. Les trois marguilliers du banc 
sont MM. Alfred Desjardins, inaguillier-coinpi:able, Georges Cantin et 
Georges Trkpanier, qui deviennent second et troisihme marguillier d u  banc. 

k cure lean-Paul Laurin. AcS csjqll / ic~ 
C~llcction d'histoire 

des MiHe-iles. Le 13 décembre de la meme amke, trois syndics sont Plus pour la construction 
d'une église et d'un presbytère. Cette construction débute en juillet 1955 et se 
poursuivra jusqu'au printemps 1956. La pierre angulaire est installée en 
octobre 1955; elle est localis6e sur le mur de façade de l'église. 

La première messe a été la messe de minuit de 1955, dors que  les pre- 
rnikres messes dominicales sont célkbrkes à l'école Charlebois. Les anciens se 
rappellent qu'une rncssc de minuit fut célibrée dans le garage de la voirie situé 
sur le boulevard Desjardins est et une autre, dans le magasin IGA, sur la rue 
Turgeon, où etait autrefois la manufacture de boutons. 

Les coats de la construction ont Cte d'environ 265 000 $. II y eut financement 
d'une banque portant intértt A 7 et le mode de remboursement était fait par 
répartition 3 0,25 $ du 100 $ d'évaluation. Plusieurs paroissiens ont accepté de 
payer d'un seul coup leur part de cotisation. En 1972, le renouveiiemenr de 
l'emprunt a été de 128 0005. En 1977, avec les cotisations et les revenus 
extraordinaires proveiiaiit de bingos, la dette était totalement payée. 

Aussi, le 9 décembre 1978, à l'occasion des fétes du 25' anniversaire, 
I'kvéque, MF Charles Valois, procédait-il à la consécration du ten-iple. Le curé 
Yvon Madlowr participait à ces festivités de même que de nombreuses per- 
sonnes qui avaient présidé à la crkation et au développement de la paroisse. La 
comn~unautk avait atteint, comme disait le curé Maiilo~cc, à la maturité. Un 
album souvenir a été publié à cette occasion. 

226 3 Une BgIise se mr'oilte 



.- - 
MM. les abbés et pères : Jean-Paul Laurin ( 1953- 1969) ; Louis-Philippe 
Boulanger (1969-1977) ; Roland Poupart (1977) ; Georges Blais (1977) ; Yvon - .. 
MaiIlou (1977- 1981) ; Pierre Valois (1981- 1988) ; Louis Pierre Séguin (1988- 
1989) ; Germain Grand-Maison (1990- 1994) ; Ghislain Cadotte (19%) furent ' 

nom.més 2 la tête de la paroisse. 
Plusieurs autres prétres ont kt4 collaborateurs : les abbCs Aurélien Boisvert, 

ivl.aurice Valois, Pierre Valois, Bernard Sauvé, Benoît Rodrigue, Gkrard , : ,  - .  ,, . 

St-Sauveur, Claude Dion, h id r é  Daoust et Roger Ouellette durant plus de 
ïliiarante ans. hl. Ouelletie a habité au presbytère durant plus de 27 ans. 11 est 
dCcédé en janvier 2000 à l'âge de 80 ans. 

Les collaboru/c(irs Ioiyrres 

M. Robert Jacques fut le premier animateur. Les responsables de la paroisse 
ont kté: Mm" Nicole Chaput (1989-1991) ; Nicole Valière ( 1  991 - 1996); Fran- 
cine Riope! (1996-). 

Les collaborrireurs laïques fiirent Guy Leclerc et Lyse Letendre à la pas- 
torale scolaire. Koselyne Petit et Suzanne Boisvert, à la préparation aux  
sacrements de baptême, à la communion et A. la confiriiiaiion. Aujourd'hui, 
Nelio Pierre Micliel et Christine Turcotte ont succédk à Guy Lcclerc. 

L'église Caur-lnimaculbe- 

Au moment de la fondarion de la paroisse, il y avait environ 300 familles. 
Aujourd'hui, il y a tout près de 4700 faiiiilles et 10 800 personnes. A chaque 
année, il y a environ 160 baptemes. 

Depuis la fondation, on estime les baptêmes à 4200, les prerniéres cum- 
munions à 4500. les confirmations à 4000, les mariages A 800 et les sépultures 
B 600. 

Parrni les mouvements, signalons le conseil de pastorale, les responsables de la 
liturgie, le comité d'aide alimentaire, les Cursdlos, les Clievaliers de Colomb, 
les scouts et les louvettcs. On y pratique les dhers d'amitié, les rencontres de 
personnes Agees, la vie montante, les fêtes et jubilajres, les services d'entretien. 
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Une troupe de thkaire apporte des revenus à la paroisse. La vente de vétements 
au comptoir est également source de revenus. La paroisse et ses activités 
reposent sur la participation de nombreux bénévoles. 

En 1999, on a procede au réaménagement des locaux de la fabrique. On a 
celocalisé les bureaux au sous-sol de l'église et converti le presbytkre e n  
5 logements. Le système d'incendie a été refait. 

Un autre projet en voie de réalisation est l a  publication du feuillet parois- 
sial directement en paroisse. 

Dans le jeune diocese de Saint-jérôme foiidé deux ans auparavant, naissait en 
1953 la paroisse SacrP-Cœur de Sainte-Thérkse, s u i ~ i e  à l'automne de la r n h e  
année de la paroisse Cœur-Immaculée-de-Marie. 

On sait qu'h l'époque des annees 1950, l'Église du Québec connaissait 
certainement son plus haut taux de fréquentation religieuse. C'était le temps 
du cliapelet en famille à la radio avec le cardinal Léger ; le Seminaire regorgeait 
de  prètres qui  remplissaient le sanctuaire de I'kglise de Sainte-Thkrkse, et la 
contraception était pour ainsi dire inexistante. C'est pourquoi Mgr Émilien 
Frenette, évêque fondateur du diocèse depuis 1951, multipliait les fondations 
de paroisses et decida d'erigcr une nouvelle paroisse pour accommoder les 
fidèles des secteurs des Cent Maisons et du Bas-Sainte-Thérèse qui  étaient en 
pleine expansion. 

D'ailleurs, depuis 1952, des messes dominicales etaient cklébrées au 
restaurant Normandie (le Petro Canada actuel), sitiié sur le boulevard Labelle, 
et ce jusqu'h l'incendie de ce restaurant, le 16 juin 1953. On a mime  célébre la 
messe à l'école Saint -Henri er au Cinéma Rose, qui se trouvaient à proximité 
de l'église actuelle. Certains se rappellent avoir fait une génuflexion prks de 
leur siPge en allant voir un fdm le dimanche après-midi alors qu'ils venaient 
d'assister a une célébration le iiiatin msme. 

MF Frencne annonce donc la création de la paroisse sous le vocable du 
Sacré-C~ur-de-Jésus i), le 16 janvier 1953. t e s  premiers syndics sont : Paul 



Sicotte, Armand Tailion et Maurice Boiirassa. Les marguilliers fondateurs élus 
le 1" février 1953 sont: Arthur Kimpton, Louis Giguère, Paul A. Clioquette. 
Édouard Labelle, Cldophas Chartrand, Pierre Lauzon, Charles bIacKinzie et 
Albert Prince (ce dernier fut remplacé car il n'habitait pas la paroisse). 

L'évéque annonce du inème coup la nomination du premier curé qui sera 
l'abbé Clodomir Brcton (1953-1963). Les pasteurs qui se succéderont a la tête 
de cette paroisse sont : Dalmas Brisebois ( 1163- 1965), Raymond Pageau 
(1965- 19721, Paul Jobin, 0.m.i. (1972- 19751, Claude Saint-Laurent, 0.m.i. 
(1975- 1978), jacques Legault, 0.rn.i. (1978-1983), et Zénon Clément, cure 
acrucl depuis 1983. Comme on peut le voir, la communauté des Pères Oblats 
a administré la paroisse pendant plus de dix ans, soit de 1972 à 1983; c'est 
MF Bernard Hubert, alors évêque du diocèse, qui leur avaii confié la mission 
d'organiser une pastorale ouvrière dans cette paroisse composée en majoritk 
de travailleurs à faible revenu. Le fonds de dépannage Jacques-Legault. ainsi 
nommé aprts son décès et en hommage au dernier ciiri oblai de la paroisse, 
témoigne de la fécondité de cette communauté auprès des démunis. 

Plusieurs vicaires ont euvré à la paroisse Sacré-Cœur: les abbes Robert 
Sauvé (restaurant Normandie), Pierre Claude (1953-1955), Viateur Raymond 
( 1955- 19641, Jean-Claude Bélanger ( 1959- 1960), Georges Blais (1968- 1969}, 
Claude St-Laurent (1972-1975), Normand Belhumeur, 0.m.i. (1972-1974), le 
Frere Aiplionse Nadeau, 0.m.i. (1973- 1975), GiUes Leblanc, 0.m.i. (1975- 
19793, jean Dussault, 0.rn.i. (1979- 1981), Réjean Boudreadt (19991, le père 
François Nadeau ( 198 1- 1093), Gilles Patry et Georges Reid, sccur lrPnc 
Lessard, c.n.d. (1976-1984), Ghjslain Jiilien (1984-1987). Plusieurs prêtres y 
firent aussi du service pastoral en semaine et le dimanche, doiit l'abbé Arsène 
Tessier, plus particulièrement entre 1963 et 1967. Alain Denis a été stagiaire à 
la paroisse Sacre-Ceur de 1989 à 1994. 

L'achat du terrain pour construire l'église ne fait pas I'uiianhité. Plusieurs 
voient d'un bon œil la constriiaion de i'édifice à l'est du boulevard Labelle, 
secteur qui est appel6 B se développer, alors qu'à l'ouest on y trouve déjà 
l'église-inère et bientbt l'église Cœur-Immaculé-de-Marie. On opte finde- 
nient pour un terrain du côté ouest, adjacent à la {{Vieille Maison Grise )i, situe 
sur la terre ancestrale des Oubnet-Bertrand. L'achat conclu h 50 000 $ en 1954 
cninprend le terrain sur lequel sera construire l'église avec façade sur le 
boulevard Labciie, et la niaison ai-icestrale appartenant depuis 1 943 21 Ralph 
Hunt, alors directeur gknéral de la Commonwealth Plywood, maison qui 
servira de presbytére. 



Notons que dans un premier temps la fabrique avait peiisé ériger l'église 
sur la rue Blainville est, puisqu'elle achète le 23 juin 1953 la proprieté d e  Réal 
Maisonneuve (ancienne maison de Damase Juteau) et une partje du terrain de 
Sylvio Fournelle, daris le but de servir de site 3 la future kglise, achat effectué 
exactement une semaine aprPs l'incendie du restaurant Normandie. Consi- 
dérant sans doute que  l'église en bordure du boulevard Labelle avait une  
medeure visibilitk et une meilleure accessibilité pour tous les paroissiens, on 
abandonne la premikrc opt ion en faveur de  la deuxième. La maison 
Maisonneiive sert toutefois de presbytPre temporaire et de local pour célébrer 
cerhins offices religieux en attendant l'ouverture de I'e&se. Acquise a u  coût 
de 19 000 $, la propriéte fut vendue au inéme prix le 15 mars 196 1 au barbier 
Jacques Jetté. 

.- - -- 
Selon les plans des architectes Robillard et Jette, l'entrepreneur Dollard 

Lebeau, de Saint-JPrGme, procede à la construction de l'église aux {(lignes 
modernes mais sobres ii, un  «joyau dc l'architecture du 20' siécle, modèle de 
beauté et d'élégance qui a coiîté relativement peu ib, soit 14 1 000 $, comme le 
rapporte le journal La Voix des Mde-Tles du 23 juiii 1955. La bénidiction dc 
la pierre angulaire et de l'église a lieu le 17 juin 1955 en prksence de 
Mgr Émilien Frenette, q u i  y célkbre une première messe, en la fête du Sacre- 
Cmur, patron de la paroisse. Sont present à cette ciréinoiiie, les maires 
respectifs du village et de la paroisse de Sainte-Thkrèse, MM. Raphaël 
Gauthier et John Trapp. 

L'iglisc Sacre-(:mur de La paroisse Sacré-Cœur dc Sainte-Thérèse a connu une  expansion consi- 
Saintc-ThérPse en niai 2000. 

dérable en pliis de 40 ans d'existeiice, puisqii'elie est passée de 524 familles et 
2372 personnes en 1953 a 6500 familles en l'an 2000. 

Le territoire actuel de la paroisse Sacre-Cœur sc rend au nord-est jusqii'au 
clieinin de fer (iiicluant la maison de retraités ((Le Boisé» et les Jardins 
B la inde ) ,  est borné à l'est par les limites de la paroisse Saint-Maurice de 
Bois-des-Filion et de la paroisse Saiiite-Franço-se-Cabrini de Rosemère, 
incluant la Montée Oudart, les projets Fontainebleau et Annecy, et le chemin 
du Bas-Sauite-Thérèse j u s q u ' a u  iiinites de Rosemère; il s'étend au nord- 
ouest jusqu'au chemin de fer et comprend le secteur de la rue Dubois jusqu'au 
pont de la rue Senécal, la rue Senécal du côté est, une partie de la rue Forget 
du côtk est, la nie B l a i n d e  est à partir de la rue Dagenais, et la rue Duquet 
du cd te est jusqu'au boulevard du Semiriaire, incluant les Cent Maisoris et le 
quartier résideniiel formé des rues Vaillancourt (jusqu'à Duquet) et Gauthier, 
etc. Le secteur de la rue Senécal fut rattaché à la paroisse Sacré-Cœur en 
fkvrier 1953 et )a partie comprise entre la Rivihre-aux-Chiens et l'autoroute 



640 appartenant auparavant A la paroisse Sainte-Françoise-Cabrini de 
Rosemère, était annexée en 1982. 

Le premier baptême 1i figurer dans les registres paroissiaux, alors que 
I'église n'esc pas encore constmjre est celui de Daniel Ethier, le 15 février 1953, 
f l s  de Raymond et Française Eiluer, mécanicien de la rue Verdon, et le pre- 
mier mariage a ljeu le 14 aoat de la même année, entre Delphis dit Simon 
Léonard et Evelyne Boudreault, de Rosemère. Au 1" janvier 1954, soit un  an 
après la fondation, 64 baptEmes avaient été célibrés, de inéme que 27 ~nariages 
et 9 hnkrailles. Le premier baptisé dans I'kglise est Louise Audy, niece de 
iMm' Alvina Lavoie, garagiste de la paroisse et ancienne conseillère municipale 
de Sainte-Tliérèse. Le premier servant de messe fur Micliel Allard, du quartier 
des Cent Maisons. 

Parn-ii les dates importantes de la paroisse, retenons l'aiinée 1965 où le 
sanctuaire est entièrement rino\+ pour s'adapter au renouveau liturgique de 
Vat i~ in  Il. Dorinavant, on dirait la messe face aux fidèles et en français. 

En 1966, on y célèbre l'ordination de l'abbé Yvon Aubry, seul enfant de la 
paroisse (i devenir prêtre jusqu'à ce jour. Il est le fils de M. et Mm' Liopold 
Aubry, du Bas-Sainte-Thérèse. Le sacerdoce lui est conféré par Mg' Émilien 
Frenetre le 14 mai 1966. 

La paroisse Sacre-Cmur accueille aussi deux familles de rkfugiés asiatiques. 
La première venue en 1979 du Cainbodge, la famiile de M. Tatclier Leing, el la 
seconde, la famille vietnamienne Nguyen, parrainée par les kioniales 
Rddemptoristines de Sainte-Thérèse, en 1987, toiites deux prises en charge par 
uri cottiit é d'accueil sous la responsabilité de Edgar et Hermance Joly, de la rue 
Leduc. 

En 1983, c La P'tite Épaule >, est mise sur pied pour venir en aide aux gens 
défavorisés de la paroisse; ouvert tout d'abord au 79 rue Leduc, l'organisme 
ciCrnénage ses pénates en 1984 au 245 me Blainde est, dans une maison 
acquise grâce aux économies du curé Zénon Clément et de h d r é e  Tiirgeon, 
secretaire de la fabrique. Cctce entreprise est financée par plusieurs organismes 
sociaux et religieux, dont Centraide Laurentides. La paroisse participe aussi 3 
la fondation de Moissons Basses-Laurentides qui obtenait sa charte à but non 
lucratif en 1988, et dont le directeur spirituel est le curé Zénon Clément; cet 
organisme régional recueille gratuitement les produits alimentaires des 
cornmerces environnants pour les redistribuer aux plus démunis. 

En 1984, la fabrique procède A la vente de la ((Vieille Maison Grisci) et i 
la conslniction d'un nouveau presbytkre. L'édifice de 33 x 33 pieds, rattaché à 
I'cglisc du coté sud, est c~écuti selon les plans de la firme d'architectes 
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Mcloche et Naritel, de Laval. Le coût est absorbe en majeure partie par le prix 
de vente de la vcnte de la (t Vieiile Maison Grise n. La paroisse se deleste ainsi 
d'un lot de 942 m2, formé d'une pointe entre les mes Bertrand et  Blainville, 
pour n'en conserver que l'einplacement actuel de 66 x B I  mètres, soit 3250 ni2. 

En 1988, une grande partie du sous-sol de l'église est louée 2 la Com- 
mission Scolaire de Sainte-Thérèse qui y effectue d'importantes rknovations 
pour y loger quatre classes de maternelle. La Commission scolaire quitte les 
lieux en 1994 ; elle est remplacée par le Comptoir Iltpanne-tout qui vend des 
articles usages au  profit de la paroisse, du fond de dépannage Jacques-Legault 
et de diffircnts organismes dans le besoin. Le Comptoir Dépannc-tout avait 
diinarré sur le boulevard René-A.-Robert en i 993 à I'instigatioii d'un comité 
préside par l'agent de pastorale Gilles Gauthier. 

Cinq sacristains se sont succédé à la paroisse Sacré-Cœur depuis sa 
fondation : Alcide Venne (1 953- 197 1 ), lacques Dion ( 1973- 1976), Joseph 
Larouche (1976-1981), Aliln Lebel (1983- 1985), et Gilles Therrien, sacristain 
actuel depuis 1985. 

Plusieurs organismes ont fourmillé dans la paroisse Sacrk-Caur depuis 
1953, particuli.?rement avec la venue des Oblats en 1972. Nommons la chorale 
animée pendant des années par Mme Eugénie Fourneile (1953)' l'Accueil aux 
nouveau-nés (1962), le Cerde d'Amitié de Sainte-'Tliér?sc, club d'age d'or le 
plus ancien de la region (19641, le Service d'entraide (1973), le coiiseil de 
pastorale (1974), la Vie montante (1974), le Cursi..lo ( 1976), le 3' %ge Sacre- 
Cœur (1977). le groupe charismatique, le mouvernent scout et guide, les 
Alcooliques Anonymes et les danons-Alateens, Émotifs Anonymes, Cocaïiio- 
mailes Anon yrnes, la garderie (< Le P'tit Répit n, etc. 

Les célébrations A la paroisse Sacre-Cmur ont toujours 6té animées par une 
musique entraînante et des chants inspirés de la liturgie dominicale. Des 
musiciens chevronnes s'y sont dévoués : André et Mario Leder, la faniille Cou- 
l omb~ ,  Michel Létourneau, Étienne et JO hanne Haclie, François Lecavalier. 
Lydia Mfata, Martine Tessier, Laurent Cyr a la troinpette, les organistes Léo 
Sabourin, Aimé Harnois, Frère Jacques Lafontaine, f.s.c., etc. L'équipe qui  
assure l'animation musicale et. vocale est dirigee depuis 1984 par Andrée 

de Sainre-Thkr'se Turgeon ; auparamnt, cette fonction a (té assumée par sceur h u i s e  Pelletier et 
Lquipe pastorale. Dc gauche h 

droite: Robin Roy, Suzanne Andrk Barthc. 

Côté-Bolduc, le curé Zénon Depuis 1986, un président laïque administre la fabrique. M. Aimé Harnois 
Clément, Micli+le Coulombe. a accompli cette fonction jusqu'en 1997, annec oh le ~res ident  actiiel, 

Mai 2000. M. Ricliard Lecavalier, lui a succédé. 



Suzanne Côté-Bolduc assume pour sa part la charge d'agent de pastorale 
paroissiale depuis cinq ans; elle a kt6 prkcédke dans cette tiche par Gilles 
Gauthier (1984- 1995). La pastorale scolaire de son cdté a été assumée 
successivement par sœur Louise Pelletier, Diane Brochu, Louise Boudrias, 
Margo ivlorin, Diane Lemieii~;, Danielle Paquerte et Robin Roy, agent de 
pastorale scolaire actuel. MichPle Coulornbe, qui s'occupe de la préparation 
des enfants aux sacrements du pardon, premikre communion et confirmation, 
préside pour sa part le conseil pastoral paroissial (C.P.P.), composé de 
Hupet te  St-1-Iilaire, Denis Labelle, Gliislaine Chabot, Marjolaine St-Amour, 
Benoît Girard et hdrée Turgeon. Michèle préside également le comité de 
liturgie composé de Huguette St-Hilai.re, Marjolaine St-Amour, Margo Morin, 
h d r é e  Turgeon, Fleurette St-Pierre, Jeannine Tomassin et Agathe Nadeaii. Le 
conseil de fabrique pour l'année 2000 est composé de l'van LabeUe, Yvon 
Rélisle, hjarjolaine St-Amour, Paul Forgues, Carole Guérin et Vincenza 
Dicaprio. 

Source 
PAUL~NE OUIMET-CHARRON 

Un village n'esi pas un vrai village s'il ne posskde pas sa propre cliapelle. C'est 
ce qu'a dQ se dire la population de la Pointe, puisqu'en 1930 elle appuie les 
syndics de l'époque dans leurs efforts pour emprunter l'argent nécessaire à la 
construction d'une cliapelle. Les propriétaires s'engagent même à payer 10$ 
par année pour payer les intiréts de l'emprunt. A cette époque, la Pointe fait 
partie du diodse de Montréal. 

Cette déterminatioii collective est rehaussée par la participation d'une 
paroissienne de Saint-Joseph-du-Lac qui hit don au curé, aux syndics et aux 
paroissiens d'un terrain situé $ Pointe-Calumet ({pour y faire coiistriiire 
dessus une chapelle d'été». Elle sera en effet toute petite, construite toute en 
bois et toute blanche; on lui donne le nom de Notre-Dame-des-Neiges, 

Une chapelle sans cloche pour inviter les paroissiens a u  ceremonies 
religieuses n'est pas tout à fait une vraie chapelle. C'est donc un des syndics 
qui offre la cloche que l'on bénit dans la chapelle même. 

L'été, les Péres trappistes, ou encore le curé Duhur  de Saint-Joseph-dii- 
Lac, viennent cklébrer la messe A Pointe-Galuniet. On peut également alier 
chez les Peres Clkment, des Clercs de Sainte-Croix, qui se sont fait construire 

Sacre-Cœur de Sainte-Thirese. 
Les marguilliers. De gauche 

droite, premiere rangée : 
Vincenza Dicaprio, Marjolaine 
SI-Amour, Carole GuCrin. 
Seconde rangte : Richard 
Lecavalier, prksident, le ciiré 
=non Clément, Yvan LaceUe, 
Paiil Forgues. N'apparaît pas 
siir la plioto, Yvon Rélisle. 
khi 2000. 
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Église Maric- Médiatrice. 
Collection Jcan-Pierre joly. 

une petite chapeLie à l'intérieur de leur maison où, de temps en temps, ils 
célebrent l'Eucharistie. La farni.Ue Norbert Clément de Pointe-Calumet donna 
trois fils aux Clercs de Sainte-Croix dont Joseph-Adolphe qui fut un ami 
personnel du frère Andrk. 

Iusqu'en 1954, Pointe-Calumet est rattachée A la paroisse de Saint-Josepli- 
du-Lac, et l'hiver, les villageois de la Poiiite-Calumei- doivent donc se rendre à 
l'église de Saint-Joseph. 

11 u fallu attendre prés de 30 ans avant que la population de la Pointe s'offre 
une messe hivernale. C'est au restaurant Barbeau qu'est célébrke la messe par 
le curé Jasmin de Saint-Joseph, d'octobre 1952 jusqu'au printemps sujvant. Le 
premier vendredi du mois, on y confesse méme les paroissiens. 

En 1953, Ics nouveaux syndics s'occupenz de I'krection de la paroisse. A 
pari.ir de ce moment, la chapelle Notre-Dame-des-Neiges portera le nom de 
Marie-Médiatrice. Le 20 février 1954, on reconnait le statut de la paroisse a le 
10 juillet de l'année suivante, le cardinal Paul-Émile Léger vient lui-mtme 
bénir l'édise. 

A cer te kpoque, à la sa.ison estivale, on célèbre 6 messes par dimanche. La 
cliapeile se compose alors de trois rangées de bancs où peuvent s'entasser 
jusqu'à deux cents personnes. On doit souvent laisser les portes ouvertes pour 
permettre a u x  gens de dehors de suivre la célébration. 

La paroisse accueille son premier cure et la titulaire de la chapelle devient 
Marie-Médiatrice. M g '  Conrad Chaumont, ivkque awciiiaire a Montréal, vient 
signer le document officiel et introniser le preriiier cure, AIhcrt Milette. 11 
s'adjoint Elphège Muray comme sacristain. 

La chapetle est appelée i connaitre des transforinaùons impostes par une 
pousske dernographique réguliére. C'est ainsi que des agrandissen-ients seront 
effectués à quatre reprises: sur le cbié, 21 l'arrihre (2 fois) et à l'avant où, à cette 
occasion, on diplacera le cloclier. 

On raconte qu'à la veille de Noël, alors que tout le viüage est rassemblé 
dans la nef et qu'on se prepare à distribuer l'Eucharistie, une des poutres cède. 
Sur le coup, c'est la panique. Mais monsicur Ic cure, pour redonner confiance, 
reprend la distribution de la communion. 

En 1957, la paroisse de Marie-Midiatrice passe au diocPse de Saint-Jkrbme. 
En 1969, M" Frenette, à l'occasion de la confirniation des jeunes, ordonria à la 
prétrise M. André Mdo, Clerc de Saint-Viatcur, enfant de la paroisse. 

Vers les annies 1980-1982, la vitalité de la paroisse laisse entrevoir la possi- 
bilité de transformations importantes A effectuer a l'église. Des projets s'éla- 
borent, mais ne peuvent se concrktiser dails le tein-ps. 



En septembre 1983, une équipe de religieuses de l'Institut Notre-Daine- 
du-Bon-Canseil de Montréal, avec Mario Foucault, assumera la responsabilitk 
de la paroisse. L'église prbente des signes évidents de desuétude qu i  appellent 
plus qu'un entretien régulier. En octobre 1985, le Conseil de fabrique met sur 
pied iin cornite qui prend en charge les ktudes et les consultations nécessaires 
à un projet de construction ou de rénovation. Ce con-iite travaille en etroite 
solidarité avec les marguilliers. Les deux groupes sont coordonnes par sœur 
Esther Champage puisque depuis la fin août 1983 l'animation dc la paroisse 
est confiée à une équipe forrnke de religieuses et d'un pr0tre. Une religieuse est 
coordontiatrice paroissiale et le prêtre, responsable du ministère sacramentel. 
Sœur  Aline Décarie et Mario Foucaidt forment la preinikre iqujpe jusqu'eii 
janvier 1984 où soaur Esther prend la relkve de sœur Aline. 

Au printemps 1987, une grande campagne de financement se met en 
branle a h  de recueillir les fonds requis pour la transformation de l'église 
(250 000 $1. Pour ameindre cet objectif, on vendra le presbyiére qui est trop 
grand pour les besoins rkels du tetnps. Dans les plans de l'église nouvelle, des 
espaces sont p r h s  pour les bureaux de la paroisse. 

Les travaux de rknovation commencent en septembre 1987. Grâce à la 
générositd des paroissiens et de leurs amis et anciens calumet-poiitojs. grâce 
aux corvées laborieuses et efficaces, grace à la ténacité courageuse des 
respotisables, le 20 dkcembre 1987, la première messe est célébrée dans la 
nouvelle kglise par MF Raymond St-G-elais, évéque auxiliaire de Saint- Jérôme. 

IL 29 mais 1988, un marchethon mobilise les jeunes de l'kcole Marie- 
Médjatrice, leurs parents et professeurs, soutenus par le Comité d'kcole, les 
membres de Parents-Secours. L'objectif du marchethon est de recueiilir les 
fonds nécessaires pour l'achat des autels et des lutrins de I'égiise renouvelée. 

Le 5 juin 1988, le Conseil de fabrique invite Mg Charles Valois, alors 
cv@quc de Saint-Jérôme, à bénir le nouvtiau Lieu de culte. Une grande fête de 
reconnaissance est organjs6e à certe occasion pour ren~ercier les bénévoles de 
leur contribution à ce projet collectif. 

Depiiis l'année 1989, l'animation pastorale et l'administration sont con- 
fiées h des laïcs et h un prêtre, de concert avec le Conseil de fabrique. 

L'bglise dbdiée Marie-Médiatrice a été consacrée par Mgr Cliarles Valois le 
I l  septembre 1994. 

Source 
Lours~ BERNIER 



1 En 1947, la region de la Grande C6te, à Boisbriand, se limite A environ 175 
familles majoritairement rurales. Durant I'éte 1947, une première demande est 
faite à l'ivêque du diocèse pour une chapelle d'été par un groupe de résidants 
de l'!le de Mai. 

Les années se suivent, de mEme que les demandes. Le 21 aoQt 1949, un 
vaste terrain de 226 pieds sur 700 pieds est offert par M. Adrien Cliartrand, 
cultivar eu^ de la Grande-Côte, pour la construction de la chapelle. Enfin, en 

Église Notre-Dame-de-Fatima. 1950, un emprunt de 20 OOOS est garanti par la Fabrique de Sainte-Thirese 
CoucctiOn fean-Pierre l''y. pour la construction d'une chapelle de 96 pieds sur 40 pieds. 

Le 22 avril 1954, Mg Émilien Frénette érige canoniquement la paroisse dite 
(( de la Grand Cd te s, sous le vocable de Notre-Daine-de-Fatima. 

Lisie des cirrps 

MM les abbés Paul-Émile Boivin, curé-fondateur (1954-1958); Gaétan 
Cadieux (1958-1961) ; Gaston Pageau (1961-1963) ; Roland Chartrand (1963- 
1972) ; René Viau (1 972- 1975) ; Jacques Fortier ( 1975- 1979) ; Claude Leclerc 
(1979-1988) ; Guy Cliampagne (1988-1989) ; André CôtC (1989-1993) ; Luc 
Bouchard (1993-2000). 

Aujourd'hui, la paroise Notre-Dame-de-Fatima compte 17 014 catholiques, 
ce qui la place au demieme rang pour la populatioii, dans le diocese de Saint- 
lérdme. Elle est egalement la deuxiéme parmi les 13 paroisses ayant plus de 
10 000 catholiques. 

En juin 2000, dans le cadre des réformes diocésaines pour ((Faire Eglise 
autrement », l'actuel évêque, Mp Cilles Cambon. a decide de créer une seule 
equipe pastorale pour desservir deux paroisses-sœurs: Notre-Dame-de- 
Fatima et, sa voisine, la paroisse Ceur-Immaculé-de-Marie. 

Le 16 juin 2000, Mn" Franche Riopel est nomniée responsable paroissiale 
et présidente de fabrique des deux paroisses et l'abbé Ghyslain Cridot-te prètre- 
modkrateur pour les deux communautés. 



Les communautis paroissiales offrerit des services de comptoir d'aubaines, de 
depannage alimeiiraire. Pour la famille on trouve Couple el faniille, E x p P -  
rience de vie familiale, Service d'orientation des Foyers, Aide aux couples en 
difficultés. On trouve kgalement les Cursfflistes. 

Carol Ainsley, diacre, et Monique Pinard, son épouse sont égalenient au 
service de la corninunauré. 

Source 
GILLES GAUTHIER 

La paroisse Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un démembrement de la paroisse 
Saint-Agapit-de-Deux-Montagne. Lors de la forrnatioti du diockse de Saint- 
Jérôme, le territoire le long du lac des Deux-Monlagnes avait continué d'être 
rat-îaché au diodse de Montréal jusqu'en 1957. k cardinal ~aul-Émile Lkgex 
voulait, semble-t-il, garder les abbayes dans son diocèse. Surtout que les 
blessieuts de Saint-Sulpice étaient bien ancrés à Oka. 

Ln consécration de l'église abbatiale des Benédictines eut lieu le 7 octobre 
1956. On invoque que le cardinal Lkger ne voulait pas placer sur les épaules du 
nouvel tvêque de Saint-JérGme la derte de cetre construction. 

Dans son dicret du 13 juin 1958, M g r  :'milien Frenette motive la fondation 
de Sajnte-Marthe a la demande des paroissiens (215) et des villkgiateurs (700 
à 800) et I'éloignemerit de I'kglise de Saint-Agapi t. Aujourd'hui, la paroisse 
Sainte-Martlie dénombre 8200 catholiaues. 

Les eqilipai j1nst01-alr.s 

L'abbé Gaétan Lajeuneme fut le premier curé, de 1958 a 1967. Les premiers 
marguilliers furent: Armand Landry, Eugkne Larocque, Maurice Binette, 
Rayrnorid Beulaiice, EugPne Binette, Joseph-P. Sirnard, Lucien Cloutier et 
Euclide Roger. LXS architectes, KobiUrird, Jetté et Beaudoin. La bénédiction du  
cinietière eut lieu le 25 ludei 1958; la bdnédiction de I'églisc, le 30 aoùt 1959 
et la bénédiction des doches en 1962. La constriiction du presbyttre, cn 1963. 

L'abbé i-emand Proulx fut curé de 1961 a 1974. S'adjoignirent l'abbé saii,te-Marthe-sur-le-~c. 
Benolt Rodrigue et le père Astor Salgado et plus tard Marc Lafleur, aumijriiers Sortie d'iine célébration 

de pastorale dans les écoles pour faire équipe avec l'abbé Pro&. le IO septembre 2000. 
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En 1968, on vend la chapelle Sainte-Madeleine. L'autre chapelle devient 
plus tard le Pavillon de la Jeunesse. 

Jean-Paul Husereau, un fds d'Oka, succiide comme curé de 1974 à 1986.11 
est assisté de Réjean Pichk ( 1974- 1978), puis de saur Hélene Lamarre, c.n.d. 
(1978- 1984), Monique Dumais (1984-1986) et Georges Malette, vicaire 
dominical. M. le curé Husereau a la responsabilitk de refaire la toiture de 
I'eglise, l'agrandissement du cimetikre, le paiement. de la dette, grâce ?I la 
réorganisation de la $une à domicile et à la vente d'un terrain. 

Un événement spécial se produit du 9 au 16 janvier 1986: la Vierge qui 
pleure. L'abbi Husereau a fait preuve de maturite ep d'un très grand discer- 
nement spirituel face à cet événement qui  a reçu une couverture médiatique 
&ale au séisme de Mexico dans la même période. 

LE 25' anniversaire de la paroisse a été célébré sous la présidence de 
M. Iules Saint-Pierre en 1983. 

Plantee sur le bord du cours des eaux, la paroi~qe a subi dans les annCes 
1970 plusieurs inondations comme la plupart des riverains du lac des Deux- 
Montagnes et de la riviire des  ill le-Tles. Grâce à une initiative de la paroisse, 
des comités de citoyens, dont la coordination a été dirigke par Laurent Savage, 
les gouvernements fédéral et provincial se sont associés aux municipalités 
pour faire des ktudes et apporter des corrections aux menaces des inonda- 
tions. C'est sous le Conseil de Ville dirigi par le maire Yvan Binette que ces 
travaux d'endiguement ont été réalisis. 

Andrk Denis fut curk de novembre 1986 h fkvricr 1988, assiste des sceurs 
f i n e  Décarie et Clairc-Héltne Rodrigue, s.db.c. 

Au départ de l'abbé Denis, Mg' Charles Valois confie A sceur Aline Decarie 
la tâche de coordonnatrice de pastorale et à Laurent Savage celle de prksident 
de Fabrique, jusqu'au Icr août 19S8. Sous la gouverne de l'abbk Denis et de 
scrur Aline s'organise le C.P.P.: un groupe de pa.roissiens conscients que 
l'église est communion. Ce groupe assume l'orientation des activités pasto- 
rales de la paroisse. S'organise kgalement la « courailie de la pignolée n pour 
venir en aide ahu plus demunis et la Fête des ainés avec la collaboration du 
Conseil de Vdie. Ces Euvres durent encore. 

Sylvain Lauzon fut cure de 1988 à 1997, assisté de s a u r  Aiine Décarie et 
plus tard de mesdames Linda Brunelle et Ginette C o h ,  comme agentes de 
pastorale paroissiale et de pastorale scolaire, de mesdames I-I&iene Lamarre- 
Bellemare, Ginette Bergeron-Geoffroy, monsieur Alain Bélanger et madame 
Lise Éthier. Michel Saint-Denis et Michel Gingras feront équipe en complktant 
leur préparation au sacerdoce. L'abb& Laimn a beaucoup &initiative. On lui 



doit la peinture de I'intkrieur de l'église, un orgue A tuyau, l'améliora~ioii de 
l'autel et du tabernacle, la consécration de l'église le 2 juin 1989 par Mgr Gilles 
Lussier, kvéque auwliaire P Saint-Jérdrne. 

En 1997, Mm' Ginette Collin devient responsable de paroisse et M .  Pierre 
Valois est nommé prttre de communautk. L'évolution dans l'Église où les 
femmes occupent une place importante dans le partage des responsabilités est 
à remarquer. Tous les dem jouent tres bien leur rôle dans la plus grande 
harmonie. 11s sont assistés de mesdames Bibiane Laframboise et Jacinthe 
Voyer, agentes de pastorale paroissiale et scolaire. 

A souligner le travail des senices: secrétariat, comptabilité, sacristain et 
des nombreux bknévoles qui partagent les taches, soit comme membres du 
Conseil des marguilliers ou du Comité de Liturgie, soit pour la visite des 
malades, soit pour la préparation a u  sacreiiients d'initiation chrétienne, soit 
pour la perception de la dîme, etc. Essayer de faire la liste des noms de tous 
ceux et ceUes qui, dans le passe comme aujourd'hui, ont pris Ir cœur de servir 
dans la cornmunaut6 serait difficile. C'est grice à eiuc et à eues si, malgré des 
temps plus difficiles, la comrnunautk survit, réalise son idéal évangélique et 
garde espoir. 

Les eco/e,r 

L'école Sainte-Marthe est construite en 1962. Depuis 1975, son territoire est 
rattache à la Coinmission scolaire des Deux-Montagnes qui deviendra la 
Con-imission scolaire de la seigneurie des  ill le-tles lors du regroupement du 
lu juillet 1998. Deux fois, eue fut renovée et agrandie: 1958 et 1970. En 1983, 
cette école Sainte-Martlie change de nom pour celui de Horv~n-du-Lac. Sa 
clienréle actueUe : 543 k l k e s .  

L'école-des-Liicioles est constmite en 1993. Sa clientèle actuelle est de 438 
tlkves. En 1997, on agrandit ces deux écoles pour recevoir les é 1 P w  de mater- 
nelle plein temps. 

La Maison Anawirn, fondee le 1" jiiiüet 1376 et dirigée par Mme Nina Lepage 
est un lieu d'accueil et de partage pour handicapés. 

Sriintc Marthe-sur-ie-l.&~. Fetc 
des Jubihires. Raynionde et 

Claude Ducharme, Ginette et 

Josepli Ogorek, I..ise el Michel 
Bernier. On rcconnatt kgalenient 
Pierre Valois, prétre de 
cornniunauté et Ginene Collin, 
responsahle de la paroisse, 
entourts de quelqiies 
paroissiens. 
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L'Abbaye Sainte-Marie est au cceur de la paroisse Sainte-Martlie-sur-le-Lac 
depuis 1936. Le symbole le plus vivant de l'insertion au m u r  de la paroisse fut 
la messe de la Féte-Dieu de 1978 que  M. le curé Husereau cklkbra daiis la cour 
d'lionneur du moiiastère: de part et d'autre de la clbture, paroissieiis et 
moniales s'offraient ensemble dans l'unique Sacrifice. Cela arriva une fois, 
mais c'est de façon Iiabi~uelle que les moniales portent dans leur ctrur les 
intenrions du diocèse, et en premier lieu de la paroisse dans laqueue elles sont 
insérées, intentions que MM. les curés Lajeunesse et Prouk étaient venus l'un 
et l'autre recommander A la comrnunautk réunie au parloir. 

A deux reprises (1973-19743, l e  Conseil municipal participa à l'une des 
messes dominicales, alternant le cliant avec les moniales, ce que fit aussi le 
Club Optimiste (1974). Deux ans plus tard, l'un des anciens senlants de messe, 
Yvan Binette, devenait maire de Sainte-Marthe: gnind motif de fierté pour 
l'abbaye ! 

D'excellentes relat.ions sont nouées avec l e  Conseil municipal actuel : uii 
cordial rendez-vous, où M. le Maire, son conseil ct tous les paroissiens se 
rencontrent pour la messe annuelle de la Sainte-Marthe, célébree soleni~elle- 
nient le 29 juillet, avec prières particuli&rcs p o u  la paroisse. 

Source 
LISE ST-ONGE BERNIER 

Le Canton de Weniwortli a été érigé le 3 juin 1809 et son toponyme rappelle 
l e  gouverneur de la Nouvclle-Écosse, John Wentworth. 

Dés 1815, on peut identifier un premier colon installe sur le territoire: 
M1illiam Smith. Dès la création du Canton, eii 2809, 11 concessions sont faites 
A la mêlne date par billet de locat.ion ou lettre patente. Parmi ces 1 1  premiers 
officialisés, on trouve des Beaudry, Couture. Lame, Méthot, Savary. Si on 
consulte une autre liste, celle de 1837-1838, au moment des troubles insurrec- 
tionnels à Saint-Eustache, 33 des 34 qui obtieniîent des droits sont des 
anglophones. 

Les premiers contacts officiels avec l'eglise de Québec et son auxiliaire à 
Montréal se font avec MF Lartigue qui demande a u  curé Nau, de Sainte- 
Madeleine de Rigaud, en 1833, de traverser l'Ottawa et d'aller desservir le 



territoire. En 1838, la même deinande est faite à l'abbé Belleau de Saint-Andrk 
d ' hpen t ed ,  puis i un prêtre de Saint-Coloriil~ :n et dc. Saint-Pliilip~i.. Saini- 
Michel est un territoire excentrique qui a touiours besoin qu'on l'aide: il aiira - .  

au caurs de son Iiistoire plus de 50 prêtres qui inscrixont leur nom dans ses 
regisrres, et pas des moindres puisqiie Mg' Charles lTalois, le troisikme évkquc 
du diocése, y fut desservant en 1965. 

Le premier registre est de 1856 et unc note sur la page interne indique qu'il ' 
y aurait eu une premiPre messe en 1854, au  lac Farmer, 

En 1878,25 colons font une requi-te auprès de leur évequc. Ils demandent 
la permission de finir une maison d'école. On attend les coritrats qui sont dans 
les mains du cure de Saint-Philippe. 

Quand les Montfortains s'installent à Montfort, en 1883, avcc les peres 
Fleurance, Hugolin et Bouchet, et que ce dernier devient le desservant clç 
Saint-Michel, on compte 37 famiiles. Le père Bouchet dernntide, clans urie 
lenre A Antoine Labcile, de l'aide la Société de colonisation de Montrial. Egliçe de saint-hjichcl- 

Saint-Michel a reçu une cloclie de la société: a-i-elle reçu aiissi une sub- de-\Venci*orth. 

vention 1 I'our construire une chapeHe sur le lot 22 ,  il faudrait un don de 150 $. Collectioll Jeali-Pierre 

Les familles Hoff et Giroux ont Fait don du terrain. On procede a la bénédic- 
tion le 29 septembre 1885. 

Le nombre de familles n'augmente pas. On confie la desserte à diKérentes 
paroisses : Saint-Pliilippe, Grenville et même, en 1908, au curé Vitalis 
Bouchard de Brow~isb~irg. M. Boucliard s'en occupera durant plus de 40 ans. 

En 1935, on fêtera le 5W anniversaire de la constructioii de la chapelle. 
L'Pmotion fut grande à cette occasion et on laissa libre cours à ses sentinients 
devant I'hkroisme des anciens : 

Faire vingt miUes par des chemins impraticables en printemps et en automne, 
et l'hiver en raquenes, bravarit les in tcmpéries de nos hivers ri~oureux. Pauvre 
PPre (père Boucliet), coninie vous Ctiez à plaindre ! Que c'est beau ! Que c'est 
beau! Que c'est grand! Que c'est sublime, ce que ~ ~ o u s  avez fait, voiis Lous, 
prêtres, anciens et nouveaux; ce que vous avez dû braver pour nous donner le 
Pain de Vie, le Paiii des Forts. Que votrc cnuroiine sera heUe, vous qui avez tani 
fait de sacrifices ! 

Apres toute cette sueur, tout cet héroisrne, Saint-Michel passa lentement 
au tourisme. L'arriklioration des routes et surtout l'arrivée de la voitiire perii~it 
4 des citadins cie découvrir les beaiités du pays. Quelques riclies familles 
vinrent s'installer sur  des sites qui leur rappelaient unc petite Suisse: les 
Grothé, les Martin, avec Médéric, le maire de Montréal. Également les 
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Dansereau : on dit inPrne que d'importantes discussioiis concernant la coali- 
tion des conservateurs de Duplessis et des libéraux micontents de Gouiii s'y 
déroulèrent. On précise meme une date : le 3 1 octobre 1935. Maurice Duples- 
sis aurait frkquentk quelques lacs de la paroisse aux dires de son guide. Plus 
tard, en 1944, le camp Dansereau fut vendu aux Jésuites. 

Le premier prêtre rksideiit, M. Charles E. Gougeon, nommé par 
M W  Alexandre Vachon, était responsable de la ciire lorsque M g  Emilien 
Frenette prit en charge la mission, en 1951. 

De 1955 A 1957, on s'affaira a la construction de la nou\*elle église. 
L'architecte est Louis Parent. Et en 1956, aprPs avoir étei desserte durant 70 ans, 
Saint-Michel devint une paroisse (14 décembre 1956). 

On signale la prksence d'une prenliere école en 1875, une seconde en 
1932, une iroisieme en 1953. En 1966, les enfants voyagent aller-retour vers 
Brownsburg. 

Source 
PÈRE ?VALTER VAN AS, s.c.~., et ADÈLE ~IALO-BENCFIA~IP ,  

Ccriie~~nire Snint-Michel M'eritworih, 1884- 1 984, 
Imprimerie Lachute inc., 1984, 100 pages. 

«Nous étions Paroisse Saint-Jérbmei>, note le premier registre à la munici- 
palité de Bellefeuille, (cet cela depuis 1836. Et lentement est né dans le cceur 
des croyants le dksir de devenir "famille ~yirituelle"~'. )> 

En 1904, une demande est faite A Mg Paul Bruchési pour avoir une 
cliapçlle à Rivitre-A-Gagn~n~~. Eue fut adressie à l'archevêque de MontrPal 
pour €aire partie de la paroisse de Saint-Colomban (<à condition que l'église 
soit dans le rang de la Fbvière-A-Gagnon)). Le 5 octobre 1945, une certaine 
reponse vient 3 travers la sollicitude du curé de Saint-Coloiiiban, l'abbé Misael 
lodoin. qui propose de venir célébrer la messe dominicale a l'école du idlage. 
Son cousin de Montréal, I'abbP Joseph Lalumitre, prendra la relève durant 
onze mois. Le 9 août 194.6, 5 la demande expresse de M. le curé Adrien 
Robillard de Saint-Colomban, Mgr Joseph Charbonneau, archevêque de 



Montréal, détache de la paroisse Saint-Ikr6me les quatre rangs: Dalhousie, 
Rivikre-A-Gagnon cbté est et ouest, Saint-Camiiie et Saint-Alphonse, et les  
rattache à Saiiiz-Colomban comme desserte Notre-Dame-de-la-Salette avec la 
Cete patronale du 19 septembre53. Le 9 septembre, 5 administrateurs sont 
nommes et, le 16 septembre, M. I'abbé Adrieii Robillard devient le prêtre 
desservant . 

Le 21 mai 1954, le curé Bernard Desjardins ne sufisant plus à la t%che et 
les fideles ayant difficilement accts à l'église de Saint-Colomban, la desserte est 
rattachée non plus à Saint-Colomban niais à la paroisse Saint-JkrGnîe qui en 
assume le ministère en la personne de l'abbé Jean-Paul Giraldeau. 

Le 29 avril 1957, Mg Émilien Frenette érige la paroisse Notre-Dame-de-la- 
Salene qui sera ainsi delimitée: « a u  nord, par la paroisse de Sainte-hne-des- 
Lac; au nord-est par la paroisse Sainte-Paule; au sud, partie par la paroisse de 
Saint-Jkrôme et partie par la paroisse de Sainte-MarceUe; au sud-ouest, par la 
paroisse de Sain t-Colon-iban ». 

Le territoire est constitué d'une partie de la municipalité de Saint-Jkrônîe 
et d'une partie de la inunicipalité civile des h~ille-Iles (CBtes Saint-Josepli et 
Saint-Eustache, est et ouests). En 1995, après une requéte des rksidents con- 
cernés (( déguant un plus fort sentirrient d'appartenance à Sainte-hine, où les 
taxes sont par ailleurs beaucoup moins é l e ~ k e s ~ ~ n  la partie nord du Cliemin 
des Lacs (domaine Parent, lac Colette et lac Suzanne) a étk annexée à la 
rniinicipdité de Sainte-Anne-des-Lacs, puis à la m@me paroisseM. 

Soixante-sept hindies de résidants a vingt-huit familles de touristes ont 
vu naître la communauté en 1946. Cinquante-cinq ans plus tard, plus de 2000 
familles font partie de la communauté. 

FmferrzirC;, r,ipril dc foi 

Les co~istructions ont été érigées grâce à l'esprit de solidarité et d'entraide 
nourri par une foi fervente. À coups de bénkvolat surtout, on érigea I'égiise, sur 
un terraiil donné par M. Ménasippe Crispin en 1947 et le presbytère, en 1957. 

Le 22 aoCit, lors de la bénédiction de la chapelle par MT Joseph Char- 
bonneau, M. le cure Robillard cl rendait hommage a u  pionniers, à la grande 
générosité et au bon esprit de collaboration qu'il a trouvé chez les fidèles de la 
Rivierc-&Gagnon comme aussi chez les touristes qiii viennent nurnbreux au 
cours de l'étés7 )). Noire-Dame-de-la-Sdlette 

A l'occasion du Jubile d'or, l'équipe pastorale note ce qui suit: « En $cru- de BeUefc-uJle. Eglise 

tant votre histoire, nous vous a\otis \.us accueillaiits a u x  touristes, solidaires 



dans la fui, dynamiques aux heures fécondes de la pratique sacramentelle, 

, persévérants en ces années de désert et confiants face à l'aveni rjR. ii 

La foi est souvent généreuse : tour dernièrement, l'iritérieur de l'église a été 
repeint par un groupe de bknévoles. La fraternité, cjui s'est surtout développee 
auroiu des différeiits quartiers OU on organis,iit a ses corvées, ses loisirs et ses 

- affaires*, doit se réapprendre autrement depuis la centralisarion niiiiiiciyale . 
Xciirr-Daine-de-la-Salette de 

Bellefeuille. Inrerieur de l'$lise. Bien que la paroisse ne couvre pas tout le territoire de la ville de Bellefeuille, 
clle est tributaire de ses cariictéristique~. Au niveau géographique, sa graiide 
étendue et quelques secteurs non encore reliPs 21 l'ensemble tie f~~ i l i t en t  pas le 
sens d'appartenance. 

On y retniiive les trairs d'anoiiymat et d'instabiliré d'unc. ville dortoir. Les 
nouveaux développements ayant déplacé la niasse de la population et le centre 
des activités vers l'est, l'église se trouve moins au centre de la vie du mi lieu. Au 
niveau culturel, delm inentalitks cohabitent: l'une plus rurale, l'autre plus 
urbaine. Cela suppose donc la création d'un sens d'appartenance tant spirituel 
que social. Le rasseniblcmen t, I'uiiité sont constamment à rebitir. Ajoutons 
cet autre défi de la sii~torisation entrainé par les réaménagenients pa.st0rau.x 
nécessités en Église. A\lec queue communauté établir la pastorale de secteur? 

Holy 1-amdy Varish ( Iiurcli. 

Coiiccrion Jean-Pierre Joly. 

In  tlie ycars up to 1957, the 330 English-speaking Catliolic families of the Two 
Mountains and Sr. Eustache area were servcd by Fatlier Alan MacDonald as 
curate of Sr-Agapit Parisli. Tlien in the Spring he was replaced by Father 
Oswald Sullivan. In the Fdl of 1957 tlie 350 families petitioned for a parish of 
tlieir own. On Dec. 26, the Bishop Frenette estalilishcd Holy Family Parisli and 
named Father Oswald SuUivan as its first pastor. liather Sullivan served ss 
Pastor from 1957 unril 1985. The name eHoly Farnily>i was dccmed appro- 
priate in view of the large number of young families in the community. 

Holy Family parishioners continued using the cliapel which Iiad been 
ereaed for them in 1953, but by May 1958 they Iiad purchased land for tlie 



proposed cliurch, and a ycar later anotlier fund raising campaign was laun- 
clied witli a view of building a churcli at a later date. A total of 75,000 $ rvas 
donated or pledged. 

Ground \vas broken in Ocrober 1961 and the first service was performcd 
at  thc Easter Vigil Midnight Mass on April 21, 1952. Confirmarion and First 
Communion were celebrrited on tlie 26" :il-id 281h of Aprd thus completing the 
proudest moment of rlie fledgliiig parisli. Sincc dien the parish has celebrated 
oser 600 weddings, 1,800 Baplisms, 1,900 Confirmations, and innumerable 
First Communions. 

'The church was officiaUy blessed by Bishop Frenetre and the cornerstone 
laid on July 1, 1967. A number of dyiiamic organizations sharc credit for this 
accornplishrneni-: The Holy Name Society, (tliis is no longer active but we now 
Iiave an active Knights of Columbus Council), the Catholic FVornen's League, 
Tlie Parent-Teacher Association, The Clirisrian Family ivfovemcnt, The 
Gentleman Ushers and the Parisli Choir. 

On September 10, 1994 we witnessed the Consecration of our Chiirch by 
Bishop Charles l'dois and the buniing of Our mortgage papers. This was 

achieved through various fundraising wents held aver many years such as: 
P-iris11 Bingo, Campain 74 (Iloly Naine Society), Penny banks, Bank loan 
iampain, 350 Friends Lottery, Casino Night, Bazaars, Parisli Fairs, and the 
support of our Parishioners. 

The feast of the Holy Family is held aniluaily oii the Sunday bebveen 
Christmas and New Year's and is celebrated with a Wine 8; Cheese Social alter 
the 10.00 a.m. Sunday Mass. Many other evcnts are held throughout the year 
which lielp to promote effective parish life such as: Irish Concerr, Pancake 
Supper, Flea Markets. Golf Tournament, Lobster Llinner, Bible Camp and 
many others, iiicluding Sunday coffee held afier Mass each Sunday. 

To siinplify tlie gospels for the children of the parish, a Children's Liturgy 
(Sunday Scliool) was started in  the Fa1 of  1973 and continues to serve our 
children roday in conjunction witli the Suriday Mass. 

Bishop iraiois appointed Father Doiiell Lowe as Pastor on Augusi Ist, 1988. 
Several other Prieszs participated in our parish life. These include: Father 
Peter Morris, Paslor from 1985-1988, Fatlier Anrhony Lafernina, Father 
Stanley Smolenski, Father Canisiiis Stemler, o.c.s.o., and Father Robert Lemire. 



Le 25 janvier 1964, Éniilien Freneite, premier h é q u e  de Saint-JkrPinie, 
irigeair la paroisse Saint-Pierre pour répondre aux nombreuses requêtes des 
résidants d u  secteur situe a l'ouest de la rivière du Nord, car l'accès aux églises 
de Saint-Iérbme et de Sainte-Paule était rendu difficile pour ces personnes. Il 
voulait aussi r&poiid.re aux besoins de ce groupe important de fideles et les 
réunir en une communauté paroissiale bien vivante. 

La scmaine suivante il nommait le clianoiiie Maurice Théoret curé de cette 
nouvelle paroisse. Le 10 février 1964, le nouveau ciiré convoquait une 
assemblée des paroissiens polir l'élection des premiers marguilliers. Jean-Paul 
Courtemanche, René W. Hébert, Rérni Bourassa, Gaston Laurier, Etnmaniiel 
Cambell, Jean Wilsey, Paul Prévost et Lucien Cyr furent 6111s. 

Im.médjatemen t après l'élection, les nlarguilliers se sont réunis sous la 
présidence di1 curé. Les marguilliers et le curé ont fair un travail vraiment 

Sainr-Piri-re de Saint-Jerome. admirable: d'abord trouver un logement au nouveau curé, qui servirait 
Le clianoine Maurice Théoret. temporairement de presbytére, ensuite, trouver un terrain pour la cons- 
Ig8'. Photo Charland. truction de la future église, engager les architectes et ingknieurs, demander des 

soumissions pour la constructioii de la future église, trouver le fuiancement de 
celle-ci. 

Les marguilliers ont: retenu les services dcs architectes jean-Guy Clkment 
. et kIarccl Lévesque pour la préparation des plans et devis de la Future égiise. 

Lors d'une assemblie des paroissiens tenue le 12 avril 1964, il fut proposé 
d'acheter de la Rayonese Textile un  terrain d'environ 120 000 pieds carrés 
pour la somme de 7000 %. Lors de l'ouverture des soumissions, les marguilliers 
ont retenu les services de J. Bastien et Fils Inc pour In construction de I'bglise 

< ' U  
au coQt de 191 691 $. Ce montant ne comprenait pa\ I'ameublc.~i~crit, le terras- 1 sement et les fronoirs. Le 2 octobre 1966. monsieur le curé Thçurer Unissait 

a, 
l 

le début des travaux de construction. 
T l  s'est passe plus de trois ans entre le décret autorisant l'érection de la . d - d  nouvelle paroisse et la bénédiction de l'église qui a eu lieu le 4 juin 1967. A 

Saint-Pierre de Saint-Jerome. cette occasion Mp Frenette prononçait les paroles suivanres: (( Demandons au 
Rcnédiction des trax7ailx de 

I.kdise. Seigneur Jésus, qui est la pierre d'angle de son Égl se, de rendre solide cene 

Assistent ~m Frenelte, le église, construite a la louange et à la gloire de son Nom. » A I'occasinn de la 
chanoine Maurice Théorét et Fête-Dieu, le 2 1 mai 1967, les paroissiens ont eu la joie de célébrer l'eucharistie 

I'abbe Andrk Manineau. l'intérieur de leur église. 



Depuis que Mg Frenet.te avait Crigé la paroisse Saint-Pierre, la responsa- 
bilité pastorale de la nouwlle paroisse avait étk confiée aux personnes sui- 
vantes: le chiirioine Maurice Théoret, du 2 fcvrier 1964 au 13 juin 1981. 
M. I'abbk Andri  Mdrtmeau, vicaire, de février 1964 à juin 1967, l'abbé Guy , m 
Bertrand, vicdire dominical, en 1966- 1967. 

Après 17 atinées comiiie cure, le chanoine Théoret a passé le flambeau en 
1981 à une nouvelle équipe: Mn' Kita Maurice, comme responsable de 1 - ',C--4 

JT 
- - 

paroisse à temps plein, ei  à I'abbé Jeati-Claudc Durocher, comme curé à raison 
7 

de 2 journées par semaine. L'année suivdtite, l'abbé Georges Blais devenait P. - -i J -_ r m  
curé de la paroisse et Guy Sanscartier, séminariste stagiaire. M"' Rta Maurice L'eglisc de S'lin t .  13ierre 
demeura en poste jusqu'cn 1984. Cette nouveUe équipe a mis sur pied le de ~ ~ i ~ ~ - l e ~ ~ ~ , ~ .  
comité de liturgie, le C.P.P., la préparation aux çacreiilenrs et, avec les ainés, a 
friiidP les Bons Voisins de Saint-Pierre. L'abbé Denis Labelle devenait cure 
quelque temps plus tard et fut en poste pour une atinée. De 1988 à 1991, 
madame Andrée Desroclies a été nommée agente de pastorale paroissiale. De 
1987 à 1996, i'abbé Jean-Paul Husereau devient curé et, par la suite, prêtre de 
communauté, à raison de 3 jours semaines. De 1991 à 1996, madame Fraiicinc 
Riopel a été nommée responsable de paroisse. Mm' Gaétane Forget est agente 
de pastorale scolaire depuis 1992, poste qu'elle occupe encore présentement. 

Le 30 avril 1989, lors du 25' anniversaire de la fondation de la paroisse, 
Mg Gilles Lussier, évêque audiaire, a consacri l'église. 

En aoltt 1996 grand changerncnt dans la paroisse: arrivke des freres de la 
communauté Saint-Jean. Depuis quelques annies Mg Valois, évêque d'alors, 
s'entretenait avec la communauti Saint-Jean, en France, de la possibilité de 
fonder un prieur6 dans le diockse. Apres quelques rencontres, il fut décidé que ' 
la cornmunaut6 Saint-Jean prendrait en charge la paroisse Saint-Pierre à 
compter d'août 1996. A l'occasion d'une rencontre avec un groupe de parois- S"ln'-l)ie"c de Saint-JCrbme. 

Rita hiau ricc devient 
siens. MpVaiois avait dit: r La paroisse Saint-Pierre deviendra un jour un lieu 

izsponsilbic ,a 
de prikre et de pèleriiiage. r Il avait 1.u juste: ouverture de l'église dès 7 heures en 198,.  
le inatin, priere du temps présent à tous les jours à l'église, marin, midi et soir, 
adorauon B tous les apres-niidi. Les gens ont été invites à venir prier avec les 
fréres. 

En juin 1996 arri\lée du père Dominique Marie comme cure ainsi que du 
tTPre Jean-Marc cotiime stagiaire. Le père Marie-Bernard devenait curé en 
1997. A l'été 1998, le pere Jean-Marc prenait la relkve et devenait cure de l a  
paroisse. Dès oaolire 1996, les frères ont commencé les cours: «École Saint- 
Jean ». Ces cours se donnetit à toutes les 2 semaines et ont pour but l'appro- 
fondissement de la foi. En septembre 1999 des cours d'évangélisation avec la 
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méthode ALPH)\ ont débuté i raison de 3 sessions par année. Plus de 40 
personnes par session ont assisté à cette noii\.elle forme d'évangélisarion. De 
nombreux bénévoles et participants se sont crig;ig2s daris ce projet., 

En février 2001, u11 iiouvcau projet a pris forrn< dans la paroisse: M Les 
dimanches de l'espérance)) s'adressant à toute la famille paroissiale. L'arrivée 
des p8res avec leur charisme propre apporte un rrgairi de vie spirituelie à la 
paroisse et redonne le sens du sacré aux cilébralil'ins. Durant toute l'année 
jubilaire se tinrent des cPlPbrations très signifiantes et plusieurs jubilés: des 
prêtres, des con sac ri.^, des familles, des laïcs. Une retraite paroissiale a étk 

\.iiiit-i'itrrc dc S.~iiit- lcrome. pr@chée à l'occasion de Noël. À l'été 2000 arrivée discrète des s e u r s  contçrn- 
hrriver de la CommunautP platives de la communauté Saint-Jean. Elles viennent, par leur prit?re, soutenir 

Saint-Jean ''''. le travail pastoral der frères et prier également pour la cornmunaut6 parois- 
Marc, le cure Jean-Paul 

Husereau, le p&re Dominique. sialc et diocésaine. 
Les frères et les sœurs de Saint-Jean, avec lcur charisme respectif, en conri- 

nuité et respect avec tout ce qui avait été fait aupai-avant et en coilaboration 
étroite avec lcs c0rniti.s existant dans la paroisse et la zone de Saint-Jérôme 
veulent, dans la paroisse Saint-Pierre que l'évêque leur a confiée, offnr leur 
charisine propre er aussi le proposer a tous ceux et celles qui se sentent 
in  tcrpellés. 

En mai 1997, le curé fondateur est retourné vers le Père. Les paroissieiis 
décident de le veiller dans l'église et lui redire une dernière fois: ((Merci 
monsieur le curé pour votre ouverture d'esprit et pour votre accueil de chacun 
de nous. )) 

L'iquipe pastorale actuelle se compose ainsi: père Jean-Marc, prieur et 
curé, pPre Jacob, Gerard Gagnon, diacre permanent, Gaétane Forget, agenw de 
pastorale scolaire, ainsi que des hhes  Bruno Emmanuel et Vianney; 80 bené- 
voles wuvrent dans la paroisse. 

Soirrce 
LISE JUTEAU CAGNON, paroissienne de Saint-Pierre. 

Autrefois clesserte de la paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption, eUe devenait la 
desserte autonome Saint-Edmond en juin 1959. Les messes étaient célébrées à 
l'école Saint-Edtnond et ultérieurement Z I'Ccole Plateau Saint-Louis. 



fi. 

En septembre 1964, MF Emilien Frenette annonçait la crkation de la 
paroisse sous le vocable de Saint-Rkdempteur. La paroisse doit son nom 3 une 
@te religieuse qui prend place le Vendredi saint au calendrier liturgique. La 
Rédemption, c'est Jésus mort sur la croix pour sauver le monde. 

Le cure fondateur est l'abbé Viateur Raymond (août 1964 i aout 1965). 
C'est son successeur, le cure Philippe Labossiére (aoiit 1965 h aoîit 1970), qui 
s présidé à la construction de l'église et du presbytère. 

Le cotir des travaux de construction s'est élevé à 13 1 000 $ et le contracteur 
est M. Léopold Ouimet. Les travaux ont débuté à la fin d'aolit 1965 et se sont 
terminés en décembre 1966. 

La premikre messe a été célkbrée dans la nouvelle kglise le 75  décembre 
1966. Le 15 janvier 1967, Mu Frenette présidait à la bénédiction de l'iglise. Les 
abbés Roland Dagenais (auut 1970 à aoUt 1982), André Daoust (août 1982 à 
août 1989), Roland Laroche (aolit 1989 h aoUt 1998) et Josepli Bepka (août 
1998 -) se sont succide eiisuite à la tête de la paroisse. Pour tous ces pr&tres, 
la paroisse Saint-Redempteur a été leur première cure. 

Aujourd'hui, la paroisse Saint-Rkdempteur compte environ 2400 fanidies. Le 
taux de pratique religieuse est plus élevé de 3 ii 4% pax rapport aux autres 
paroisses de la région. 

Saint-REdempteur de Sainte- 
ThCrPre. Messe en mémoire 
de i a  Chie de Notre-Seigneur 
le 20 avril 1000. De gauche à 

droite: Jeaii Dansereau, 
Micheline Ityyan, Denis Isbelle. 
Fraiiçois Gaudet, François 
Dansereau, Louise Pelletier, 
Josepli Uepka. curé, Marcel 
Julien. Charlorre Schweitzer, 
Isabelle Dagcnais, Marcel 131ais, 
Réjane Juliet et Françoise 
Chiniet. 
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MF Charles Valois, lors du 25' anniversaire de fondation de la paroisse 
f déclarait : 

J'in~agine la joie qui animait les nouveaux paroissiens quand, en 1964, 
Frenette annonçait la fri~irkation de Pa coin miinau tC. de Saint-Rédcmpteiu sur  le 
territoire du grand Sainte-ThkrPse. Cette joic vous la ressentez encore, et les 
paroissiens qui sont venus s'ajouter à la corniriunautk ont, je le crois, A C  int.6- 
gres la paroisse et se sont àti;ichks à lavie de I'Cgli!;e et aux  pasteurs qui se sont 
succede. Comme paroissiens restez fidèles à votre engagement de baptisés, 
attentifs à la Parole qui vient à vous dans la Liturgil: ct lcs sacrements cclC1ir~s. 

Lglise Saint-Rbdcmpteur. Après 36 ans d'existence, la paroisse Saint-Rbdempteur demeure une com- 
JcanqPirrre lo'y. inunauté paroissiale bien vivante. Plus de 150 bénévoles y collaborent dans 

différents c l imps d'activités tels que : préparation aux sacrements, coiiseil de 
fabrique, liturgie, guignolée, popote, coinptoir des aubaines, comptoir d'en- 
traide et plusieurs aurres. 

Source 
JOSEPH. BEPKA, curé 

Dans la partie est de la seigneurie Dumont, dcs 1739, s'installent des 
censitaires sur des lots qui  seront le cœur de la paroisse Christ-Roi. Ils portent 
des noms qui se sont transmis dans l'histoire de In paroisse et des eiivirons: 
Pierre Masson, Antoine Parent, François Parent, Jean Brouillet, Jean-Baptiste 
Charles, Marie-Charlotte Gingras, François Dubois, h t o i n e  Parani, Jean 

i-4 Caron, Jos Masson, François Parant. 
Jusqu'en 1960, les paroisïiens de cette partie de la Grande Côte sont donc 

des «eustachjensn et leur histoire se confond avec celle de la paroisse-mère. 
Entre 1950 et 1955, M. Ernest Legault oMe un terrain pour la construclion 
d'une église. {(Selon les descendants de M. Legault, Mgr Rodrigue refuse, pré- 
textant que c'est encore trop tôt. I l  faut atteiidre jusqu'en 1964 pour la 
fondation de la paroisse du Christ-Roi. )) 

Les résidants se donnerent des écoles, en plus dc frkquenter ceiles de Saint- 
Eustaclie. En 1854, M. Clément Filiatraut donne à la comn-iission scolaire un 

~~~l~~~ christ Iloi. terrain sur sa terre pour bjtir une tcole. L'institutrice engagée au salaire 
~ollectian Claiide Charron. dnnuel variant de 100$ à 140s loge dans I'ecole. L'école de la Grande a i e  



résista longtemps 3 l'usure du temps: encore en 1954, elle avait trouvé une 
autre vocation. Elle fu t  detruite pour faire place à des logements. De 1882 it 
1940, les paroissiens profitèrent diz chemin de fer de la Saint-Eustache Railway 
Compariy qui  les amenaient a Montréal via Sainte-Thfrése. La voie ferrie 
traversait le territoire actuel de la paroisse. 

A partir du 25 avril 1964 commence, sous le pastorat de M g r  Émilien Freiiette, 
une nouvelle page d'histoire: c'est le cure J. D'Avila Prévost qui  l'écrira. C'est 
un homme trks dynam.ique que MF Rodriguc vient présenter A ses nouveaux 
paroissiens. Commencenr alors les campagnes qui méneront 2 la crkation 
d'une véritable comn~unauté ecclésiale, qui devra se faire à partjr ({des acquis 
d'avance, des réfractaires, des inquiets, des sceptiques, des indiffkrents, des 
calculateurs, des timorés, des gknéreux et des philosophes.. . i) Mais il quittera 
la paroisse (1969) sans qu'on se soit entendu sur le site de la nouveiie eglise. 
Prks de la 25' ou près dc la 45'? Voilà la quesrion. 

Le second curé, Clarence Lkveiüé (1969-1976), monta dans le train du 
centre de loisir pour y greffer l'idée d'un centre comniunauiaire. Bati sur un 
terrain donné par lean-Guy Mathers, il lut i naup r i  le  12 octobre 1974. Pierre 
Valois (1  976- 1980) vint A son tour : L'awdliaue de Mg Valois, Mg' Raymond 
Saint-Gelais, et le curé. Valois préféri-rent attendre encore pour relancer l'idée 
d'une constriiction, Louis ROLK, le quatrième cure (1980- 1983), installa le pres- 
I+re au coin de la rue Godard et de la 43' avenue: c'était déjà un pas de plus 
vers l'établissement dkfmitjf. Mais en 1983 (28 août), il préféra faire retraite, en 
laissant à la fabrique un capital intiressant en vue de la construction. 

Le 1" septembre 1983, le chanoine Claude Charron (1983- 1993) s'amène 
et relance l'idée de la construction. Au 20' anniversaire de la paroisse, en 
présence des quatre cures précédents, le curé Charron souligne la vitalité de la 
communauté. En janvier 1986, dors qu'il ne restait plus que dix ans  avant 
l'expjration du bail avec la ville de Saint-Eust.ache, il lance le projet rle 
construcrion. Le projet fut entérine A 90 % par un vote secret des paroissiens. 
L'architecte Hubert LabeUe dessina un temple 3 la fois simple, moderne et 
élégant. Heaucoup de paroissiens se sont retrouvés collaborateurs sur le 
chantier de construcrion. Une messe de Noel fut c616brée le 25 décembre 1986 4 
et MF' Raymond Saint-Gelais procéda a sa bénédiction le 22 fkvrier 1987. 1.c f 
cure Cliarron célébra, le 30 mai 1987, dans la commuiiauté, son 25" Clirist-Roi de Saint-Euçtaclie. 

anniversaire de sacerdoce. Fete des bénévoles. 

LES P.IROISSES, LES rMiÇSlONS, LES CHAWELLES ... 151 



Au depart du curé Charron, la paroisse fut confiée à une respoiisable 
laïque : madame Nicole Fontaine (1993- 1998) ; eue était secondée par le Pére 
Guy Lavoie (1993-19951, prêtre à temps partagé avec sa coii~munauté, la 
CongrCgation de Sainte-Croix. Au dipart du PPxe Lavoie, I'abbé Robert 

. .  Lemire (1995-1999) lui succéda comme prétre cle communauté, tout en 
assurant un ministére pastoral au Manoir Saint-Eustache. 

Au dkpart de madame Fontaine, une nouvelle responsable, madame Fran- 
çoise Golden (1998-) était nominée; cUc sera assistée par l'abbé Raymond 

Christ-Roi dc Saiiit-Eiistache. 
Bruncli paroissial. Raby ( 1999-) qui remplira les inémes foiictions que son pridécesscur. En mai 

1999, Charles-Émile Plante est nomme diacre pernianent dans la paroisse; il 
lui sera confié le dossier des personnes tnalades et hgées. 

Le futur est assuré. 1.a marque distinctive de la paroisse, c'est le nombre et 
la qualité des bknévoles qui cruvrenr dans ses mouvements paroissiaux o u  
caritatifs. Lors de la derniPx fête des béiiévoles, on a rkpertorié pliis de 150 
noms œuvrant dans les divers services administrati.fs, pastoraux et sociaux et 
témoignant ainsi de leur attachement à la Communauté clirétienne de Christ- 
Roi. 

Soitrce 
FRANÇOISE GOLDEN 

Très-Sainr-Sacrenient est uii demembrement de la paroisse Saint-Maurice, 
créée par l'évêché de Montréal en 1940. Avec la construction de l'école du rang 
Saint-François. on deinande, le 3 janvier 1953, au curé Eugène Poirier d'ouvrir 
une desserte. 

La première messe fiit célébrée le 24 mai 19513. Les responsables etaient 
alors MM. Louis Lachapelle, Alfred Ouimet et Alphonse Lefebvre. C'est 
Mln' Bernaderte Lefebvre quj vit à la préparation des messes célébrées par des 
Pères du Saint-Sacrement, l'abbé Gérard Sr-Sauveur, I'abbk Roland Dagenais 
et I'abbé Raymond Ethier. 

Le sennice presbytéral s'étendra, en 1960, au secteur Saint-Roch après la 
construction de l'école, a la demande M. Bernard Vinettc, ~ilarguillier du 
temps à Saint-Maurice. 

Le 13 février 1966, l'abbk Roland Dagenais est présent6 et h Saint-François 
et B Saint-Roch par I'abbé Gaetan Cadieux coniine nouveau desservant. 11 
assura ensuite des dlébrations à 9 h30 h Saint-François et à 1 1  h à Saint-Roch, 
vu l'assistance plus nombreuse aux messes dorninicalcs. 

252 $$ Uiie Ag/; I SC se rnm~zfe 



Le le' mai 1966, une assemblée de paroissiens du secteur Saint-Roch se - - T T  -7- 
-\ . 

forma eri comité d'adrninistratioii. Le 9 juin 1966, Mg Gmil~eii Frcnette etnit --_ _ 1- 
-. -.. un décret de desserte et la mit sous le patronage du Très-Saint-Sacrement. On 

appelait la desserte «la partie d'en haut de Saint-Maurice de Bois-des-Filion >,. 
011 délimitait ainsi u n  territoire qui se détachait de Saint-Maurice ct 

comprenait le nord-ouest de Saint-Louis de Terrebonne, le nord de b~orrajne 
et le iiord-est de Sainte-Thhése. On comptait alors 476 familles. 

Après ce décret, MM. Lefebvre et Vinette tentent de trouver une bitisse 
pour le culte. 011 trouva un caveau à carones à vendre. Le 6 juillet, le chanoine 1 - - - . 

Viateur Raymond expliqua à une assetnblée de paroissiens réunis ir l'école L'église Trks-Saint-Sacrement. 

Saint-Roch comment faire pour avoir une fglise à prix abordable sans Collec'ion leail-Pierre loly. 

répartition. 
Eut lieu ensuite l'élection des marguilliers officiels: 3 par secteurs. Puis on 

autorisa un emprunt de 5000$ pour la xéparaiion du cdveau de M. Sylvio 
Lauzon qui cédait 113 pieds de terrain adjacent pour le station.nernent au prui 
de 25 000 5. Beaucoup de bénévoles vinrent travailler et le 6 novembre 1966, 
Mp Émilien Frenette bénissait cette église. Le 24 dbcembre, grande joie dans la 
paroisse: l'abbé Roland Dagenais célébrait la messe de ininuit. Le chant était 
assuré par une chorale et 500 personnes participaient à ce premier Noël. 

Les services se poiirsuivent en raison des besoitis nouveaux: deux rési- 
dences pour personnes Ogées necessitent une messe à Saint-François et A 
l'école Le Carrefour. Puis une salle paroissiale se rajoute au complexe. EUe a 
113 pieds sur 54 pieds, auxquels s'ajoute la salle paroissiale qui a 37 pieds sur 
54 pieds. EUc a un mur n~itoycn avec le caveau. 13eaucoup d'activités s'y 
t.iennent et le bingo servant de  dipannage financier se joue dans l'&lise à 
cause du nombre de participants. 

Le 17 janvier 1981, tout disparait dans un incendie. L'église sera recons- 
truite j. nioiiidre coût à cause des assurances trop peu élevkes ez la volonté des 
paroissiens de ne pas s'endetter. Le pére Georges Marin, desservant du temps, 
sera secondé pour l'administration de la reconstnictjon par l'abbk Roland 
Dagenais, curé de Saint-Rédempteur et boii administrateur fondateur. Ce 
Noël 1981, la messe sera célkbrée au Chalet des brables où se tient également 
le bingo. 

La desserte Trés-Saint-Sacrement devient paroisse par décreî de 
MF Charles Valois, évéque de Saint-Jérôme, le 8 septembre 1982 et M. Ger- 
niain Ouimet en est le pren-lier curé. Il entre en fonction le 31 aoiit 1982. 11 y 
est toujours curé. 
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Une école du nom de Marie-Soleil-Tougas a é t t  ouverte en octobre 1998 
où on trouve actuellement 541 éltves. La population de la paroisse est de 5319 
personnes dont 244 non-catholiques. 85,5 % de la population se trouve dans 
le nord-ouest de Terrebonne et les 15% autres daris !'est de Blainville. 

Source 
~ ~ D R É  HARNOIS et GERMAIN OUTMET, administrateur 

_ .  > Le 9 juin, un greffon de la paroisse Saint-Louis--de-France est promulgué 
.., desserte Saint-Jean-Baptiste, sous la plume de i'evéque du diocèse, MF Émilien 

Frenette. Cette grappe d'A peine deux cents familles instailées dans le Nord- 
Ouest de la paroisse mkre précédera les 4500 fatnilies que comptera la nouvelle 
paroisse à l'approche du deuxième millinaire. M. l'abbé Jean-Claude Bélanger 
en sera le premier prêtre desservant. 

Ddjà, depuis I'annke précédente, les premiers fideles se regroupaient pour 
l'Eucharistie dans une salle de danse desaffectée dii lac Pincourt pour ensuite 
déménager au motel Le Sommet. Au début de la saison estivale 1966, iine 

&;&lise Saint- Jean-Baptiste. 
tente-chapelle, montée dans le stationnement actuel de l'église, pro tkgera 

Collection ~ean-Pierre Joly. l'autel et le célébrani des intempéries. Les aines de la paroisse ont souvenance 
encore des 19 din-ianches au sec alors qu'à une werse prédécait ou suivait 
parfois la messe dominicale de 10 heures. 

La modeste construction, elle aussi eii forme de tente, synbolisera le 
souffe de l'Esprit animant le Concile Vatican Il. Un montant de 35 000 $ sera 
emprunté pour bâtir le frêle esquif de 50 pieds sur 100 pieds qui affrontera les 
vagues postconciliaires. La constmction debutera en octobre 1966 et une 
bourrasque, celle du 19 novembre, fait tomber les douze arches de bois devant 
soutenir le toit. La fondation seule rtsiste. Avec l'aide de Dieu, on se reinet au 
tavail et la première messe de minuit de Noël se cklèbre au souffle d'une beUe 
tempête, de neige cette fois. L'abbé Bélanger kcrivit que, maigre I'humiditk, la 
joie et l'émotion étaient palpables aux premières notes du Mir~uit, cl~rériens. À 
partir de cette date, l'image bucolique de la petite église blanche signée de sa 
croix rouge, au cceur d'un ilot de maisons, anirera la vue du voyageur qui 
emprunte l'autoroute 640. 

Les citadins fuyant les turbulences de la v i l e  s'installent de plus en plus 
nombrelu: en bordure des terres agricoles et la vie s'écoulera, ponctuée de 
joies et de peiiics, dans cette coliectivit~ des Basses-Laurentides. 



Un autre coup de vent s'apprete ?i secouer la petite barque: la célébration 
eucharistique du 23 juin 199 1 rend grdce a Dieu pour Ics vingt-cinq ans de la 
communauté, pour l'action soutenue de ses bénkvoles et pour la prksence 
attentionnée dc ses pasteurs, en particulier de son dernier, l'abbé Claude Dion. 
Mg Charles Valois, l'évêque d'durs, s'associe aux paroissieiis et dkrit ,  au cours 
de l'homélie, les nouveaux defis offerts à la nouvelle équipe pastorale qui 
remplacera Claude après 12 années. Le prerre, l'abbé Pier Van Nhuan \'LI, 
partageaj t son temps avec la coinmunauté voisine d'Estlier-Blondin. Un laïc, 
Jean-Guy Claveau, preiiait dorénavant la responsabilité cle la paroisse et logeait 
avec son épouse, clans ce qu'il était encore coutume d'appeler le presbytère. 
Quelques annCes après, c'était au tour d'une première femme non résidante, 
Jocelyne Dalpé, actuellement en stage missionnaire avec son rnari au Hon- 
duras, d'innover et de pretidre cette respotisabilité lors du trenrieme anni- 
versaire. 

L'an 2001 marque  rente-cinq ans de vie paroissiale et une autre époque de 
maturation se dessine. La consécration de l'église le 24 juin par iM@ Gilles 
C~ïal ion a donné l'occasion de déposer ilne relique de la bienheureuse Esther 
Blonditi a I'intkrieur de l'autel, le gage tmgible d'une avocate de la région 
auprès du Rre. 

Depuis quatre ans, l'abbé Martin Tremblay, un prétre plus jeune encore 
que notre paroisse, a entrepxis son pèlerinage avec nous et une nouwUe res- 
ponsable, Suzanne Trottier, enrichie d'annees fructueuses dans l'enseigne- 
ment, coordonne l'action de tiombreux binévoles. Le diacre permanent Pierre 
Beaupré, I'agente de pastorale Monique Paradis-Serafini, Nancy Lussier et la 
secretaire complètent l'bquipe permanente au service de la communauté. 

Des projets se concrétisent et mijotent: un coinptoir familial au sous-sol 
de la inaison paroissiale, un noyau actif du mouvement des Cursiflos, une 
pastorale de plus en plus orientée vers les jeunes, u n  dub des servants de 
messe, des visites sectorielles des résidants. Un coinite de liturgie et un conseil 
de fabrique formés de bénkvoles accompagnent les permanents et veulent 
innover sans cesse. Une barque de rrente-cinq belles années attend encore 
d'autres rameurs. 

Source 
GILLES WALSH 
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The conception of an English Catholic Parish began in 1969. Tlie first Mass 
was held in a School IHaU and the first Pastor was Father Iacques Gince. Less 
than a year later, Rev. Fatlner Gerald Grace of the Society of St-Edmund was 
welcomed to our Parish as Pastor. Father Grace was sucteeded by RM,. Father 
Fred E. McLaclilan also of the Society or St.Edrnund. Father Paul A. Pinard of 
the same order, joined the Parisli and taught religion in the High School. 
IvIasses took place a t  the Chapel of Les Fréres du Sacré-Cœur witli a Sunday 
Mass also celebrated at the Chapel of Les Monialcs Rédemptoristines. 

Wlien the Sisters decided not to renew our coritract, as rliey wished to go 
back to a more monastic form of l i fe  and our presence would h.ave inrerfered 
with their Sunday prayers and retreat work, it was dicided not to seek another 
location but rather tu coinrne to Les Frkres du Sacré-Cœur Chapel. 

In 1989 Father Pred McLachian was assigned to a Parish in the United 
States and 1;ather Paul Pinard was appointed Pastor of Holy Cross Parish. In  
1990 the Sociciy of St. Edinund recalled their priesrs living in Canada to the 
United States and the administratioii of the Parish was tlien assigned to hirs 
Christine Fournier, who liad been secretary for Holy Cross Parish since 1979. 
Rev. J0s.B. Gailin s.j., was appointed by the Dioceçe to serve as Priest for Holy 

Rrisli of I ~oly Cross. Exlerieur. Cross with fatlier Donneil Lowe as our Priest and hiIoderator. On September 
15'1, 1996 Holy Cross welcomed its first Deacon, Rev. Mr. Robert Fournier. 

In 1991, after many years of planning, Holy Parish Center was ùuilt ont tlie 
grounds of Les Frères du Sacré-Cœur, the land bei1.g donated generously to us 
by the Brothers. The officiai opening and blessing of our Holy Cross Parisli 
Center took place on Septernber 15'", 199 1 by His Excellency Bishop Charles 
Valois. 

Holy Cross Parish now serves: Rosemere, Lorraine, Bois-des-Filion, 
Sainte-Thkrese, Sainte-Tliérèse-en-Haut, Blainville, Boisbriand. 

The Catholic Women's League, Knights of Colornbus, Fairh Sharing 
Groups, Adult Choir and Youtli Choir are very active groups int the Parisli of 
Holy Cross. Various aciiiities are organized arid attended by the parishionen. 
E.G., Pancake Breakfasts, Community Meals, Parihs Bazaar, Coffe after Masses 
oii the Weekend, Clothing Drive, Food Drive, Military Whist. 



Le dbveloppement domiciliaire au nord de la ville de Saint-Eustache a amend 
l'évéque de Saint-lirôrne, hl9 Émilien Frenene, à ériger la desserte Saint- 
Esprit, le 9 juin 1966. Un pr@tre desservant fut nommé, l'abbé Jciin-RPnii 
Brault, et un conseil de fabrique élu, tormc des marguilliers Paul Arliini, 
Maurice Dorion, Laurent Duquette, René Lachance, Claude Laliaie et Gilles 
I'aiemen t. 

La criatjon du nouvel adroport iiiternatiotial de Mirabel fut un facireur 
d'accroissement de la population eustachoise de sorte que la desserte devint la 
~;iroiss* de Saint-Esprit, le 4 janvier 1970, avec une ai~gmenratioil de territoire 
de 40%. 

Les ].imites de la paroisse sont les suivantes: i partir du coin de la rue de 
l'Ancre et du boulevard Arthur-Sauvé vers la ligne arrièrc des lots de la rue 
Preising; l'autoroute 640; la ligne arrière des lots des rues Proceaii et de 
Milan; la rue Saint-Laurent, le boulevard Goyer, la rue Sainl-Marc et une ligne 
située dans le même axe rejoignant le boulevard Arthur-Sauve vis 8 vis de la 
rue Constantin ; enfin le br>dévard Ard~ur-Sauvé iusqu'à la rue de l'Ancre. L'kgiisc de Saint-Esprit 

Jacqucs Fortier hl curé de 1969 à 1975 et ~ n d r . 2  Marlineau de 1975 h de saiilt-EL1srache~ 

1976. 
Le gymnase de l'école Curé-Paquin servit pour  les célébrations du 

diiri;inche ainsi que lieu de rencontre pour les activitds sociales. En 1969, la 
fabrique fit I'acquisitjon d'un terrain appartenant A Léo Dorion situé au coin 
du boulevard Pie-Xi1 et de la rue Cartier, en prévision de 1'érectioi-i d'une 
église. En 1970, on fit l'ricliat d'une résidence sur la rue Champagne qui fit 
office de presbpère, de rksidence di1 curé. Le soiis-sol fiit utilisP pour ilne 
petite chapelle et pour la salle de riunion de fabrique. 

Entre-ten-ips, les gens de la paroisse collaborèrent tres activement avec les 
marguilliers et le curé a toutes sortes d'activités sociales driiis le but. de financer 
la constructioi-i de l'édifice de la paroisse: pique-niques, vente de billets de 
tirage pour une auto, parade dans les rues de la paroisse, dîners au hot-dogs, 
consû-uct.ion d'un petit pavillon sur le terrain, ciliéma en plein air, feux de 
camp et feux d'artifices, vente de pieds carrés pour la future barisse. 

Pendant le terme de Gaston Caron, 0.i.m.. curé de 1976 à 1982, un comité 
de projet et uri comité de financement ont uni leurs efforts pendant prés d'un 
an de sorte qiie le centre communautaire Eut inauguré et bénit par Mgr Charles 
Valois le 26 novembre 1978. En accord avec le diocèse, il était pré1.u au départ 
que l'édifice devait senir à la fois et en tout temps aux activités sacrdes et 
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S,iiiir-Fs;,nt dc Saint-Eiistarhc. 
Messe du 25' anniversai~e de 

fondation de la paroisse le 
29 janvier 1995. De gsuclie B 

droite: Jacques Fortier, cure Je 
1969 1975 ; jean-Pierre Joly, 

prêtre de la commiin.iuté deyiiis 
1990. J.ise Leclerc, respoiisable 

de la paroisse; MC Vital Masse, 
évêque altuilixire; Julie Landry, 
ex-responsable de la paroisse; 
Gaston Caron, o.f.m., cure en 

1976 ; Monique hboursodiére, 
agente de pastorale; Joséc de la 
Duraiitaye, agente de pastorale. 

profanes des gens de la paroisse. C'est pourquoi on etait pnssé du concept 
d'une église traditionnelle à celui d'un centre communautaire plus polyvalent. 
Les professionnels du projet furent les arcliitectes Carrikrr r't Woodrough, les 
ingenieurs I.eclair, Riel, Dionne et associés. Enfin, l'entrepreneur gtnéral fut 
Henri Renaud Construction. 

L'édifice a été réalisé sans dépasser les coiits pxevus au budget, incluant 
l'ameublement et l'aménagement du terrain. En 1978, on vendit le presbytère 
de la rue Charnpagric. Entre-temps, la paroisse a parrainé une famille lao- 
tienne pendant un an. Puis le surplus des fonds a été affecte i la création du 
Visage, le groupe d'aide aux pauvres de notre territoire. 

Quelques années plus tard, sous la gouveriie de Roland Dagenais, cilré de 
1982 a 1986, on fit des réaménagements a l'intkrieur du centre : kliinination de 
deux petites ctiarnbres et agrandissements des bureaux et salles de coiiférence, 
ilouvelle (< salie des liébks n, achat en 1985 d'une risidence pour les prêtres et 
la ménagère sur la rue Cartier, vendue plus tard en 1991. 

Sylvaûi Leblanc fut curé de 1986 à 1990. On érigea le campanile durant 
son mandat. l'ar la suite, l'administration pastorde et administrative s'est 
fortemetit laïcisée avec Denis Monette, administrateur, Michel Gaiivin, pré- 
sident de la fabrique, Julie Landry, Lise Leclerc et Carole Metcalfe, respon- 
sables de la paroisse et prisidents de la fabrique. Jea-n-Pierre Joly agit comme 
prétre de la comn-iunauté. 

Pour conclure, pres d'une cinquantaine de personnes se sont succédé à 
titre de curP, de responsable de  la paroisse, de vicaire, d'agente de pastorale, de 
prêtre de paroisse. Quatre-vingt-neuf personnes ont accepté la charge de mar- 
guillier. Une vingtaine de persorines ont travaiüé comme secrétaire, conseiller 
juridique, concierge, menagere. Plusieurs centaines de personnes ont agi 
bkiiévolemcnt i toutes sortes de charges pastorales, adrninistrativcs et sociales. 
Bref la paroisse Saint-Esprit a toujours été animPe par la générosité de tous ses 
membres, à toutes les ipoques de sa courte histoire. 

Source 
MICHEL G A U V I N  



En 1972, Mv Bernard Hubert demandait à un comité d'étudier la possibilité 
de la formation d'une nouvelle cornmunautC chrétienne qui regrouperait les 
fan-iiües demeurant dans le secteur avoisinant l'école Noue-Dame et la Polyva- 
lente Sau-it-JérBme. Le comité reinettait son rapport a l'évêque en janvier 1974. 
Le projet d'une communauté-relais entrait en vigueur le 1" septembre 1 974 b 
titre d'expérience pour une durée de deux ans. La comrnunaut~-relais corn- 
posée de 600 familles se donne le nom de « Communauré vie nouvelle>,. 
L'adhésion A cette nouvelle cornmunaurP est laissée au choix des personnes 
vivant sur le territoire. 

Une centaine de familles y adhèrent. Les autres demeurent rattachées à 
leur paroisse d'origine, soit Sainte-Paule ou la Cathédrale. N'étant pas encore 
paroisse, il n'y a pas de curé, cependant I'abbé André Manincau y assure 
I'animarion pastorale. En 1978, la communauté change de nom. EIle s'appel- 
lera désorn-iais Comtnuiiautk Sainte-Madeleine. 

Quatre ans plus tard, la communauté-relais fait place à une paroisse. En 
effet, en janvier 1982, naît une nouvelle paroisse. EUc est confiée $ sœiir Claire- 
Hélène Rodrigue, s.b.c., et à I'abbé Yvon Aubv. 

Son premier conseil de fabrique est composé de MM. Jean-Charles 
Lauzon, Pierre Plianeuf, Jean-Paul Lacasse, André Gagnon, Georges Leblanc et 
madame Jacqueline Kicher. Le premier conseil de pastorale paroisside voit le 
jour le 27 novembre 1983. Il regroupe mesdames Lucie Lépine, h4ariel)e 
Faquin, Paulinc Aubin, Thérkse Beausoleil, Lise Perron et MM. François Jobin, 
Gorges Leblanc, Claude Fafard et Normand Aubin. 

En 1986, la paroisse qu i  a doublé en population, prend le  nom de 
(( Paroisse Notre-Dame W .  Son Lieu de culte est le gymnase de l'école Notre- 
Dame. Un tiers des paroissiens sont des famiiles de souclie. Les deux tiers 
restants sont formés de faniilles venant d'un peu partout et qui vivent dans 
des logements à prix modiqiies ou des appartements. Ce sont en majorité des 
familles monoparentales ou reconstituees. Le 5 juin 1995. la paroisse quittait 
l'école Notre-Dame pour un iiouveau lieu de culte et de rassemblement, Le - Centre Pastoral et communautaire Notre-Dame. 

Ce centre ht construit en partie grlcc à des dons des cornrnunaut~s reli- N o t r c - ~ a m e  de 
gieuses. de particuliers, ainsi qu'A des subventions des goiivemcments fédéral s a i n t - ~ ~ r ~ i n i e .  te centre 

et provincial. pastoral et cnmmunautaire. 
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Aujourd'hiii, en l'an 2001, 1800 fainilles vivent sur le territoire de cette 
paroisse. Parmi les personnes engagées, nous en retrouvons u n  grand nombre 
qui iraient la au tout début de la communauté. 

La réalité de la paroisse n'a pas changé beaucoup : 20 O h  de la population 
est stable et attacliée aux rassemblements liturgiques et autres. On constate 
qut77-;L à 80% des familles vivent une grande rnobilite, en raison de leur 
situation hancière et écoiioniique. Il est donc trks difficile de rejoindre ces 
ian-iilles, les démknagements étant fréquents. Pour aider ces familles d6miinies, 
la paroisse a mis sur pied u n  organisnie qui leur apporte de l'aide aux niveaux 
alimentaire. vestimentaire et prise en charge de leur vie. Depuis 1989 (<L'amie 
du Quartier i, est detrenu un organisme conir~iunauraire indépendant qui rem- 
plit la méme mission et qiu œuvre dans les locaux de la paroisse. 

En 2001. la paroisse se retrouve avec une belle bât.isse, niais lie peut pas en 
assiirer les coijts d'entretien et d'hypotlièque. Le coiiseil de Fabrique et de 
nombreux: béiiévoles font tout leur possible pour maintenir le Centre. Mais 
compte tenu de la situation finalicière prtcaire de la majorite des paroissiens, 
le beau réve prend fin et le Centre devra éventuellement étre vendu. L'avenir 
nous dira ce qu'il adviendra à cette communauté qui vit une belle fraternité 
avec ses nombreux bénévoles et toutes les personnes qui  par leur participation 
active la rendent vivante. 

Persunnes mpo~isabies de 1974 cru r y  n o u ~  2000 

André Martineau, piktre (1974- 1975) ; Maurice Leroux, pritre, ( 1  975-1977) ; 
Lévis Cossette, 0.f.m. (1977-1978); kIario Naheulpan, prktre (1978-1980); 
Yvon Auby, prêtre (1982-1986) ; Claire-Hélène Rodrigue. S.b.c. (1982-1096) ; 
Raymond Barbe, f.s.c. ( 1986- 19900) ; Jean-Robert Roy, prêtre ( 1  989- 19900) ; 
Réjean Cyr, prêtre (1990-1996); Micliel Jasmin, prétre (1996-2000); Louise 
Bouvrette (1996-1; Jacques Gagnon (2000-). 



La coinmunauté Cl-iarles-de-Foucauld de Lorraine existe comme paroisse 
depuis le l'r aoijt 1976. Dans les faits, elle existe déjà depuis 1974 dans le cwur 
de plusieurs faniilles qui rêvaient et souhaitaient une animation pastorale chez 
eux. 

Ils se sont alors regroupés pour faire une toute première démarche en 
deniandan[ à I'évêque di1 temps, Mg Bernard I-iubert, de considérer leur 
demande. L'abbe Raymond Ethier, cor6 de la desserte Saint-Sacrement, avait 
assuré depuis 1972 une messe dominicale au gymnase de I'kcole Le Carrefour, 
mais duranr tout ce temps le désir d'une comrnunaiité à Lorraine restait bien 
vivanl, si bien que le 22 aoUt 1976 Mg Charles \lalois convoqua une assemblée 
pour former une nouvelle com.munauté propre à Vile dc Lorraine. 

C'est ainsi que fut mandatée Mm' Monique Cardinal comme responsable. 
I l lc  devait travailler avec u n  prêtre riouvelleiiient ordonne, I'abbl Claiide 
Massicotte, résidant au presbythi-e de Saint-Maunce, h Bois-des-Filion, qui, 
lui, fut remplacé peu de temps après par l'abbé Robert Sauvk, devenant 
prèere d'iiiie communauté-relais. L'abbé Sauvé rencontrait les enfants à l'école, 
les préparant ainsi a recevoir les sacremeri ts. Mme Cardinal avait ouvert le 
cheniin à l'école au préalable pour ce faire. L'abbé restera jusqu'au Nouvel An 
1978. 

Mg Valois, devenu év@qiie du diocèse, annonce, par le décret du 1" aodt 
1978, la création de la communauté Cliarles-de-Foucauld et la nomination de 
l'abbé Claude Perron aui deviendra. en 1978. le vrcn~ier ~as t eu r  de cette . 3 . , 
cornmunautk. 

Cabbé Perron demeurait à Saint-jérCime et venait à Lorraine pour les 
besoins du ininistkre jusqu'a ce qu'unc propriété soit achetée. La maison 
5ervjra de logis, de bureau, et attenant à mue-ci une petite chapelle servant de 
lieu de priere et de célcbrations eucharistiques les jours de semaine. La messe 
doi~~inicale avait toujours lieu au  gymnase de l'écotc Le Carrefour. 

Le nouveau pasteur, émule lui-m@me de Charles de Foucauld, fut pour b\;'"sO1l P ~ ~ o ~ s ~ ~ ~ ~ ~  de 

beaucoup dans le clioiu du riom du patron de la paroisse. Il faut dire que Charles-de-Foucauld. 
Colleciion Jean-T'icrrc Joly. Cliarles de Foucauld, comme le mentionnait Paul VI, avait été donné comme 

pliare dans ce monde, à I'aiibe du xxe sjècle. Tl était avant-gardiste et prophéte 
c.omme le démontre son itinéraire qui ressemble étrangement parfois A celui 
de la communauté, dans un milieu oii il pourrait encore se reconnaitre. 

Vers les annees 1986-1987, le maire de Lorraine invite au  rassemblement 
dornitiical dans le nouveau centre culturel Louis-Saint-Laurent. C'est encore là 
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aujourd'hui qu'ont lieu les grands rassemblements eucharistiques et sacra- 
menteis. 

L'abbé Claude Perron est resté 1 1  ans pasteur de la communauté. Suivirent 
le pére Jean Vizina, puis Mm' Suzanne Cousineau comme responsable et 
Mgr Jean-Pierre Joly comme prétre de l a  communauté. Se succédèrent l'abbé 
Alain Durocher, M. Kobert Gosselin, Jacques Gagnon, qui accédera ensuite à 
la prêtrise, s a u r  Cécile-Marie Fournier, r.s.r., I'abbé Yvon Aubry, I'abbé Raoul 
Jomphe, I'abbé )'von Limoges et I'abbé Louis Roux Puis enfm arrive une 
nouvelle formule: «Faire Église autrement » dont Sr Cecile-Marie accepte 
I'animatioii pour initier le iravail eii secteur. 

A l'heure actuelle. l'équipe travaille avec la paroisse Saint-Maurice de Bois- 
des-Filion et Sainte-Française-Cabrini de Kosem2re. k s  abbés Benoit St-Onge 
et Mathieu Renaud donnent les services sacramentels et liturgiques en alter- 
nance dans les trois paroisses. 

Pour continuer ce travail, on compte sur un comité de pastorale animé par 
s au r  Cécile-Marie Fournier qui coordonne toutes les activités de la paroisse. 
Depuis plusieurs années, des animatrices de pastorale travaillent dans les 
Ccoles et dans la paroisse. M. Pierre l3eaucliesne, Louis et Marcel Leveillé 
miment avec assiduité la musique liturgique. 

Depuis plus d'une dizaine d'annke on compte aussi sur les talents et la 
disponibiliti de Chantal et Paul-Aimé Bossé ainsi qu.e sur M. Nain Ducharme 
pour l'animation liturgique. 

Parmi les activités pastorales, on peut knumérer: Croissance pour les 
couples; des cours sur l'Évangile selon Saint-Luc; Coreille attentive, une 
relation d'aide; Rencontre avec soi, les autres et le tout Autre; uii service au 
JMJ, en pastorale jeunesse. 

Soi~rce 
CÉCILE-MARTE FOURNIFR, r.S.r, LISE BERGERON, JEANNINE GAUTHIER 

Depuis 1976, des résidants de Sainte-Thérèse-en-Haui se réunissaient A l'école 
Carrefour Terre-Soieil pour célébrer l'Eucharistie. Un jour, ces rksidants, dont 



M. Denis Langlois, avec la coilaboration du desservant, M. I'abbé Georges 
Blais, organisPrent des activités intégrant l'animaion spirituelle et la vie 
sociale. 

Dans la foidée de ce projet, le secteur Sainrc-'lhérèse-en-Ha11t fut reconnu, 
le 6 septembre 1977, comme communauté-relais, sous le nom de Terre-Soleil. 
Madame Hélène Cossette-Charron en devint responsable et put compter sur 
la collaboration d'une équipe de laiques. JJ communauté comptait alors 1500 
fattiilles. Le Père Jean Langlois, p.m.é. succeda a M. Georges Blais, comme 
prêtre animateur. 

Quelques arinées plus tard, M g r  Charles Valois consulte alors les Saiiit-jean-de-la-Craii-. 

responsables et des membres de la comtnunauté-relais, les fabriques de Sainte- Collection Jeali-Pienc J o b  

Therése et Saint-Rédempteur. Il décide alors d'ériger en paroisse tout le 
territoire de ce secteur, sous Ic vocable de Saint-jean-de-la-Croix. Monsieur 
I'abbé Jean-Pierre Joly y rravaille avec Mm' Charron. 11 occupera ce poste 
jusqu'h cc q u ' h o i t  nomnié vicaire génCral du diockse. 

Leur succkderotit, Mme Madeleine Cdté-Dupaul et le Pere Germain 
Grand'Maison, c.s.c. qui  resteront eil poste jusqu'à la dissolution de la 
paroisse. 

La paroisse a &té dissoute au dibut de 1998 et les paroissiens sont devenus 
des paroissiens de Sainte-ThPr2se d'Avila où les registres ont kté mis en depôt. 

La paroisse Estlier-Rlondin est née de delu: désirs qui animaient plusieiirs 
paroissiens résidant sur le territoire de cette communauté: d'abord celui de 
répondre aux besoins Iiurnains et spirituels des hdkles de son territoire, et du 
désir de créer une pastorale qui réponde A leurs aspirations. 

Depuis 1978, des jeunes familles avaient conimencé à se rassembler à 
I'dcole Esther-Blondin pour célébrer l'eucharistie dominicale. Nourri par 
l'Esprit saint, soutenu par leurs priéres constantes à la Vierge Marie et leur 
dévotion à mère  marie-Anne (Esther Blondin), le rêve de ces familles se réalise 
en 1987. L'abbé Georges Blais devient curé-fondateur de la nouvelle paroisse: 
il sera secondé par des religieuses de la communauté des mur s  de Sainte- 
Anne (fondée par mPre Marie-Anne) ainsi que par de noinbreux bénévoles 
qui le sout.iendront dans son œuvre de pionnier. 



. - a 

Maison paroissiale. I r  - 
Esther-Bloiidiii. A 

CoUection Jean-Pierre Joly. 
m 

1 '  

Plus tard, S a u r  1rPne Riupcl et Sœur Clairette Brunet des murs de Sainte- 
Anne, ont succédé à l'abbé Georges Blais. Depuis août 1999, un laïc, M. Jean- 
Pierre Desnoycrs, assuine la responsabilit6 de la paroisse qui  compte environ 
3700 familles. 

C'est dans le gymnase de l'école Esther-Blondin que se viveiit leurs 
rassen~blcments dominicaux ; à l'aide de leurs nombreux bénévoles, il leur faut 
biiir et démon ter à tous les dimanches leur (( petite cathkdrale >i. Pour miew 
faire vivre cetce comrnuiiaui.é clirétienne, ils possèdent une coquette maison 
trés clialeureuse daiis laquelle plusieurs membres de leur conimunautd 
chrétienne se retrouvent régulikrement soit pour y Mvre une célébration de 
prières, soit une réunion, soit tout simplenlenr pour s'y retrouver dans un 
climat de frateri~ité. 

Sans la fraternité ei le bériévolat qui tissent la tramle quotidienne de sa vie, 
la communaute chrétienne d'Esther-Blondin ne pourrait subsister; dc plus 
quelques prttres collaborateurs viennent soutenir 1.e dynainisme des valeurs 
chrétiennes qiii font vivre notre paroisse. C'est sans doute sous l'inspiration de 
mkre Marie- Anne Blondin que l'accueil sous toutes ses formes, I'atteiition ailv 
personnes, la gknérositk et le service des malades se dkveloppent dans cette 
communaut6. 

C'est probablement à cause de tout cela quc le courage, l'audace de 
poursuivre contre vents et maries font aussi partie des caractéristiques des 
gens de cette paroisse. 

Cette annie, la paroisse Esther-Blondin vivra des moments importants de 
joie et de &es: le 29 avril prochain leur patronne, mère Marie-Anne Blondin, 



sera reconnue pour ses vertus pratiquées de façon heroïque. Sa béatification 
sera uii signe important de l'attention qu'Esther Blondin leur porte. 

Solrrce 
JEAN-PIERRE DESNOYERS, responsable 

Sniri re- Murgu~ri~c- Bo ~'g~coys (Saint- Errstncll e) 

La communauté chrétienne Sainte-Marguerite-Bourgeoys est la dernikre-née 
du diodse de Saint-Jérôme (1989). Situke dans la ville de Saint-Eustache, cette 
paroisse rirunit tout un quartier, appelé Riviere-Nord. 

C'est Mg Cllarles Valois qu i  en décréta l'érection le 14 dicembre 1989, 
assurant ainsi une présence pastorale dans iin quartier neuf e t  encore en 
pleine expansion humaine et géographique. 

La paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys, qui ne possede pas d'église, 
remplie de gens animés de foi profonde, d'uiie générosité remarquable et 
d'audace peu ordinaire s'enracine, avec les moyens du boxd et beaucoup de 
ténacité et d'espérance, et tente de rkpondre aux besoins Iiurnains, spirituels et 
religieux des siens. 

C'est grAce au support de la communauté clirétienne de Sainte-l'aule que le 
Centre-Dieu Jkricho a été fondé en 1977. Monsieur le cirre Pierre Bcrgevin, 
M. Jacques Gince, vicaire, ainsi que feue S ~ u r  Jeannette Desrosiers, s.s.a., 
avaient le désir d'implanter un havre de paix au nouveau cent,re corninercial 

. ,, jérômien. 
Des démarches hrent  entreprises auprès des autorités d u  Carrefour d u  

Nord ; Lin local adjacent au garage leur fut offert, près du  magasin K-Mart. En 
1996, dO à l'agrandissement de la Baiiqiie Scotia, le Centre a ezé relowlisé en 
hce des salles de Culéiiia du Carrefour et le coinptoir d'emballage-cadeau 
près du magasin Sears. Plusieurs personnes ont coUabor6 bknévolement à 
I'arninagement de la chapelle et du local d'accueil. . -.- - 

En 1977, pour aider au fuiancement du Centre, s e u r  Jeannene Desrosiers, leriho de SaintLlcriime. 
aidée des dames de l'Ouvroir Sainte-Rule et des Filles d'lsalielle, a offert uil  t, du 'entre de 1977 
service d'emballage de cadeaux durant la période des Fétes. Depujs 1980, le h 1996. 
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service d'emballage est offert tous les jours, excepté le dimanche, aux heures 
d'ouverture des magasins par une équipe de b6né~oles. Les revenus d'em- 
ballage sont l'unique source de hancement du Centre. 

Comme à ses débuts, le Centre-Dieu Jéricho est un lieu de recueillement; 
une cliapeile o&e une oasis de paix et de rencontre avec le Seigneur. Le Centre 
se veut un lieu d'accueil sans distinction, où les préjugés et les barcieres entre 
les gens disparaissent pour un accueii chaleureux et une écoute attentive. 

Des benévoles assurent le service d'accueil ; des célébrations Eucharistiques 
le jeudi dans la chapelle et le samedi sur l a  Place Séars, le service de prêt de 
cassettes audio et vidéo caractère religieux, la pribe du milieu du jour, des 

Centre ]c.ri&o de saint-Ji.rômc. rellcontres de groupe en font un lieu d'accompagnement spirituel uniquc 
La cllapelle qui depuis 1996 dans un e n t r e  cornmerciai. 

est siiuee en face des Desserte relevant directement de l'héque de Saint-Jérôme, le CentreDieu 
de Cinema. Jéricho est dirige par u n  conseil d'administration con-iposé de personnes enga- 

gées dans leur foi. Depuis ses debuts jusqu'i aujourd'hui, le Centre a pu s'im- 
planter, granclir et s'adapter aux besoins de noue éprique grâce à la genérositk 
de centaines de personnes bénévoles qui, en donnant leur temps, ont partagé 
leur foi en Jésus dans la joie, l'accueil et l'amitié. t< Faire du bénévolat au Centre- 
Dieu Jéricho, c'est donner la chance à Jésus d'habiter parmi le monde. >) 

So~trce 
JEAN MONTREUIL 

En 1935, au retour d'un pderinage à Lourdes eri France, Eva Pearls Ayers et sa 
mère, Bernadetle, nCe Carrikre, font installer une statue de Notre-Dame-de- 
Lourdes et de Bernadette dans la n-ioritagne. Et en 1939, le pére y fit construire 
une rkplique de la grotte de hurdes. En 1949, on y construisit une chapelle. 
Le curé Vitalis Bouchard, cure de Brownsburg, fut demandé pour animer les 
premiers pèlerinages. On constmisit tous Ics aménagements au milieu d'un 
verger qui contenait, dit-on, 1400 pommiers. 

En 1949, MD AlexandreVachon, d'Ottawa, déclara le lieu sanctuaire marial 
et en confia l'animation aux Franciscains. Durait la mCme année, on célébra 
la pren~itre messe et Mes Vachon procéda B la bdnédicrion de la première petite 
chapelle. 

L'affluence, au cours des années 1950, fut telle que Mp Émilien Frenelte 
autorisa la construction d'une chapelle pouvant contenir 700 fideles. Il présida 
à sa bhediction le 13 aoat 1961. 



JusqUen 1971, la vocat.ion du lieu etait toute centrée sur le pèlerinage et les 
gens de la region gardent un souvenir bien vivant de ces rassemblements du 
dimanche où on venait d'un peu partout cklébrer le Seigneur et sa Mére. 

Drr pd~rinage d /rrj%lernilé cfe prière 

En 1971, les Franciscains commenctrent, sur les lieux, u n  projet de fraternité 
de pritre. Les freres voulaient favoriser pour eux-mêmes et pour les gens qui 
les frkquentaient une reclierche contemplative. 

Ce fut alors une expérience nouvelie et, autour de ce projet de base, se sont L'entree de La Grolle Notre- 

greffées diverses formes de recherche de vie franciscaine et d'exyloration de la D"e~de-LOurdes ' Lachute 

priére. 
De 1974 h aujourd'hui, les Franciscains oiit choisi cette fraternité cornme 

lieu de noviciat. 28 novices y ont séjourné en 25 ans. Les frkres ont aussi 
collaboré à la vie du diocése par ce qu'ils vivaient et offiaient mais aussi par 
des services pastoraux: liturgie, accueil et accompagnement sur place, 
initiation à la prikre, A la méditation et à la recherche spirituelle, service de la 
Parole et des sacrements, responsabilit~s en éducation chrétienne dans les 
écoles pour la région immidiate, participatjoii en pastorale liturgique el en 
pastorale familiale dans la zone et dans des services diocésains. 

Des 1976, une Clarisse, Lucette Sabourin, et une scrrur de la Miséricorde 
créent La Source 0 ,  une association contemplative offrant h des personnes 
inthessies une recherche de vie contemplative pouvant conduire a un enga- 
gement du type des communautés nouvelies qui commençaient alors à iiaitre. 
cc  La Source)} est devenue et demeure un lieu d'accueil et d'accompagnement 
spirituel. 

Prks de 200 persotines viennent chaque année s'y ressouxcer. Parmi les 
personnes qui l'ont fréquenté. une dizaine se sont consacrées entre les inains 
de M g r  Valois, selon un rite remis en vigueur par Paul VI en 1971. Elles font 
partie de l'Ordre des Vierges. 

La fraterniik de pritre a favorise aussi des expériences nouvelles pour 
l'Église. (( In Source » en est une mais il y eut aussi des projets de vie krémirique, 

Le Concile des Jeunes », en 1975, avec des frkres de Taizé, {( La Fere des tentes w 

qui rassemblait des jeunes pendant l'été, de 1976 à 1979. L'essentiel du projet de 
prikre s'est maintenu depuis ce temps mais avec des niodalitks différentes. 

US PMO~SSES, US ~~ISSIOXS, LES C I - W E L I S S  ... 3 267 



Depujs 1981, la fraternitk continue de favoriser, en ce lieu marial, la recherche 
spirituelle et le ressourcement. Eue cherche aussi à vivre soii projet de solida- 
rité en complémentarité avec la zone pastorale. 

La fraternité franciscaine de La Crotte, en lien avec «La Source>), o f i e  
toujours I'hospitalitP à des personnes qui veulent se ressourcer à la risidence 
des fréres ou en ermitage. Eue garde sa petite chapelle ouverte en permanence, 
jour et nuit et à longueur d'annke, pour favoriser la priere de bien des gens qui 
y passent pour remercier Dieu, retrouver un espace de silence, présenter à 
Dieu et à Marie leurs besoins. Les frères sont disponibles pour un accompa- 
gnement. 

La Grotre a toujours voulu tester oiiverte à des experiences nouvelles. 
Pendant un temps, 1987- 1.993, il y eut une exploration de la prière par la danse 
sacrke. A une autre kpoque, des rencotitres de rkfleaon et de ressourcement 
liées à La vie et aux aspirations des gens ont été offertes. Plus réceniment, ont 
commencé des rencontres de prière à la rnaniire de Taize et une initiation à la 
méditation chrétienne pour aider les chercheurs de Dieu dans l'exploration de 
chemins de prière. L'année du 50' de la Grotte, en 1999, a étC l'occasion de 
bons rassemblements. Le 14 aobt 2000, était accueilli le Jubilé diocésain des 
Malades. En aout 2001 se tiendra le rassetnblemeni: diocésain des jeunes en 
préparation des Journées mondiales des Jeunes qui auront lieu en 2002 à 
Toronto. 

La fraternité veut enfin ouvrir un volet de réflexion de foi sur les enjeux de 
la société. Cette démarche a conduit à une collaboriition avec les organismes 
du milieu pour offrir une réflexion chrétienne et un engagement dans le cadre 
de la Marche mondiale des Femmes de l'an 2000. 

Dans la famille franciscaine. on aime une demarclie qui va (< de I'fivangile 
3 la vie et de la vie à IYl?vangile v .  Ces divers projets i.egroupés autour de l'axe 
central de la prikre se veulent une participation active a la vie du diocèse et de 
l'Église, non pas à côtb des autres mais en solidarité et en complémentarité 
avec tout ce que vit le diocése au moment où il inbite ((à faire Église aurle- 
ment j). 

Sorrrce 
Pm MICHEL BOYER, 0.f.m. 



Avant le concile Vatican II le bon pape Jean XXlII priait pour que vienne sur 
I'Eglise une nouveUe Pentecôte. En 1965 se terminait le Concile et deux ans 
plus tard surgissait un peu partout A travers le monde des groupes de prière 
sous la mouvance de l'Esprit (appelés Renouveau charismat.ique). Dans le 
diocèse de Saint-Jkrôme, une vingtaine de groupes de prière ont vil le jour en 
1971- 1972 : Ci la paroisse Saint-IérBme, à Sainte-Paule, à Saint-Pierre, A Sai.nte- 
Marcelle, pour ne nommer que celles-là. Après une  expkrience charismatique 
A Montréal, le curé Maurice Matte de la paroisse Cathédrale avait demandé ri 
un vicaire de fonder un groupe charismatique. Ce groupe donnera naissance 
au Puits de Jacob. 

En 1976, Alma Lapierre, de la paroisse Saint-Antoine, dont l'kpoux soufie 
(l'un cancer aux poumons déjà tres avancé, se rend avec sa fille au groupe de 
prière qui se rassemble à la cathédrale pour demander du soutien dans la 
prierc. Quelques niois plus tard son conjoint ainsi que leur fils (âgé de 15 ans) 
se joigient à eues pour prier, puisque la médecine ne peut plus rien pour lui. 

Dans sa mjséricorde le Sejgneur accorda à Monsieur Eapierre la grâce de la 
guerison physique er une grâce de conversion qui toucha toute la famille. 
Après cette gukrison, se f i t  sentir le besoin de témoigner des merveilles du 
Seigneur, et l'appel h le faire connaître comme un Dieu proche de ses enfants. 

Des jeunes de l'entourage de la famille, ayant appris ce qu'elle vivait, 
demandent de se rassembler pour prier ensemble à la maison familiale avec le 
couple Lapierre. La Vigne venait de naître. C'était le 7 octobre 1977, en la fête 
de Notre Dame du Rosaire. 

Ceiitre de prierc La Vigne, A 
Sainte-Sophie. Prernikrc niaison 
où ont toujours Iieii les soirkes 
de priere et les journees de 
ressoiircement. 

En peu de temps le groupe prit de I'ampleiir et quelques mois plus tard, un  
local était loué au centre-\ille de Saint-JérBme pour le nouveau groupe qui 
portera desormais le Iioin de Centre de prikre La Vigne. Durant les sept pre- 
mieres années oh La Vigne a œuvré au centre-ville, des retraites de fin de 
semaine, regroupant jusqu'a 300 jeunes et des activités de toiit genre s'y 
déroulaient: soirées de prière, soirées de témoignage, soirées de fêtes commu- 
nautaires, soirées d'eliseignement autour dc la Parole de Dieu. Des prkdici- 
teurs connus conime le pkre Christian Beaiilieu, les pires Michel Vigneau, 
Yvoii Samson et Roger Paulin, trinitaires, les pères Jean Girouard et André de p,.ic\rç La 
Daigneaiilt (du Foyer de Charité de Marthe Robin), le pere Gérard Desrocliers Nouvelle maisun pour accueillir 
(de Sainte-Anne-de-Beaupré), l'abbi Jeaii Ravary, l'abbé Jules Beaulac, pour les résidants. Decembre 2000. 

ne nommer que ceu-la,  sont venus donner de l'enseignement; des temoins 
ayant fait l'expérience du Christ dans leur vie sont venus partager leur vécii. A 
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travers toutes ces aczivités il y avait des demandcs pour de l'animation en 
paroisse, pour des congrès, des sorties d'kvang<i-lisation dans les centres 
commerciaux. 

En 1984, soutenue par Mg Charles Valois et grAce a un don gknércux des 
Sœurs de Sainte-Anne, La Vigne fait l'acquisition d'un imniense terrain de 
près de 6 000 000 pi2, sur lequel une grange sera transformée et aménagée afin 
d'accueillir les jeunes et moins jeiines (plus nombreux) qui fréquentent 
desormais le Centre. 

L'année précédente, un autre cancer ayant emporté Monsieur Lapierre, son 
C:ciitre de prikre La Vigne. épouse se retrouve responsable de l'œuvre, assistée d'une équipe de bénévoles 

Cellbration du 202 anniversaire. 
Me Charles Valois dont sa file Johanne. Eues feront toutes deux des vœux de chasteté, pauvreté 

et madanie Alma Lapierre. et obéissance, en présence de Mg Valois et deviendront ainsi des laïques 
consacries au service du diocése. 

Le Centre de prière La Vigne tire son nom c't sa spi.ritualité du cha- 
pitre XV du bel Évangile de saint Jean. Jesus dit : (<Je suis la vigne véritable et 
mon pkre est le vigneron.. . vous êtes les sarments.. . )i 

Cette année, La Vigne entre da.ns sa 25e année de fondation avec au corur 
un chant d'action de  grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il continue d'y 
opérer. Différentes activitts s'y déroulelit. La Vigne est sitee sur le boulevard 
des Hauteurs, à Saint- JérBme. 

Soltrce 
ALMA LAPIERRE 

CliapeZ/e Sui~~te-Anne-di- Roc (LUC Alortelle, Srriote-Sophie) 

M. Édouard Lamarche et son épouse bien-ainiée, iM"" Imelda Trudeau, 
propriétaires d'un coin de terre dans la paroisse de Sainte-Sophie, inaugurent, 
en 1945, un développement de villkgiature, OU s'installent, pour la saison 
est.ivaie, plusieurs résidants de la region de Montreal. Moins de deux ans plus 
tard, le besoin d'un lieu de culte s'avère un irnpkratif incontournable à une 
&poque où, dans le diodse de Montréal, dont Sainte-Sophie fait partie, cer- 
taines paroisses comptent jusqii'a sept vicaires en plus du curé ; on y célèbre 
jusqu'a une dizaine de messes chaque dimanche et jour de fête dans de 
grandes Pglises, remplies de fidèles par surcroît. C'est I'apres-guerre: u.n 
sommet de la pratique religieuse. 

M. Lamarche entreprend lui-mérne, aupres de l'Archevêque de Montreal, 
MF Joseph Charbonneau, la démarche pour obtenir l'autorisation requise 
pour l'érection d'une chapelle publique. C'est Mu Laurence Whelan, alors 
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ivêque auxiliaire et vicaire général à ~Montréal, qui Ic reçoit et lui accorde cette 
faveur au nom de !'Archevêque. 

Grice à la précieuse coiiaboration d u  pere Aiplionse-Marie Forget, natif de 
Sainte-Sophie, dominicain missionnaire au Japon, en vacances dans sa famille 
1 Saint-Jérôme, la messe doniinicale est assur&, l'été de 1947, dans une salle 
du  commerce de M. Jean-louis Lamarche, situe au lac Alouette. Les étks 
suivalits, de 1948 Q 1951, le miiiist&rc dominical, assume par l'abbé Joseph 
Gravel, professeur au Séminaire de Saiiire-Thérèse, se poursuit au  même 
endroit. 

En 1950, M. Édouard Lamarche et son époilse ckdent A la fabrique de 
Sainte-Sophie deux terrains, à la condition qu'y soit batie une cbapeile dans les 
trois années suivant la transaction. Ces terrains sont situés sur un cap de roc 
et surplombent I'environiiernent. En vue de recueillir les fonds necessaires 
pour constrilire la cliapelie, les protagonistes organisent un grand tirage, 
offrant généreusement comme prix cinq de leurs terrains. Le rirage a lieu lors 
d'une joyeuse fête champêtre; ces deux évenements connaissent iin franc 
succès. 

En juin 1951, In paroisse de Sainte-Sophie fait désormais partie du 
nouveau diochse de Saisit-Jérbme, dont le premier iveque, Mgr Émilien 
Frenette, inaugure son ministère pastoral le 15 septembre suivant. Ce dernier 
fait appel aux PPres du Très-Saint-Sacrement du Petit Séminaire de Tern- 
bonne, i cause de leur disponibiiité le dimanche et de la proximitk des lieux, 
pour remplacer M. l'abbé Joseph Gravel, affecté lui-m@me par l'kvéque à un 
autre ministére dominical. 

Avant la construction de la chapelle, M. Édouard Lamarche, avec une 
équipe de bknévoles, fait du porte-à-porte dans le secteur afin de recueillir des 
dons pour l'achat des vases sacrés. De son côte, son épouse confectionne eUe- 
mOme le linge d'autel et les décorauons du sanctuaire. 

Le contrat de construction de la chapelle est accordé, tard à J'automrie de 
1953, h MM. EugPne Daoust et Jacques Lamarchc, qui la construiseiit effec- 
tivement en 1954. Six ans plus tard, les agrandissements des deux côtés de la 
chapelle prennent forme. Après le transfert de l'Institut agricole d'Oka j. Saint- 
Hyacinthe et la dÉsaffection de la chapelie de cette institution, je père abb4 de 
la  Trappe, Dom FidPle Sauvageau, offre les magnifiques et solides bancs de 
ch@ne, transportes alors d'Oka et  installés A la chapelle Sainte-Anne, 
gracieusement, par M. Jacques Lamarclie. 

Les Peres du Tres Saint-Sacrement dcsscrvenz la chapelle jusqu'en 1958. Le L, chapelle Sainte-boe.dii. K~~ 
clianoinc Paul Manseau, directeur du Senice social de Saint-Jérôme, prend la de lac Aouerte en 1990. 
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relève jusqu'en novembre 1962, alors qu'un infarctus l'oblige B un repos 
complet. Le chanoine Roland Guindon, diancelier du diocbc de Saint- 
JkrBme, lui succède. 

Depuis deux ans dbjà, en 1960, le chauffage central est installe et le cycle 
annuel complet du service dominical bien rodé. À cette époque, il y a trois 
messes les dimanches et jours de ftte, à 9, 10 et 11 heures. À la dernière messe, 
tous les bancs sont remplis et de nombreux fidéles prennent place debout 3 
l'arrière et dans les allées laterales de la chapelle. 

Cent-neuf mariages ont été célébrés depuis le I l  juillet 1964 jusqu'à la fin de 
2000; 235 enfants ont dté faits fiis et filles de Dieu a de l'Église, depuis le 25 
avril 1976. Les trois premiers evéques de Saint-Jérôme sont venus visiter les 
fidéles à plusieurs occasions: parmi ces occasions, le 25' anniversaire d'or- 
dination sacerdotale du chanoine Roland Guindon (30 mais 1976) ; le 18 août 
199 1, pour le 40' aiin iversaire de Mp Guindon. Le cardinal Léger fête la bonne 
sainte Anne le 26 juillet 1987. MF Gilles Cxabon prkside, le 15 aoQt 1999, Ics 
fêtes du 50' anniversaire de la fondation de la chapelle Sainte-hne. 

Parmi les présidents du conseil, on trouve MM. Édouard Lamarche, Edmond 
Trudeau, Gabriel Forget, Romeo Blanchette, Albert Blanche~te et Gérard 
Rouiliard. 

Mm" Bernice Brcen-Petit, Njcole Turgeon, Mireille Hébert-Tomaselli, 
comme secrétaires trésorières. Mm" Francine Robinson, Nicole Turgeon, 
MM. Édouard Lamarche, Pierre Hache, Marc Belleau et Gérard Rouillard 
con-ime animateurs liturgiques. Mm' Claire Lamarche, MM. Roland Sylvain et 
Giorgio Tomaselli, comme maitres de chapelie et Mm'" Claire Lamarclie, 
Louise Riel, Sylvie SauvC et M. Alain Gauther comme organistes. 

Source 
MF ROLAND GUINDON 



La chapelle fut Crigée en 1946 sur un terrain de 300 pieds carrés, défriché et 
cedk à l'évêque, dans le but ultime de bâtir une chapele pour que tous les 
riverains et les résidents du lac Briere et ses alentours puissent profiter d'un 
lieu de priPre accessible 3 tous. 

David Brihre (1883-1952) alla happer à la porte du curé de Sainte-Sophie 
pour den-iander l'autorisation de construire une chapelle. U fallut happer plus 
haiit, jusqu'à la chancellerie de Montreal, où MPr Joseph Charbolineau 
acquiesça à sa demande, non sans htsitation car MF n'était pas chaud à l'idée 
de voir des chapeiles au bord des lacs. Mais avec toute la ditermination qu'on 
leur connaissait, MM. Brière et son gendre Charles Édouard Viau obtinreri~ la 
permission demandke aprks 9 jours de négociation. 

Suite A cette iiouvelle, M. Viau rencontra M. l'abbé Adalbert Labonré, curk 
de Sainte-Sophie, pour parler de la construciion. Dés ce moment, l'abbé 
Lalionte décida de la formation du premier comité d'administration composé 
d'un président, M. Charles-Édouard Viau, d'un secrétaire, M. Léo Charrette, et 
de deux directeurs: MM. David Brikre, fondateiir, et M. Arthur Marcotte. La 
nouveUe est rendue officielle le 23 mai 1946, date d u  dkbut des travaku. 

La chapelle fur const.riiite en quelques mois, grâce à une corvée. Com- 
mencée en mai, elle est terminée e n  juin 1946. Construction simple et 
élégante, ave son petit clocher ajourk, elle s'es!, au cours des années, donnée 
une façade plus sérieuse, un clocher plus traditionnel. La première messe eut 
lieii le 23 juin 1946. Ln bénkdiction, le 14 juillet 1946. 

Comme un grand nornbre de personnes devait entendre la messe à 
l'extérieur, iin premier agrandissement fut décidé et une construction 
entreprise grace B un prêt de 500$ de M. Eugkne Vallée. En 1956, cles travaux 
sont entrepris : la chapelle prend alors la forme d'une croix comprenant une 
nef de 100 pieds de profondeur et un transept de 75 pieds de largeur. 

A l'automne de 1969, la chapelie reçoit une nouvelle façade en pierre des 
champs, percée d'une large porte centrale et de d e u  fenêtres latérales. Le 
contrat est confié 3. M. Roméo Emond. Et une cloche aclietée d'une église 
protestante de New Glasgow pour la somme de 40$ fu t  installée le 24 avril 
1976 par un groupe d'ouvriers bénévoles. 

Chapelle Saint-Joseph di1 lac 
Britre. La premikre chapelle. 
De gauche h droite: David 
Brikre et Lko Charrette. 
Photo L6o Charrette. 

La chapelle Saint-Josepli 
du Lac Brikre en 1956. 

LE$ PAROISSES, W S  i\IISSiOXS, LI15 Ctl<WEl.T.ES... 273 



La chapelle Saint-Joscph 

Le 3 judet 1976, sous la présidence de Mg Bernard Hubert, deiixiéme évéque 
de Saint-Jérôme, on célébrait <<une église à vivre», ou les trente premieres 
années de cet-te chapelle de saint-  osep ph-des-~aurentides. 

En 1984, aprés le décès de l'abbé Georges Malette, Mg Roland Guindon 
accepte de desservir la cliapeiie. En 1996, un comité sous la responsabilité de 
Mme Ginette Chartrand organise les fêtes du 50hni-iiversaire. Mg Vital Massf, 
évêqiie a d i a i r e ,  celebre la messe. 

Comtne pour toutes les petites cliapelles, le bé~iholat, l'assiduité et la 
générositk des fidèles assurent la vitalite de cette communauté. On a pu ainsi 
garder vivante cette maison où l'on peut toujours entendre la parole de Dieu. 

du lac Brière en 1969. 
Soiirce 

VITAL MAYER 

La premiére chapelle Sainte-hne d u  lac Co1inel1.y nord de Saint-Hippolyte 
fut krigée en 1929. Ce ne fut pas une fondation ecc'ésiastique. Des laïcs en onr 
été communautairement les instigateurs. Cene démarche initiale va iilarquer 
jusqu'i aujourd'liui la personnalité de cette église. Les prêtres ont passé, mais 
c'est la communauté chrétienne q u i  en a kté le socle permanent. Les 
pri.ncipales initiatives venaient d'elle, comme cette superbe fête de l'action de 
gràce oh dans la plus pure foulée d'une tradition évangélique trop sous- 
estimée (la derniere cEne), les chrétiens de la chapel.le integren t un repas buffet 
dans la liturgie eucliaristique, et tournent en actioil de grâce les Fruits de l'été 
et les merveilleux coloris d'octobre. Des centaines de gens y participent dc 
diverses façons. 

La dynamique communautaii-c IIC s'est jamais affadie. En 1948, les parois- 
sjens construisaient à bon compte l'église actuelle. 11 en fut de inéme pour les 
réparations majeures et I'entreben de la chapelle par la suite. Les pasteurs qui 
se sont succedé à la chapçllc se rendaien1 compte assez vite que les décisions 
étaient priscs bien avant les réunions statutaires de la fabrique. Tous ces 

Chapelle Sainte-Anne du lac pasteurs sans exception: R. Comtois, M. Bélanger, H. Godet, A. Cousineau, 
Conneliy nord. Action dc grAces, G. hlallette et 1. Grand'Maison, ont su jouer eux aussi la carte commui-iautaire. 
prisidée par Jacques 
Grand'Maison, a l'occasion Gilles et Margo Deçaulniers, Robert Phaneuf pendant de nombreuses 

de la féte des récoltes. aiinées, ont fait de Chœur-Jeunesse une vtritable ecole de la foi et de 



l'initiation chrétienne. Micheline Rrosseau et le nouveau Chmur-leunesse ont 

pris bellement le relais. 
On dit que dans l a  cité moderne individualiste et anonyme, il n'y a plus 

p k r e  de communautés chaudes et vivantes. Celle de la Clialiellc Sainte-htie 
a prouvé le contraire. Pendant loiigemps de nonibrewc services au milieu sont 
venus des clirétiens engagés de la chapelle. Et le trait dominant d'aujourd'hui 
est celui d'un ressourcemeiit spirituel individuel, coiiectif et intergénéra- 
rionnel. Le fort sentiment d'appartenance se prolonge jusque dans le souci 
matériel d'un autofinancement dynamique. II y a là-dessous une foi têtue face 
3 l'avenir. Signalons, enfin, les rapports soutenus entre ses résidants et les 
touristes de firi de semaine. Cet-te beiie chimie spirituetic n'a cessé de se vivre 
depuis les debuts de cette beUe aventure. 

Soi4rce 
JACQUES GHAND'M AISON, desservant 

Cllrrpelle Sairlt-Albert-/P- Grand ( h c  Corinelly sud) 

La grande superficie de Saint-Hippolyte et les moyens de transport peu 
développks ont ccrtauiement contribué A l'erection de chapelies de secteiir 
dans la région. 

Les souvenirs que nos aïeiur nous ont transmis disent que durant l'hiver, il 
fal.lait prkvoir environ une heure et demie pour l'aller et une autre heure et 
demie pour le retour, pour se rendre le dimanche à l'église du village de Saint- 
Hippolyte. Des 1939, sous I'kgide de I'évPché de Joliette et des pion.niers admi- 
nisrrateurs appelés l'époque syndics, tels les Trudel, Lapointe, Thinel, Chalut, 
Brisebois et autres, on a klaboré le projet d'une chapelie au lac ConneUy sud. 

Beaucoiip de temps, beaucoup de rencontres, de discussions et de patience 
ont permis de planifier une premiere étape, le terrain. Puis vint l'érection du 
bâtiment, l'achat d'équipement. La générosité des futurs paroissiens a graiide- 
n-ient contribué à l'essor de ce dkveloppement, 

Le nom choisi: la cliapelle Saint-Albert-le-Grand. Les travaux de cons- 
truction débutent db le niojs de juillet 1939 et se poursuivent durant tout 
l'&té. Le premier autel et le vest.iaire provenaient de la première église de Saint- 
Jérôme et avaient servi bien des annees à iM. le cure Antoine Labelle. 

En 1962, I'tvdnernent le plus important fut la prolongation de la saison Ci,apeIJe Saint-rZlbert-le-Grand 
justlu'au 25 dkceinbrc pour la premikre triesse de Noël à laquelle assistaient dc lac ConneUy lors de 

plils de 400 fidtles. l'ouverture en 1939. 
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En 1964, il est décidé d'offrir les services de la messe durant l'hiver. 
Environ 200 personnes profitent, eii moyenne, de ce service. DPs 1966, avec le 
renouveau liturgique, la messe est célébrée face au peuple. 

C'est a l'arrivée de l'abbé René Ferland, comtne desservant, devenu par la 
suite Monseigneur à I'éveché de Joliette, et grice ai1 travail de tous les adrni- 
nistrateurs qui se sont succédé ou sont encore en place, tels les Boisjoly, 
Brouillette, Cimone, Corbeil, Lachance, Lake, Limage, Rousseau et autres, 
qu'on a pu assister au developpement de la desserte. Une saine gestion a 
permis de laisser en hiritage aux paroissiens une situation financiere proche 
de l'excellence. 

Comme fait marquant, signalons le 50' anniversaire de la chapelle en 1989 
oh plusieurs centaines de citoyens otir assisté h !a messe célébrée à l'extérieur 
par MF RenC Fcrland. 

Comme partout aiUeurs, vu la diminution de la participation gériérnle, les 
receites ont  diininuk, ce qui amene les administrateurs actuels une prudence 
exireme. Maintenant sous l'égide de I'évtché de Saint-Jérôme, ils doivent coni- 
poser avec une nouvelle structure, un régime diffkrent, de nouvelles dépenses 
et malgré tout offrir un service de qualité. 

Outre la messe dominicale, la cliapellc oMe les services de baptéme et de 
mariage. Celle-ci est kgalement mise à la disposition de toutes les organisa- 
tions sociales et municipales qui en font la demande pour des assemblées 
spéciales et occasionnellement pour certains concerts. 

La chapelle Saint-Albert-le-Grand, I'uiie des plus typiques chapeiles des 
Laurentides, avec son interieur d'aspect naturel, tout en bois, mérite d'être 
classee dails la catégorie des chapelles à visiter. 

Source 
GILLES ROUSSEAU 

i\'o~-Dume-du- Rusaire (Pain r e-au- Chérie) 

Cette desserte doit son nom à une pointe de terre qui s'avance dans la riviere 
Ottawa et qui était autrefois couverte de chènes. En 1905, l'abbé Baril, vicaire 
à Grenville, arrive à I n  Pointe-au-Chêne en qualité de cure résidant. 11 y a 32 
familles. Le premier curé rhidant aurait été noiilmé en 1923. Les PrCtres du 
Sacre-Cœur en sont respoonsables depuis 2953. 

Chapelle Notre- Dame-du- L'arrivke en 1953 des pretres du Sacré-Ceur a été un événement important avec 
Rosaii-e. Pointe-au-Cliéne. la construction d'un coiikge d'eiiseignement privé destin6 A l'enseignement 



secondaire des garçons. En plus de l'enseignement, ces prttres s'occupent aussi 
de la paroisse de Pointe-au-Chêne et de Calumet. Ils desservent la mission de 
Ktlmar et aident les cures de Grenville et Saint-Philippe dans leur m1nist2re~'. 

ia desserte est actuell~ment sous la responsabilité di] père Jean l'hijs, s.c.j. 

Source 
Collectif, Grenville 1875- 1976, s.d., 192 pages 

1.  Sur la suiie dcs rcgisires. on consulrem l'historien Claude Martel. Ii cxisre des registres 
conjoints Rrpentigny, La Chesnaye et Islc-Jhus; des regi5trt.s stparb. II y a egdemcnt absence 
de rcgisrreç entre 1789 et 1792. LR premic~ registre date dc 1679. 

2. Elle Auclair, Sai i~ f -JMme dr ~erreboiinei Saint-Jérbn~e. Iniprimerie-Photograwre J . H .  A. 
labelle, 1934, page 138. 

3. On trouvera sur ce sculpteur de Trois-Riuikres des notes dans lachenaie: dii port B In 
iilk page 21. De 1739 h l7M, latelier de Boivin rxécuta cene magnifique piece. L'invcntiiire des 
Euvreç d'an de la province possède un dossier sur cc retable. fl y auraP b n o u c h e ~ u e  ilne 
replique de ce chef-d'œuvre, dit I'aureur de Lache>iaic en page 22. 

4. kproductions dans Claiide Mancl, i.nc)iniaie : dit f o i  d la ville, page 27. 
5. Pcrreault-Mesiiard est i'arcliiteae de cette seconde eglise. On sait que plusieurs kglises 

fiireni construites durant la période 1876-1892, sur le territoire du diockçe actuel. Parmi eues, 
Saint-Joseph-du-Lac, Oka, Terrebonne, lachenaie, Sainte-Therese, Sain-Canut, Saint-Philippe 
d'hrgenteiiii. I I  y a encore quelques-lines de CU kglises qui soni dues au crayon de Victor 
Bourgeau. &Mais la plupan sont de Poitras et Roy, et Perreault-Mcsnard. Le plus bel exemple du 
sryle kerreault- esn nard cst I1Cglise de Sainte-Thkrke-d'AviIn. LP presbpkre de lachenaie érait 
égale.nieiit du même bureau d'architecte. 

6. Voir Ie texte des Sœurs des SSNJM. 
7. Le cure Saint-Germain était le grand ami de Charlcs-Joseph Ducharme qui le fit Ifgataire 

univerçel de tous ses biens dans son second lestament. M. Saint-Germain a 4rdement joue un 
rble imporianr dans la ctéaiion du coli&gc Saint-Laurent. 

8. Cet érlsce pairünoiiial n'a pas faii l'objet de classement ni de reconnaissance. 
9. Voit le texte siir les Swurs de Sainte-Anne. 
10. P. 107-105-1359. 
I I .  ADSJ. 
12. Le titulaire acruel des orgues, M. Bruno DeCeUes, a publie iine intéressarite noie sur 

l'histoire des grandes orgues de ~ahie-~hi.r&e. Le premier de ces orgues date de 1830: il eçt dù 
au fabricant jean-Baptiste Jacotel. 11 a rn&eureusciiic.nt disparu dans l'iiiicndie de 1885. In 
cure Charlebois demande alors A Euskbe Brodcur, facteur d'orgucs de Saini-Hyacinthe, de 
construire I'iiistriinlent qui est au carur de l'orgue acmel. Brodeur était un apprenti de Casavant 
et avait rcpris l'entreprise de son malire A sa rctraiie. En 1925, la marne annke que fur wnsîruii 
le presslil?.tere, Ic cure Mignault et la fabrique décident de le rénover. Ils confieni le contrat a 
Casavant M. De CcUes nomme trois cures (<dont l'appui 3 la rnusiquc ne s'est jamais déinenii: 
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Mg' Lurent Pressmult, nionsieur Pierre Bergevin et notre actuel cure, Jacques de Villers. Et que 
dire du sc~uticn rles coordonateurs et ~iargiiliiers. )! (page 5)  E! il tcirmine en souhaitcuit que ce 
monument A la iiiusique soit un jour da& comme bien cultiirel. M. De Celles considkc que 
cet iii-gi~c est k pl:ib important du  diocese de Saint-Jériinie. 

13. u (...) e n  l'iinnniur de sainte Thérèse, vierge, et les reliqun des saints niartyrs Bririlbre 
et Fausiin (ou Faustus?) ont 616 inskrécs ... )i Les arcliives de la paroissc d r  Sainte-TliérCsï 
posskdent un docunient rnaiitiscrit qui a dh étre insfrC dans la pierre d'autel de l'fglise. 

14 .  M. Frenene es1 le pere d ' h d i e n  Fmieae, le premier &>que de Samt-Jer8ine. 
15. Lc bottin du ditxese a choisi la date d'ouverture des registres. 
16. Voir j'episcopai de Me' Charles V;ilois. 
17. 11 s'agit d'un-manuscrit c 1900 oii la liste en quesiion donne les noms des Unmigants 

et leur provenance. L'auteur la reproduit en page 35 dc sa monographie, Sninr-Colomban. Une 
épopée irlatirlaisc nit piinioiit des Laureiirides, 1988. 

18. C'est avec MF Plielan que Mg Bourget nkgocia la ctkation du diodse de Bytown qui 
deviendra cnsuiie Onawk 

i 9. Lettre à MF Lartigue du 17 décembre 1837. 
20. Histoire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Grenvilie. Abbé Michel Chamberland, 

MontrÉal, 193 1, p. 40. 
21. A Topogr~~phical Diclicinnnry of ihe Proviilce oJLowm Canddii .  

22. Reportage du journal Le Dmir, samedi 9 octobre 1976, page 14. 
23. Lettre du 14 mars 2001 de I'fquipe pastorale du  sectcur, adreçsk tous les citoyens 

anglais el frayais des quatre localiiks. 
21. Lc prLtre chargé de ce mandai devaii donner l n  avantages ct  d6savantagc.s du choix du 

site. 
25. Les notables ktaient des proprietaires terriens qui voulaieiit qu'on reconnaisse leurs 

droits dans certaines affaires, dont les affaires de fabrique. 
26. joseph était Ic 61s de Jean-Joseph, le patriote, de Saint-Btiioit et Trh  de Jran, constiller 

législatif (1897). 
27. Benjamin Beauchamp (1842-1913) était né !I Saint-Hermas. C'&ait un professeur de 

profession et un célibataire d'ktat. II fut élu député de Dcw-Montagnes cinq repnses enirc 
1882 et 1892. 

28. Pacifique Nantel est le frkre d'Antonin Nantel. suprieur du Séminaire de Sriinie- 
ThérPse et de Guillaiime-Alphonse Nantel, dkyuté au fédéral et au provincial pour le comté de 
'Terrebonne. 

29. Voir le t s ae  des Smurs de Sainte-Croi.. 
30. 11 s'agit de l'augmentation de la Seigneurie des Mille-ries ou de la partie ouest de cette 

Seigneurie attribuée 2 !an Pctit et qui échut Eustache-Lambert Dumont par son niariage avec 
Charlotte Pctit. hi 1750, Dumont obtint donc cetie augmentation qui, avec une partie de 
l'augmen!ation de la seigneurie des Deux-Montagnes, avait 6th englobée dans la paroisse de 
Saint-Jerome par hl" Signay. Ce temtoire de 6 milles de front avait 18 inillcs de profondcur. Au- 
delà des liniites de Saint-Jérbme, on disait que c'@tait le commencement de la fwCt profonde et 
du mur des montagnes Et le debut des cantons. 

En  1854, au inomtmt de I'kreaion canonique, la seigneurie et son nugrnenialion appar- 
tenaient i C.A.M Glohens!q zvec qui le curé Labelle devienrirnit par la siiiie grand uni.  

La seigneurie de Deux- montagnes apparienait aux Sulpiciens. 
31. Autre toponyne non officiel de la paroissc. 





50. L'annonce de la création du nouveau diodse avait kt6 faite en juui I95l.Une semaine 
plus tard, Mu h i l i e n  Frencttc était nommé premier Çveque de Saint-JbrGme. 

51. On utilise ici les documen~s colligés par Mme Anneite Benrand, historienne locale. 
52. Rivière-A-Gagnon, nom plus officieux qu'officiel jusqu'în 1966, rappelle un 

M .  Gagnon qui poddai t  un moulin A scie prhs de la rivikre, aujourd'hui la rivibre Belleleuille, 
ei de qui on parlait aux Iiummes en redierchc d'eniploi: Renionte la rivitre, Gapon  cngagc. )) 

53. C'est le centenaire dc l'apparition de Marie La Saleite, en Franw, le 19 septembre 
1846. 

54. Document d'érection de la paroisse, du 29 avril 1957, signt par MW Émilien Frenclte. 
55. ~ ' G c h o  drc Nord, 21 juin 1995. 
56. Decret d'annexion du 28 novembre 1995, signé par hl6 Charles Valois. 
57. L'.&ho du Nord, 2 septembre 1948. 
58. Calendrier historique di1 50' (1946- 19961, Introduction. page 3. 
59. Grenville, page 62. 



CHAPITRE 4 

Les c m u n a u t i ~  re/zgIe~w'es 

Avant la création du diocèse de Saint-Jérôme en 1951 et I'enrrée plus tardive 
d 'Oh  dans le diocese en 1957, une cinquantaine de sulpiciens, sur une 
période de 236 ans, avaient assure le ministPre dans cette rPgion appartenant 
d'abord au diocèse de QuPbec, puis, à partjr de 1836,h celui de Montréal. Sans 
diminuer le mérite d'aucun de ces pretres, trois d'entre eux, très dévoiiés 
envers les autochtones et spécialistes reconnus en langues amkrindiennes, y 
furent particuliPrement aimes et devinrent même célèbres: François Picquet 
(1708-1781), Louis-Charles Lefebvre de Bellefeiiille (1795-1838) et Jean- 
André Cuoq ( 182 1 - 1898), dont on peut lire les notices biographiques dans le 
Dictionnaire biographique dtr Candn. 

Les strlpicims cllrts d'Oka d m  le dioctsc de Saint-Jérdmc 

Faute d'espace, nous ne parlerons pas des 14caixes mais seulement des curis. 
Mentionnons d'abord simplement qu'avant I'entrte d'Oka dans le dioctse de 
Saint-lérbme en 1957, sept sulpiciens ont kté en cliarge de la paroisse. Par la 
suite, cinq sulpiciens y seront curés, dont l'un, M. Marcel Demers, le sera 21 
deux reprises. Nous ne prksentons que quelques aspects du ministkre de ces 
cinq sulpiciens. 

LES COkldIUNiCUTES RELIGLEUSES $ Z$l 



M. Hector Nadeau, p.s.s. (1936-1966) 

l.cs PrGires de Saiiit-Sulpice. 
M F  Gbrard Treinblay, p.s.s., 
qui fut ciirk de 1;i p;iioissc 

d'Oka de 1766 1975. 
Photo Geriiiain Reaucliamp, 

Saint-Eustache, 198 1 .  

Avant sa noiniiiation à Oka, M. Hector Nadeau avait été professeur au CoUège 
de illontrkal, où il s'&ait occupe de chant et de thkAtre (il a éte à l'origine des 
premiers succès de Gratien Gélinas). Au moment de l'entrée de la paroisse 
dans le diodse, il etait curé d'Oka depuis 2 1 ans (1936- 1957). I l  continuera de 
I'étre durant neuf nrls ( 1  957-1966). Il accueillait tres bien ses confrères ei il 
était un bon pasteur. Il connaissait tous les résidants de sa paroisse : catho- 
liques, non catholiques, amérindiens ou blancs. 11 aiinait et visitait chaque 
annke dans leurs maisons tous ses paroissiens. I l  fut tr2s aime. On souligne en 
particulier sa générositk pour envoyer étudier au C:olli.ge de Montréal uii 
grand nombre de jeunes paroissiens, canadiens et amirindiens. II etait tou- 
joiirs à son poste comme curé exceptd le mercredi, jour de congé, où il allait 
précisément au Coilège de Montréal rencontrer e ses élèves >i. Parmi eux, il y 
eut Louis-de-Gonzague Langevin, futur évéque (le Saint-Hyacinthe, et 
Edouard Cree, amérindien, futur médecin et grand spécialiste en chirurgie 
dentaire. Doué pour le chant, M. Nadeau a composé notaniment la chanson 
u Mon beau sapin )i, que l'on trouve dans les Cahiers de la Bonne Cl~anson. 

M. Gérard Tremblay, p.s.s. (1.966-1973) 

En 1966, M. G h r d  Tren-iblay, fu~i i r  ivêque auxiliaire à Montreal, est nomme 
curé à Oka. II  a 46 ans, 1'2ge qu'aviit M. Nadeau en arrivant com.me curé, et 
il reve d'y demeurer lui aussi durant 30 ans. II a trois principaux objecïifs: 
1 ) êtse un bon pasteur; 2) mieux faire connaitre les sulpiciens dans le diocese 
de Saint-J3rGrne; 3 )  accueillir le mielu: possible les confières qui viendront se 
reposer au grand presbytère-manoir d'Oka. 

Comme l'avait fait M. Nadeau, il fut fidele à In  visite annuelie de ses 
parciissii.i-is, visite qui devint cependant plus pastorale, car il confia l'admi- 
nistration paroissiale aux marguilliers nouvellement clus. C'est en effet sous le 
pastorat de M. Tremblay que Saint-Sulpice, qui en était jusque-là propriétaire, 
a vendu, disons presque donné, l'église aux paroissiens qui ont alors constitué 
une fabrique. Saint-Sulpice a cependant gardé le presbytkre qui servait et qui 
sert toujours de maison de retraite, de vacances et de repos pour les sulpiciens. 
C'est aussi sous le pastorat de M. Tremblay que la paroisse dut trouver un 
autre endroit pour conipléter son cimetière où il n ' ~  avait plus de place. 

Pour mieux faire coiinaître Saint-Sulpice dans le diocese, M. Tremblay prit 
soin de participer à toutes les célébrations et organisations diocésaines. I l  fut 
membre du conseil de pastorale diocesaine, du conseil des nominations et du 



conseil des finances. Il fut prksident de son secteur pastoral, promoteur de la 
pastorale du baptême, etc. Si bieii qu'il passait une journie par semaine 3 
Saint-Jirdme. De plus, comme on Ic verra plus loin, c'est surtout sous son 
influence que plusieurs sulpiciens, désigriés par le Conseil provincial de Saint- 
Sulpice, sont venus ceuvrer dans le diocPse durant les années 1970. 

Enfin, pour mieux accueillir ses confrères, M. Tremblay eut l'idée et 
entreprit les démarches pour la coilstruction d'une piscine sur le terrain d u  
presbytkrc. 

Même s'il aimait ses paroissiens et en était aime, M. Trembiay dut cepen- 
dant quitter Oka en 1973, car Paul Grégoire, archevêque de Montréal, lui 
demandait d'assumer la responsabilitk de la paroisse Saint-Facques de Mont- 
réal. Trois ans plus tard, il devbiiit vicaire ipiscopal de la région de Lavd et, en 
1 98 1, M q u e  aimiliaire de Mg Grégoire. 

M. Roger Lachapelie, p.s.s. (1973-1985) 
Apres une longue cxrikre comme professeur au CoUkge André-Grasset, au 
collége Jean-Jacques Olier où il fut directeur des études, au Séminaire de 
philosophie et au Grand Semjnaire de Montréal, M. Roger Lacliapelle accepta 
en 1973 de relever le défi de devenir curé de paroisse. Là comme ailleurs il 
accomplira trks bieii sa mission, et cela durant douze ans, h la grande satisfac- 
tion des paroissiens, 

11 poursuivit lui aussi h Oka les trois objectifs de M. Tremblay mentionnés 
plus haut, auxquels s'ajoiitèrent l'organisation de fêtes paroissiales spéciales et 
un bon nombre d'aaivités pour la conservation et le rapatriement di] patri- 
moine paroissial. 

II y eut des fêtes spéciales, en particulier lors de l'ordination épiscopale en 
1974 de Mv Louis-de-Gonzague Langevin, né à Oka et devenu &@que de 
Saint-Hyacinthe, lors de l'ordination épiscopale eii 198 1 de MW Gérard 
Tremblay, lors du centenaire de l'église actueUe reconstruite de 1879 à 1883, et 
lors d'une rencontre B l'église, en 1984, du Cardjnd Paul-Émile Léger avec les 
enfanrs de l'école et leurs parents. 

Pour ce qui est du patrimoine, des travaux ont été exécutés surtout en 
1980 et 1981. I l  a FaUu réparer le toit de l'église, en r tnove~ le niobilier et 
ri'slaurer l'orgue. Ce fut aussi le rapatriement des bas-reljefs du Calvaire 
d'Oka, ektçutés vers 1775 par François Guernon dit BeUeville. Durant près de 
deux siedes, ces bas-reliefs avaient inspiré la piété des fidtles qui les consi- 
déraient comme un de leurs plus précieux biens spirituels et culturels. Or, en 
1970, aprts avoir étCi victimes de vandalisme, ils furent retires du Calvaire et 



ruidement consignés en lieii sdr à la Galerie nationale du Canada. Apres 
plusieurs dkniarches, voil3 que l e  15 juin 1981 eut lieu l'inauguration de la 
cliapelie (attenante à l'église) restaurée pour l'occasion et désormais dotée des 
bas-reliefs rapatriés. hl. LachapeUe prononça dors  une allocution remar- 
quable dont le texte est conservé précieusement. 

Enfin, M. Lachapelle se prtoccupa toujours de maintenir des liens 
fraternels avec les Amérindiens. La dédicace de la chapelle à la bienheureuse 
Kateri Tekakwitha, le 1 i octobre 1981, rassembla à l'église quelque cinq cents 
personnes de toutes races, langues et religions. La fête, présidie par MF Ray- 
mond Saint-Gelais, év@quc auxiliaire à Saint-Jérbme, fut suivie d'un gouter 
organisd par les Amérindiens au gymnase de leur Centre communautaire. 

M. Marcel Demers, p.s.s. (1985- 1991) 

Venant du Grand Séminaire de Montréal, M. Marcel Denlets dcvint curé 
d'Oka en 1985 pour un mandat de six ans. Comme i.1 est un spécialiste en 
liturgie, on comprend qu'il ait riussi a implanter et à consolider une meilleure 
participation de l'assemblke des paroissiens au chant liturgique. 11 a aussi 
favorisé diverses formes d'implication des jeunes, {l'abord par une chorale, 
puis par des activités en lien avec 1a pastorale scolaire et l'initiation sacra- 
menteue. I l  a établi de bons rapports avec les autochtones, en encourageant 
constamment la dévotion h la bienheureuse Kateri Tekakwitha (les jeudis de 
Kateri), par diverses fo~n-ies de présence pendant et après la Crise d'Oka de 
1990, et en collaborant, en particulier, avec leur centre de diparnage. Pour 
accentuer le sentiment d'appartenance des paroissiens, il a vu avec les mar- 
guilliers A aminager une salle de réunion au-dessus de la sacristie, pour qu'ils 
ne soient pas toujours obligés d'emprunter des locaux chez les Sulpiciens ou 
A la Mairie. r1 a favorisé enfin des événements culturels: concerts d'orgue et de 
chant, pieces de thCàtre pour les jeunes au temps de Nod en collaboration 
avec le Club Optimiste, et visites nombreuses de l'église. La Crise de 1990 fut 
trés pknible pour lui comme pour toute la population d'Oka. LA comme 
ailleurs, il a fait montre de sagesse et d'une grande attention aux personnes. 

M. Claude Grenier, p.s.s. (1991-1995) 

Le mandat de M. Claude Grenier comme cure n'a duré que quatre ans, soit de 
1991 h 1995, mais ce furent des années particulierement intenses. 

Les ivknernents de la Crise d'Oka de l'annCe 1990 avaient laisse des traces 
profoiides. M. Grenier essaya donc de favoriser ou de recrker des liens entre les 



deux conimunautés. autochtone et blanche, la premiere appartenant en 
majorité à la United Church, et la dewtieme en majorite Ci l'Église catholique. 
1.1 le fit en contribuant 3i préparer des célébratiotis cecuméniques en l'église de 
la United Church du village, en apportant son aide au Centre de désintoxica- 
tion autochtone d u  Québec situé à Oka, en autorisant dans l'église paroissiale 
la célébration des funérailles d'un autochtone protestant mort noyé (l'iglise 
protestan.te était alors jugée trop petite), en participant à un ~Hea l jng  Round 
Circlei), c'est-A-dire une rencontre de fraternité et de réconciliation d'inspi- 
ration autochtone, etc. 

Tout en exerçant son ministkre régulier de cure, M. Grenier a vu A 
moderniser et intom~atiser le secrétariat de la paroisse, à remettre en bon état 
le cimetière vandalise du village, ;l favoriser des soirées haterneiles d'ordre 
artistique a religieux, et à former des étudiants comme guides pour la visite 
de l'église. Signalons enfin qu'il a pu rérablir le pèlerinage du chemin de la 
croix sur la montagne, le dimanche le plus p r h  de la féte de la Croix glorieuse 
(14 septembre). À son départ, on a pu dire que gràce à Dieu et  à la partici- 
pation des paroissiens, il avait su apaiser le climat de tension eticore très 
présent A son arrivée. II fut alors nomme aumônier à la maison mkre des 
Scfurs Grises de Montréal. 

M. Marce! Demers, p.s.s. (1995-1997) 

Mème si le nombre de sulpiciens allait en s'amenuisant, Saint-Sulpice con- 
sentit pour un certain temps à dégager M. Marcel Demers du Grand Sémi- 
naire pour qu'il soit de nouveau cilré à Oka. Il retrouva avec plaisir ses parois- 
siens et euvra avec eux dans la ligne des activités de son premier mandat et 

des réalisations de M. Grenier. 11 s'impliqua d'une façon plus prononcie dans 
la pastorale sociale en étant present à la table régionale de concertation sur la 
pauvreté et en entreprenant des démarches qui  ont abouti, aprks son départ, 
a l'instauration d'un comptoir alimentaire. Après seulement deux ans, il dut  
cependant quitter la paroisse parce qu'on avait besoin de lui au Grand Sémi- 
rraire de Montréal. C'est là l'œuvre majeure des sidpiciens, qui sont surtout 
des formateiirs de prêtres. Ce fut  un moment très difficile, car, aucun sulpicien 
n'étant disponible pour le remplacer, ce départ marquait la fin d'un ministère 
sulpicien de 276 ans. 



De 1971 à 1993, cinq sulpiciens ont exercé dans le diocése divers rninistéres 
qu i  s'ajoutaient A la responsabilité de la paroisse d'Oka. C'est sous l'influence 
de M. Gérard Tremblay, p.s.s., alors curé d'Oka et. membre du Conseil pro- 
vincial de Saint-Sulpice, et pour rkpondre aux appels de Mg Émilien Frénette, 
de MF Bernard Hubert et de MF Charles Valois, successi\~ernent évtques de 
Saint-JkrBme, que ces sulpiciens sont venus travaiUer dans des services 
diodsains, en milieux scolaires et en paroisses. L'idée principale de départ était 
de ne plus limiter l'action des sulpiciens au diocèse de Montrkd et de contri- 
buer à susciter des vocations sacerdotales dans ce diodse voisin. 

M. Raymond-Marie Lkger, p.s.s. (1971-1975) 

Vcnant d'une mission de formation de prêtres en Colombie, M. Raymond- 
Marie Léger fut le premier sulpicien A répondre A cet appel. Et il prépara la 
venue des deux sulpiciens qui l'ont suivi. ii arriva en janvier 1971 et fut, jusqu'en 
1974, directeur de l'Office diockain de l'Éducation catholique, puis, en 1974- 
1975, responsable du Service diocésain de l'Qucation de la foi des adultes. 

M. Gdles Chagnon, p.s.s. (1  97 1-1 976) 

Venant du Collége de Montrkal où il était y rofesseur, M. Gilles Chagnon fut  
animateur de pasrorale d'abord à la Polyvalente de Saint-Jérôme de 1971 à 
1973, puis, de 1973 A 1976, aux écoles Marchand, Dumais et Frénette. Il aida 
aussi au ministère à la desserte Paul Vl de Sa.ilit-Janvier, à Sainte-Marguerite- 
du-Lac-Masson, et aupres des religieuses de Saint-Anne. II fut également 
animateur des cursillos A Lesage et du mouvement R:3 dans la région Lesage- 
Saint-Jérôme-Saint -Janvier. 

M. Yvon Bigras, p.s.s. (1  97 1 - 1984) 

M. Yvon Bigras, qui est maintenant MW le curé de la paroisse Notre-Dame de 
Montreal, a été, durant cehe pf riode de collaboration spéciale, le sulpicien le 
DIUS im~liqué dans le diocPse. et cela durant treize ans. Venant du colitae 

L ,  ., 
Prêtres de hdrk-Grasset où i.1 était professeur et animateur de pastorale, il fut d'abord, 

My Yvon Bigta<, P.s.s., qui de 1971 à 1974, animateur de pastorale à la Polpalcnte de Saint-JérBme et 
ocuvra dans le dioccsc de Saint- 

Jéroiiie de 197 i 3 1984. president (1972) de cette zone pastorale urbaine. I1uis, il fut directeur de 
PliOro ~~~~~i~ Beaiichamp, l'Office diocésain de l'Éducation catholique (1974-1983), responsable de la 

Saint-Eustache, 1979. chapelie Saint-Bernard, chanoine du chapitre et, fiiialen~ent, chancelier du 



diocèse de 1982 j. 1984. JI  accepta aussi d'assun-ier certaines charges à temps 
partiel: représentant du diodse auprès de l'Association des animateurs de 
pastorale scolaire du QuCbec (AAI'SQ), membre, puis président de I'Assem- 
blée des directeurs diochains d'éducation (ADDE), animateur fondateur des 
cursiJlos des zones de Sainte-Paule, et de bien d'autres zones, coi-iseiller moral 
auprès de  I'Associat ion des commissions scolaires catholiques des Laurent ides, 
et aide au ministtre au lac Briere, h Sainte-Paule, Saint-Bernard, Sainte-Adde 
et à la chapelle du  lac Millene. Après iine année sabbatique d'ktude à Paris, 
(1984-1985) il devint professeur et directeur a u  Grand Séminaire de Montréal. 

M. André Cousineau, p.s.s. (1976-1985) 

Venant de la Faculté de theulogie de l'Université de Montréal, OU il itait 
professeur d'exkghe, M. h d r é  Cousineail arriva dans le diocese en 1976.11 fut 
catkchéte et animateur de pastorale à la Polyvalente de Saint-Jérôme de sep- 
tembre 1976 à aodt 1982, tout en etant recteur de la chapelle du lac ConneUy. 
De 1982 à 1985, il fut curé de la paroisse Saint-hdré-d'hgenteuil et donna 
des cours de bible A des groupes d'adultes. En septembre 1985, il fut appel6 par 
Saint-Sulpice à devenir curé d'une paroisse de Montréal confiée am sulpi- 
ciens: Sainte-Catherine-Labouré. 

M. René Bernard, p.s.s. (1977- 1983 et 1990- 1993) 

Après avoir kté professeur au Grand Séminaire et à la Faculté de îliéologie de 
l'université de Montrtal, et directeur fondateur du Centre d'Animation 
spjrituelle logé ail Grand Seminaire, M. René Bernard est arrivé dans le dio- 
cPse de Saint-Jérdme en 1977. Durant six ans, soit jusqu'en 1983, il fur direc- 
teur de l'Office diocésain du Clergé, responsable du Service de formation aux 
ministères et chargi de l'instauration du diaconat permanent. Après un départ 
de six ans pour d'autres fonctions, il est revenu dans le diockse prendre en 
charge le Service du presbyterium pour trois ans (1990- 1993). 

Source 
ROLLAND LITALIEN, P.S.S. 

Arriute (les Clercs uu Cw~rrdrl 

En 1840, MF lgnace Bourget, Cvêque de Montréal, de passage chez le curé de 
Vourles, propose au fondateur la veniie des Clercs au Canada. En 1847, les 



premiers Clercs de Saint-Viateur, au nombre de trois, arrivent A l'Industrie 
{Joliette). Ils doivent dispenser l'enseignement dans le collPge de M. Barthe- 
léiny Joliette, le seigneur du lieu. On connaît l'importance des Clercs de Saint- 
Viatcur dans l'œuvre du collège de Joliette. Et en prenant de l'expansion, les 
Clercs se rctouvent, dès 1852, sur le territoire d u  futur diocése de Saint- 
JérBme. 

En 1830, Saint-André compte 280 familles catholiques et 300 familles protes- 
tantes. En 1848, le curé de Sainte-Scholastique, François Bonin, qui iI'a pas 
réussi à lancer son idée dans Saintc-Sclwlastique même, se lance dans la créa- 
tion de son Amdimie.. . en deliors de sa paroisse. On. construit sur le terrain 
de la fabrique de Saint-Aiidré. 

L'AcadCrnie de Saint-André donnait ce qu'on appelait dors I'iducation 
supkrieure, c'est-à-dire au-delh du primaire. Le frère Augustin Fayard prendra 
la charge de l'Académie, en 1852. En même temps, M W  Bourget confie 
la Desserte de la Paroisse de Saint-hdre d'Argenteuil aux Clercs de Saint- 
Viateur. En 1849, on compte 50 élhes et 80 en 1850. On atteindra facilement 
1 50 à 200 eleves dans les années subséquentes et on y enseignera le latin. - 

C'est le développement de Rigaud qui va créer une compétition à 1'Aca- . . 

démie Bonin: on n'avait qu'à traverser la rivière pour s'y rendre. Elle fermera 
ses portes en 1878. Elle aura duré un quart de siècle. Les Clercs avaient quitte 1 la cure en 1872. Ils reviendront en 1985, pour en reprendre la direction 
jusqu'en 1996. 

De 1852 à 1878, A partir du  frère Augustin Fayard, on signale le passage de 
13 religieux h Saint-André. De 1852 2 1991, sept Clercs de Saint-Viateur ont 
été curés ou ont fait des stages de pastorale dans cette paroisse. 

1 Sui~i~-Rus~aclrr 

A '- 
Le premier cont.rat d'engagement entre les Clercs et la Cornlission scolaire de 

. Saint-Eustache date du 30 octobre 1863. Les Clercs siiccedaient aux Fréres de 
Saint-Joseph ou Fréres de Sainte-Croix qui enseignèrent (i Saint-Eustache de 
janvier 1856 h juillet 1862. Tl y aura d'abord deux religieux, puis trois. On leur 
vote un salaire global de 500 $. 

Les Clercç de Saint-Vïatcur. L'Pcole Sacré-Cœur a développé autour des aniikes 1930 un pensionnat 

Le CoUkge de pour les enfants de la campagne. Le cours primaire finit par déboucher sur 



l'enseignement secondaire. En 1939-1940, on y donne de la première année à 
la neuvikme année. Et en 1949- 1950, on ajoute la 10' année. En 1950, les Clercs 
quittent Saint-Eustache A cause d'un Inanque de personnel. Ils y ont hté 83 
ans. Plus de vingt religieux y ont travaille. Sauf le F- Joseph-Bruno Lévesque 
qui y a séjoiirné 18 ans, les autres y ont fait des séjours variant de un à 7 ans. 

Dès novembre 1875, le curé de Terrebonne invite les Clercs à diriger la future 
fcole. La detnande est revouvelée en 1880 et en 188 1. 

Des les premières annees de son existence, l'Académie Saint-Louis donne 
renseignement A des externes, mais aussi à des internes. En septembre 1886, il 
y a 130 élèves à l'externat et au peiisioiinar. Le frère d'Antonin et de Guillaume 
Alphonse Nantel, de la famille Nantel de Saint-Jérôme, est inspecteur d'école 
A l'époque. 

Le collège a connu un premier incendie le 6 décembre 1887. Le soir méine 
de l'incendie, les commissaires, le curé et le directeur s'assembltrirnt a l'office 
du secrétaire et decidtrent d'occuper l'ancien presbytere, le haut de I'liôtel de 
ville et la maison de M. Simard, notaire. Le 14 décembre 1887. les bitisses 
étaient prétes à recevoir les réfugiés dans des familles et à contjnuer les classes. 

Le coUège a accueilli des sinistrés du feu de 1922 qui devasta une partie de 
Terrebonne. La réouverture des classes ne se fit que le 8 janvier 1923. Le 
collège fut lui-mtme victime d'un second incendie majeur, le 20 niai 1939. Ce 
qui mit fit à l'existence du pensionnat; 140 élèves le fréquentaient alors. On 
ajouta ensuite graduellement les classes de 9', 10' et 11' années. 

Au début des annkes 1960, l'éducation subit de profonds cliangemetits au 
Québec. On voit apparaître les écoles polyvalentes. En 1964, I'hcole Saiiit- 
Louis passe sous la responsabilité de la Commission scolaire régionale 
Duvernay. À ce moment, les Clercs de Saint-Viateur sont appelés à diriger 
cinq écoles. Ils se retirent de I'dcole Saint-Louis A la fin des classes de juin 
1968. 

Du F. Joseph PeUetier (1882- 1886) au F. Bernard Milot (1965- 1968), 21 
directeurs se sont succédé 3 I'Acadén-iie ou au Collège de 'Terrebonne. 

1-e 16 novembre 1927, M. Gaétan Valois, notaire, écrit au père Gaspard 
Dumas, supérieur provincial, pour lui deniander de *prendre charge de 

Les Clercs de Saint-Viateur. 
Le CollPge Saint-Louis à 

Tcrrcbonne. Photo O. Allard. 



l'éducation de nos garçons. Nous aurons à vous confier environ deux cents 
éléves pour commencer. >) 

Des septembre 1928, cinq Clercs de Saint-Viateur prennent en main 1'0cole 
des garçons qui compte tout pres de 200 élèves. La 6' annee forme la classe des 
finissants. En 1929, on ouvre la 7' annke. Des le dibut des années 1950, 
Lachute \toit l'apparition du cours supkrieur. C'est ainsi que naissent les classes 
de IP, 1 1' et 12' annkes. L'Scole supérieure de Lachute présente ses premiers 
finissants de 12 '  annke en 1953. 

En 1964, u n  grand chaiigeiiient se produit au niveau des structures sco- 
laires. La régionalisation fait son apparition. L'école passe sous l'autorité de la 
Commission scolaire régionale DoUard-des-Ormeaux et prend le 11om de 
Monseigneur-Lacourse en 1966. Mais elle cede son nom à la Polyvalente 
Lavigne qui ouvre le 21 octobre 1968, et où la plupart des Clercs de Saiiit- 
Viateur se retrouvent. Us abandonnent la direction de l'école en 1973, lors d u  
départ du frhe Émile Bayard. 

C'est au cours des annies 1967 et suivantes que sc crke Le Centre d'accueil 
de Saint-Viateur. Les Clercs sont d'abord locataires puis propriétaires de la 
bâtisse. Cette muvre a perniis une collaboration entre le responsable de la 
pastorale du diocese et le service de pastorale de la Commission scolaire. 

De 1928 à 1973, 12 directeurs se sont succédé à l'École Saint-Viateur, B 
l'École Monseigneur-Lacourse et la Polyvalente Lavigne. De 2 18 étudiants 

LÊs ~l~~~~ dc Sdint.viateur. qu'ils étaient en 1929, ils devinrent 736 en 1959. 
L'écale saint-~iateur à Lachine. 011 doit signaler aussi la présence d'un père de Saint-Viateur qui a foulé le 

sol de Lachute au tout debut. 1.l s'agit du pére Stanislas Rivet (1827-1875). 
Curé Saint-Andri-d'Argenteuil, il se rend A Lachute, avec l'abbe k t h u r  
Delorne (1890-1928), pour célébrer la messe et enseigner le cat6chisme. Ce fut 
un ministkre irrégulier à cause des transports pas toujours disponibles. 

C'est en 1972 que I'évGque de Saint-Jérôme, Mp Bernard Hubert, demande 
aux Clercs de Saint-Viateur de prendre en charge la paroisse de Saint-Julien. 
Le pére JkrBme Gervais, le pkre Lucien Leroui et le iikre Claude Roy y travail- 
Iérent jusqu'en 1985. 

De 1983 3 1985, le pere René Ladoiiceur et les pires Gérard et Roger Daoust 
prirent en charge la paroisse de Sainte-Anastasie. 



A partir de 1947, le curé et la Commission scolaire de Saint-Sauveur-des- 
Moiits pressent les Clercs de venir prendre soin de l'école des garçons du 
village. En 1957, trois Clercs prennent en charge la direction de l'école Saint- 
Édouard qui reçoit 222 Clkves. Aussitôt s'établit une coilabo ration avec la 
pastorale paroissiale. 

Les Clercs de Saint-Viateur occupent la direction de l'kcole de 1957 à 1970. 
Ils quinent l'enseignement en 1971, alors que quatre frPres ont assuri la 
direction. On noie ln présence de 27 frPres enseignants durant la mémc 
pCriode, et de deux aumbniers, les péres Adrien Ménard et Aldéi Denis. Le 
nombre de classes de ceMe école a varié de 5 à 9. Le nombre d'étudiants de 146 
i 228. Il n'y avait jamais plus de cinq clercs à la fois pour faire bce à ce travail. 

Aprés la démission en 1980 de I'abbk Bernard Corbin, curé de Lachenaie, 
Mgr Charles Valois nomme les Clercs responsables de la pastorale de la paroisse 
Saint-Cliarles de Laclienaie. 

Le premier pasteur fut le père Marcel Toupin. il est assisté, au fd des ans, 
des péres Gkrald Boucher, joseph Bourassa, Jean-Pierre dar ie ,  Gaétan 
Lefebvre, et du lrere Jean-louis Messier. 

Les Clercs ont quitté en juin 1994. 

Le 8 aodt 1980, le supérieur provincial, le père Jacclues Berthelet, accède à la 
demande de Mg Charles Valois pour prendre en charge la paroisse Sainte-Anne- 
des-lacs. Ce mandat, donne au père Maurice Brisebois, se terminera en 1993. 

Un mandat similaire, donne au p?re Marcel Foisy pour la paroisse Sainte- 
Marguerite-du-Lac Masson, dura de 1984 à 1993. 

À Saint-Hermas, les Clercs fournirent deux curés: le P. Claude Landry de 1986 
2 1990 et le Père Jérônie Gervais, de 1990 21 1996. 
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Sfriri t- Jos rp/i - de- Cori//on 

Le m@me père Jérbme Gervais fut cure de la paroisse de Saint-loseph-de- 
Carillon de 1991 A 1996. 

Le père Maurice Brisebois est toujours curé de la paroisse Sairit-Adolphe. Son 
mandat dibuta en 1995. 

Sorirce 

F. WI LFI D BERN [ER, C.S.V. 

A la suite d'une expulsion de leur rnoiiastère, le 6 novembre 1880, les moines 
de l'Abbaye française de Belle fontailie acceptent d'établir un monastère sur uii 
terrain de 800 arpents que les Messieurs de Saint-Sulpice du Séminaire de 
Montréal mettent à leur disposition dans leur seigneurie du Lac-des-Delu- 
Mon tanges. 

Le 1" septembre 1881, ce sera la prise de possession de la premiere habi- 
tation : la iiiaison du n-ieunier. Cette petite maison blanche, sise près de la route 
344, qui a abrité les fondateurs à leur arrivée de l'Abbaye de Bellefontaine est 
toujours la pour attester des origines. Eue était déjà Agée, la brave, puisque les 
historiens fuient la date de sa construction en l'annie 1795; c'était la maison du 
meunier de la région du Moulin de la Baie, dont les ruines indiquent seules 
l'emplacement. En septembre 1881, déjà cinq Trappistes venus du monasthe 
français de Bellefontaine l'occupent et y mènent la vie monastique pendant Jn 
quelques mois de construction du monastère. Le père Guiilaume Lchaye fut 
l'homme qui présida aux debuts dificiles de fa fondation. 

Chaque année les moines ont la joie de voir s'acci:o?tre leur nombre, si bien 
qu'en 1887, ils dépassent la vingtaine. La situation temporelle est stable et tout 
concourt à confkrer au monastère de Notre-Dame-du-hc l'autonomie d'un 
Prieuré. Le pPre Antoine Oger, arrivé en 1886 comme supkrieur, sera élu 
prieur. 

Lors de sa visite régulière de I'ktt 1889, Dom Jean-Marie Chouteau trouve 
quarante moines à Oka. U faut déjà songer à agrandir ou 2 se reloger. Dom 
Antoine opte pour une nouveYe coiistruaion et choisit l'endroit actuel di1 

monastère. Deux ans plus tard, le 29 juin 1891, les inoines emménagent dans 



les deux premières ailes du nouvel édifice que MF Fabre viendra bénir le 
27 août suivant. 

L'aimée 1892 est une année importante dans I'liistoirc du monastire. 
Elle débute avec l'élection du premier abbé de Notre-Dame-du-Lac. En effet, 
A l'été de I'aniiée précédente, Rome avait accordé le decret d'érection en 
abbaye au Prieuré d'Oka. A la suite de I'électioii, le 28 mars 1892, Dom 
Antoine devient le père de quelque quarante moiiles qui composent alors la 
communauté. 

Avec Ics annkes, Dom Antoine réussit peu à peu à compléter le qiiadri- 
latere de soii nîonastere; en 1897, la dernikre ade, celle de l'église, est achevée. 
Le 7 septen~bre suivant, ce sera la coiisécration de l'église par MF Bmchési. 

En 1902, le site du inonastere se transfornie en un brasier terrible qui ne 
mettra que deux heures à détmire cet édifice que Dom Antoine avait mis 8 ans 
à constriiire. À la suite de cet bicendje, Dom Antoine devra déployer de 
nouvelles knergies pour reconstruire la derneuxe de la corn munautt. Cons- 
tructiori qui durera trois aniiées pendant l~squelles les religieux se réfugieront 
au premier nianastère qui était devenu l'École d'Agriculture. 

Lorsque sept ans plus tard, le 1" aoGt 1913, Dom Antoine s'Éteindra, le 
monasthe de Notre-Dame-du-Lac sera déjh bien itabli. Dom Antoine aura 
véritablement érigé l'Abbaye Notrc-Danie-du-Lac sur des bases solides, tant 
au point de Mie temporel que du poinl de vue rnonastiqiie. Pour succéder à 
Dom Antoine, la communauté choisit Doni Pacôme qui etait prieur à Mistas- 
sini (nionastère fondé par Oka en 1892) depuis 1901. Sous son abbatiat, le 
monasthe connut un del  essor. Tout ce que  Dom Antoine avait inauguré fut 
dkveloppk A son plus haut  point: l'École d'agriculture, la fromagerie, et tolites 
les industries. Cet abbatiat fut marqué par plusieurs jncendies: en 1916, ceux 
des granges et puis du monutère lui-même, ce qui nicessita des reconsuuc- 
rions. Par ailieurs, le nombre des religieux aila s'accentuant jusqu'à. depasser les 
175 personnes. Par-dessiis tout, Dom Pacôme établit une communauté solide, 
appuyke sur I'Ofice divin, le travail manuel et l'austérité. À 91 ans, au retour 
du Chapitre général de 1964, fatigué du voyage, il Fit une rnauvajse chute et se 
dernit la Iianche. Un tel accident, a un Age aussi avanck, ne pouvait qui lui être 
fatal. 11 mourut le 18 juin 1964. 

En ce qui regarde les relarions de MF Frenette avec le n~onastère, elles 
étaient plutôt froides. Les moines d'Oka étaient beaucoup attachés a u x  Sul- 
piciens qui  leur avaient donne leurs terres et par la suite aux évêques de 
Montréal qui les amient reçus et avaient participé à toutes leurs peines et leurs 
joies. Dc plus, à l'époque de la skparation d'avec le diocèse de Montréal, 



l'Abbaye avait des Liens très chaleureux avec M g r  Lkger qui avait ordonné une 
bonne partie des prétres et qui venait souvent visiter Ics moines. 

Lorsque Dom Fidéle Sauvageau est klu Abbé, le 6 juillet 1964, nous 
sommes au milieu du concile Vatican 11. C'est l'h&nement qui influencera 
toute la suite de son abbatiat. En effet, avec la société en général et l'Église 
universelle, la communaute de Notre-Dame-du-Lac entre dans une piriode de 
transformations importantes. 

C'est aussi sous I'abbatiat de Dom Fidele qu'il faut placer la yremikre 
c 7 1 rénovation totale de l'église abbatiale, la vente de !'Institut agricole d'Oka et la 

vente de la fromagerie. Un contrat €ut passé entre le gouvernement ct les 
moines. Ils devaient maintenir l'Institut agricole justlu'en 1963. A la fin de ce 

$ contrat. les moines ont pense revenir à la dimension plus contemplative de 
+ , .: leur vie et de laisser I'enseignemeiit aux: universités. Pour ce qui est de la vente 

I 
* de la fromagerie. le sous-minisrne de I'AgricuInire était venu voir Dom Fidèle 

A pour lui demander de tripler la fromagerie. La fromagerie dépassait déjà les 
- - Y "ormes d'une entreprise monastique par son ampleiir. Il a donc kt6 décidé de 

vendre. Comme le dit Dom Fidéle: ales moines ont év6 victimes de leur 
SUCCPS u. 

Après la d&mission de Dom FidPle le 1" octobre 1990. la communauté 
< ~ ~ ~ - !  \ m choisit pour abbé Dom Yvon Moreau, qui fut béni le 17 novembre 1990, par 

l'évêque de Saint-]dr8rne, MF Charles G o i s .  II devenait le quatriPrne abbide 
la communauté. il est entré à la Trappe d'Oka le 18 septembre 1984. Il a 
terinine son cours classique au  CoUkge de Sainte-Anne-de-la-Pocarière, itudié 

1 la théologie 3 l'université Laval et a kt6 ordonné prêtre pour son diockse de 

,q,baye ,-içrercienne fOka. Sainte-Anne-de-la-Pocatik le 8 juin 1968. Son rninistere paroissial a étk 
JX chmur de l'bgiise abbatide. entrecoupe de périodes d'&tudes, en Sciences sociales à I'Universitd Laval, en 

philosopliie à l'université d'Ottawa et par deux ans de niission au Nicaragua. 
Depuis son électioii, il a travail6 avec intelligence et gout à la rénovation 

de l'église abbatiale, du monastère et de I'bbteiierie. 



Le,, Pères klonfo&Ws (/a Contpagnir ( 1 ~  &Inrie) 

C'est en 1883 que les fils de saint Louis-Marie Grignion de Montfort arrivent 
au Canada, ii la pressante invitation de Monsieur Victor Rousselot, sulpicien 
de Monrréal. Ils répondent à un urgent S.O.S. qui les supplie de preiidre la 
direaion d'un orphelii-iat agricol~ dans un cou] inculte des cantons du Nord 
de la province de Québec. Antoine LabeUc est m&lé 21 cette fondation, de même 
que MF Duhamel, évêque d'Ottawa. 

Aussi peu conforme que possible au but de la Congrégation, cette decision 
prdvoit un point de chute pendant les années difficiles qui s'annoncent en 
l'rance et prépare en même temps un pied-à-terre, un tremplin pour l'exercice 
de l'apostolat spécifique de l'institut en Amérique du Nord. Les tracasseries, la 
perskcution même du gouvernement français contre les religieux obligent 
alors, en effet, plusieurs instituts à chercher un lieu sûr pour eus-mêmes et 
pour la formation des aspirants à la vie religieuse. 

L'orplielinat agricole de Notre-Dame-de-Montfort, alors dans le diocèse 
d'Ottawa, est linéralcrnent krigi. siir le roc. C'est 15 depuis 1883, et A I-luber- 
deau depuis 1887, que les nion tfortains, peres et frères, secondés par les Filles 
de la Sagesse, arrivees au pays en 1884, accuederont, jusqu'en 1924 à Huber- 
deau et jusqu'eii 1935, à Montfort, les milliers d'orpheljns 3 eu confies par la 
Société de colonisation de Montréal e( par le gouvernement de la province de 
Québec. 

Ils collaborent ainsi à la pastorale de l'Église canadienne prêchant partout, 
h l'exemple de leur fondateur, une parfaite dkvotion à la très sainte Vierge 
Marie pour conduire plus facilement les âmes à ]ésus. A Jésus par Marie. En 
1924, les Frères de la Miséricorde prennent la relève à Huberdeau et, en 1943, 
Ics Pères de Sainte-Croix succkdent aux ivIontfortins à Notre-Dame-de- 
Mon fort. 

Au moment de l'irection canonique d u  diocèse de Saint-JérGme, les 
Montfortains ne sont donc plus sur le territoire du nouveau diocèse. Certes, ils 
auront encore la joie et l'honneur d'y exercer leur nihistère, particuiikrement 
au cours de la grande niission de 1959, mais ils n'ont aucun pied-à-terre dans 
la géographie diocésaine. 

Les Montfortains exercèrent leur ministère dans les paroisses environ- 
liantes: à Notre-Dame de Montfort, à Saint-Michel-de-FVentworth, a Huber- 
deau, à Saint-Adolphe-d'Howard et au ~ac-des-seize-Ples. 

Derniers vestiges du passage des Mont fortauis et des Filles de la Sagesse et 
de l'oeuvre des orphelins dans ce coin de pays : les deux cimetières de Montfort 

L'orphelinat d'l-liil>crtieau des 
montfortains et ses environs. 

L'ot-phelhat agricole de 

Monifori. Cxt orphelinat de 
Evlonlori pouvait accuciüir, 
oiitre l e  personnel coinposé 
de 3 percs, 7 freres et 

22 religicuses. quelque 
300 orplielins par annke. 

Les Moiiifcirtainç. La maison 
de fern-ic qui accueilIrna les 
premiers orphelins. 
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et dJHuberdcau et ce gigantesque Calvaire d'Huberdeau qui n'a jamais été 
terminé. 

Source 
HECTOR BIBEAU et D.M. HUOT, s.m.m. 

JA conmunautk des Frères de l'lnsiruction cluétienne est arrivée au Québec en 
1886, s'érablissaiit d2s l'année suivante 21 Sainte-Scholastiqiie, aujourd'hui 
Mirabel. Trois frPres dirigent jusqu'en 1944 l'école primaire du village composée 
d'une centaine d'élèves. À cetie date, ils acceptent de nouveau des 4 coucheursn, 

k~ M~oforlloriains. corphelinai ils l'avaient fait à quelques reprises à la demande des parents. Ces 
d'Hubcrdeau e i  ses eiivirons. La «coucheurs ,> constituent l'embryon de ce que devier,.dra le pensionnat Sainte- 

voie ferret passait & Peu de Anne qui regroupera jusqu'à 84 jeuries dolit quelques enfants de la Crkche 
de la maison. d'Youville, les Seurs Grises suppliant de recevoir leurs « grands >, de 6' année. 

Autrement eues auraient été forcPes de diriger ces decniers vers le Mont-Saint- 
Antoine (ex-École de réforinc de Montréal). Le nombre des tducateurs ira alors 
jusqu'a huit fières. Ils quitteront eii 1972 ce milieu synipathique : c'est la période 
des expropriations en vue de l'aéroport de Mirabel. 

Les frères sont heureux de compter parmi leurs anciens des personnalités 
religieuses et civdes qui leur font honneur. Mentionnons quelques noms 
parmi les plus coniius: Mg' Eugène Linloges, évêque de Mont-Laurier; 
M. Maximilien Lacombe, p.s.s., provincial des prêtres de Saint-Sulpice; plus 
de 40 prétres et autant de religieux de diverses communautés. Également, le 
juge Liguori Cacombe et divers hommes qui ont occupé dans la sociPté des 
postes de premiere importance, dont M. Jean-Paul L'Ailier, ancien ministre et 
actuellement maire de Québec. Parmi les FIC les plus illustres, issus de cet:îc 
municipalité, il faut mentionner les trois freres Poitras. Joseph, fondateur de la 
mission d'uganda, e n  Afrique de l'Est ; Xavier, fondateur de la mission d u  
Japon, et Renk Li qui IE Mont-La-Mennais d'Oka doit beaucoup à cause de son 
travail inlassable et diversifie. Jules, c.s.c., f u t  provincial de sa communauté et 
curé 3 Saint-Laurent. 

Signalons aussi les quatre frères Langlois, Raoul, Josephat, Philippe et 
Patrice dont le premier et le dernier furent missionnaires en Ha'iti. Mention- 
nons en plus les deux frères Lacroix, Josepli et Arthur; également Maurice- 
André Dupras, Rodias Gratton, Gérald Lalande et Germain Bigras. Aussi le 
hère Gabriel Lauzon qui fut maitre des nouices, puis vice-provincial au 
Rwanda et François Cardinal, martyr dans ce méme pays, sa seule faute ayant 
été d'avoir pris la part des pauvres et des paysans de sa patrie d'adoption. 



En 1903, les Frères œuvrent avec les Peres Trappistes à l'École d'agriculiure ' - 

d'Oka. IIs y enseignent jusqii'à l'incendie de la Trappe en 191 1. 
Au cours des ans, les frères cherchent un terrain pour y recevoir les jeunes 

de la Prairie pendant les vacances d'Clé. De judicieux conseils les orientent vers 
les Messieurs de Saint-Sulpice qui possèdent des terres dans la région d'Oka. 
Les FIC achétenr en 1940 un terrain situé entre le lac des Deiix-Montagnes et 
la route 344. En 1945, ils y établissent une colonie de vacances et, en 1948, y 
élèveront une vaste maison provinciale. 

Le Mont-La-Mennais ouvre ses portes en juin 1949. Il comprend d'abord 
l'administration provincide et le juvknat. En 1950, malgré l'exiguité des lieux, 
on accueille les novices venus de La Prairie. Puis avec les agrandissements de 
1958, on ajoutera le postulat et le noviciat. Enfin, I'adininistration et I'inhr- 
merie pourront s'installer dans l'agrandissement de 1963. 

Les FIC ceniplacent en 1941 les Frères des Écoles chrétiennes qui ont L e s  Frkres dc I'lnstruction 

eu charge de l'école primaire du village de 1849 à 1936. ravènement du rninis- Bcolc 

tete de l'Éducation et le mouvement des Frères enseignants veIs les écoles 
secondaires ont amené à leur tour les Fréres 3 quitter cme école en 1963. 

À la fondat.ion du diocèse de Saint-Jérbme, les FlC n'en font pas partie car 
Oka demeure une chasse gardée du diocese de Montréal. La région intégre enfin 
le nouveaii diocèse en 1957. Les FIC son1 heureux de se retrouver sous la 
paternelle houlette de Mg Émilien Frenette, leur ancien é1Pve. En effet, le jeune 
Émilien a fréquente l'kcole primaire Saint-Stanislas de Montréal dirigée par le 
FIC et il a retrouvé ces derniers au Séminaire de Saint-Jean où ils ont enseigne 
de 191 1 21 1939. Le p&re du jeune Émilien avait exigé que son Ti1s fasse d'abord 
son cours commercial, ce qu'il fit a v a i t  de se diriger vers le coliège de Saint-Jean. 

Une longue collaboration cornnience alors avec le diocèse. Le frkre Gaston 
Roy travaillera au Bureau des religieux, qui deviendra par la siiite l'Office des 
religieux, de 1962 Ci 1970, faisant équipe avec l'abbé Pierre Bergevin et m u r  
Rita Cliartrand, c.n.d. C'est à cette kpoque qu'on organise au rnoins une fois 
par annke le QAHAL, la rencontre des religieux, d'abord au Séminaire de 
Sainte-Tliértse, puis à la maison des Jesuites. Le frére Gaston Bouclier, délCgu6 
à la pastorale des vocations, participera aussi A l'animation vocationneiie dans 
le diocese. 

On ne peut passer sous silence le Camp Notre-Danie, situé au nord de la 
propribé d'Oka sur une pointe de terre s'avançant dans le lac des DEUX- 
Montagnes, fondé en 1945 et animé par le F. Léopold Sarazin de 1970 a 1990. 
Des jeunes d'un peu partout au Québec viennent y vivre des camps de vie 
chrétienne avec des animateurs venus aussi d'un peu partout, du niilieu de la 



pastorale. Quelques semaines sont également réservees aux camps de tilles. Le 
camp fut fern~Ë en catastrophe le I I juillet 1990, lors de la crise des Ainérin- 

- diens à Oka. 
I Avec le tarissement des voc;irions, le Mont-La-Mennais deviendra en 1965 

un sous-centre de la Commission scolaire des Deux-Montagnes. En 1978, la 
Commission scolaire n'ayant pas renouvelé son coiitrat, le Pensionnat Mont- 

! La-Mennais ouvrira ses portes en 1979 avec un effeciifvenant de Montréal et 
des municipalites environnantes. La crise amerindierine de 1990 metrra fin ?I 
cette maison d'kducation oh régnait un magnifique esprit. 

Quelques frères y résident encore et voient a 1'administrat.ioii de la maison. 
La grande partie est occupée par une école dite alternative de la Cornmissinn 
scolaire de la Seigneurie des Mille-îles. Le Conseil de bande de Kaneçatake 
loue également des locaux à des fins culturelles et sporti\les. 

Soisrcc 
FRÈW GASTON BOUCHER, f.i.c. 

Le frhc Gaston Boucher, 
delégué h la pastorale des Ler f,+rfS de Snilit-(;nbrie/ 

vocations du diocese. 

Sain/e-Thérkse-(lc-B/~iovi//e 

Arrivés au Canada en 1888, six Frères de Saint-Gabriel y implantent leur 
aeuvre éducatrice. 

En 1881, après l'incendie du séminaire de Sainte-Thérèse, M. Dutrisac, 
commissaire d'école à Sainte-Thérèse, et le curé Charlebois songérent A 
confier l'éducation des enfants a des frères enseignants et en parlerent 2 
Mg' Fabre. II fallut attendre 10 ans avant que le  frère Louis-Bertrand, le 
supérieur provincial, envoie les deux premiers enseignants : les frkres Dioscore 
ez Tarcisius. Ils logèrent d'abord au CoUkge. 

Des la première rentrée, le 14 septembre, il yavaii: 138 enfants et à la 6.n de 
l'armée ils étaient prts de 200. La « petite école » ttait située au bout de la rue 
Saint-Lambert. Parmi les plus méritants de cette première année, on trouve les 
noms de Isidore Verschelden, Louis Verschelden, Georges Roux, Henri 
Lecompte, Joseph Labelle, Eudore Charbonneau, Josapl-iat Chartrand et 
Philippe Lonergan. 

Bientât, les frères s'installèrent dans une inaison proclie de 1'Pcole et 
ensuite dans d'autres demeures plus convenables, clont une maison appelie 
<( la maison jaune >) et le (<chalet rouge W .  En septembre 1902, les fieres Victrice 
et Dunstan vinrent créer un cours commercial au collkge, experience qui dura 
jusqu'eii 1922. En 1897, le premier terésieii entre chez les frkres de Saint- 
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Gabriel : il s'agit de Joseph Piché qui mourut saintement à l'âge de 19 ans. En 
1920, on corninence h penser A construire une nouvelle ecole. La construction 
de I'Acadkmie débutera en 1923. Le iiouvel édifice, construit par le pPre de 
Mgr Frenette, est pr@t le 16 janvier 1925.11 y a dors 240 élèves, huit enseignants 
et un directeur. L'école de la rue Saint-Lambert est vendue. 

Et comme la separation du SPminaire et de la paroisse est consacrle et un 
nouveau presbytère construit, Ics enfants de I'Acadéinie remplacent les étu- 
diants du  Séminaire au jubé de l'église. Durant cette periode on voit passer les 
frères direc~eiirs suivants : Christophe-Marie ( 1  916- 1920) ; Achille ( 1920- 
1926) ; Emmanuel (1926- 193 1) et Gkrasime ( 1931-1937) ; Cliristophe (1937- 
1943) qui préside à la  fondation d'une amicale en prévision d u  ciilquantenaire 
de 1941. A la fin de la Seconde Guerre rnoiidiale, se sucdden t  les directeurs 
suivants: Ladislas (1943-44) ; Ignace (1944- 1945). Roinéo (1945- 1948) ; 
josaphat (1  948- 1953) et- Jean-Léonard ( 1953- 1959). 

En 1953, on parle de la construction d'une iiouveUe école pour les garçons. 
En 1956, une troisihie école, sise rue Tasse, ouvrait ses portes et portait le 
noni de l'École Supérieure Saint-Gabriel. Elle fut bénite par Mn Frenette le 20 
avril 1958. 11 y alors j58 élèves, dans 2 1 classes, de la 3c à la 12Qnnée. 

Avec les frPres Gildas (1959- 19601, Félix-de-Tréves (1960- 1963) et Adolphe 
(Jean Marchaiid) (1963- 1967) on entre dans l'ère d u  ministère de I'pducation, 
de la rigionalisation. Avec l'ouverture de la Polyvalente Saiiite-Tliérèse en 
1974, I'école secondaire Saint-Gabriel reçoit les garçons du secondaire des 
niveaux 1 à 5. C'est le début de la mixité. u Saint-Gab n se spécialisera lente- 
ment dans le premier cycle du secondaire. 

Les Frkres de Saint-Cabrid. 
Saiiite-Tlikr&se. Une classe de 
1947. Le Fière Lucien-Gerard, 
deuxième raiigée h droiic. 



Les Frères de Saint-Gabriel. 
Sainte-TliérPsc. Célkbraiion du 

10W anniversaire de la prksence 
des frères 2 Sainte-ThçrCsr. 

Premikre rangée, de gauche à 

droite: frére Roland Cliarron, 
M. elie Fallu, maire de 

Sainte-Thérkse, frère Théodule 
Legault. Deuxiérne rangée: hère 

Maurice Bklanger, frerc Yves 
ladouceur, provincial, fière 

Andrc F o r g t ,  archiviste. 

Les £rPres de Saint-Gabriel continuent d'offrir leurs services soit à titre de 
professeurs ou d'animateurs de pastorale. Le here Charles-Auguste Bergeron 
continuera à donner des cours de chimie jusqu'à sa retraite, en 1983. Le frère 
Jacques Blais est professeur de catkchèse et il fait dri « team teachjngi, avec 
Albert Cuillerrier et Madeleine Malette, M e  de la Sagesse. On doit également 
signaler le travail du frkre Rayrnond Cloutier, professcur de rnathkrnaiiques, et 
d'hikdée Duprd qui a participé à de nombreuses activités de pastorale sur le 
territoire. 

Les frères de Saint-Gabriel liabitent toujours leur maison de la rue Breton 
à Sainte-Thérèse. En 1991, une rencontre (i gabriéliste ii a marqué le centenaire 
de la présence des frères de Saint-Gabriel à Sainte-ThérPse. 

Edinond Coursol, ancien directeur des éleves au Séminaire (1892-1901), 
ancien prefet des études (1901-1902) et ancien vice-supérieur (1906- 1907), 
originaire de Sainte-Anne, avait connu !e frhe Tarcisius au Séminaire alors 
que celui-ci s'occupait du cours priparaioire. C'est lui q u i  favorisa la venue 
des freres à Sainte-Anne-des-Plaines. 

On nomma en 1919 le frère Norbert comme directeur-fondateur. 11 avait 
26 ans. Jusqu'en 1939, les Fréres demcurkrent dans une construction de bois 
voisine de l'école. A part.ir de cette date, il logèrent dans une  ailonge à l'école 
primitive. En 1958, on construisit un bâtiment moderne, l'École secondaire 
Sajnt-François. L'ancienne Ccole ht démolie en 1959 pour faire place à la 
Caisse populaire. 

Jusqu'en 1929, les frères Norbert, François-de-Gonzague et Philippe se 
succkderent ti la tête de t'école. En 1929, quelques citoyens de Sainte-Anne 
manifestent « une opposition systématique et malveillante O (lettre du F. Elzéar, 
provincial, au président la Comn~ission scolaire, le 1 ?. mars 1929). Voyant que 
les frères sont prCts à partir, une campagne s'organise pour les convaincre de 
rester. Le curé I.A. Cadot prend la tête des pktitionnaires'. 

Les freres Jean (1932- 13361, Roch ( 1  936- 1941.) ; Paulin (1941 -1945) ; 
Romain (1945- 1948) ; Gaspard (1948-1951) ; Émile-l'lenri (1951-1954); Jean- 
de-Padoue ( 1954- 1956) prirent ensuite la releve. Le h-ére Louis-Gabriel (Oscar 
Bigras) fut le dernier directeur religieux de Saint-Gabriel à Sainte-Anne. 

En 1938, avec le frkre Roch, on céikbra le 5OC aniiiversaire de l'arrivée des 
frères de Saint-Gabriel au Canada. Participèrent 4 cette fête Mg' Conrad 
Chaumont, le cure Arthur Cadot, Lionel Bertrand, dkputé fédéral, et des 



représentants de la province des frères de Saint-Gabriel, doi-it le frere Ernma- 
nuel, provincial. En 1934, c'etnit le juliilÉ d'argent de l'arrivée des frercs à 
Sainte-Anne-des-Plaines. Mg Chaumont présida à nouveau les fêtes: l'abbé 
Én-iile Lauzon officia comme diacre. 

Comrne dans toutes les écoles ou ils enseignent, les frères de Saint-Gabriel 
mmpletent la formation scolaire par des mouvements dont les plus connus 
soiit la Croisade eucharistique et la JEC. Les sports sont aussi très importants: 
chaque école a son équipe de gynlnastes qui donne régulitrernent des 
d6monstrarions. Les clubs de hockey des frères etaient toujours redoutables. Et 
les festivals d'hiver constituaient une acriviré couriie par les paroissiens. 
I'lusieurs de ces frères étaient eux-mhes d'excellents sportifs. Les clubs de 
jeunes iiaturalistes (CJN) Furent kgdement dkveloppes par ces Pdiicateurs. La 
formation artistique était assurée par des religieux qui montaient des pièces de 
théâtre ct d'autres qui créaient des corps musicaux qui allaietit souvent 
s'illustrer dans la région ou meme sur le plan provincial. Beaucoiip de jeunes 
furent initiés au cinénia par les frères qui  préseiitaient des films A leur 
clientele. 

Les religieux de Saint-Gabriel ont Cgalemeiit soutenu les cures dans leurs 
activités pastorales, avec les enfants de choeur, la participation dans les chmurs 
de chan!. De nombrei~u religieiix sont issus du territoire du diocèse de Saint- 
Jérbnie et de nombreux prétres ont reçu de ces frire5 une éducation de grande 
qualité. Les anciens des hères de Saint-Gabriel ont toiijours répondu massive- 
ment aux convocations de ceu.-ci, à l'occasion des anniversaires marquant des 
dates ùnporrantes. 

En 1962, alors que la régionalisation se répandait partour, les îreres quitté- 
rent l'école de Sainte-Anne-des-Plaines. Depuis quelques années, les elkves de 
10' et 11' année fréquentaient I'icale Saint-Gabriel, à Sainte-Thérèse. 

Source 
F R È R E  AFDIIB FOKGET, F,s.g. 

Les Frerrs de Saint-Gabriel. 
Le 200' anniversaire de la 
paroisse Sainte-Anne-des- 
Plaines. Assis : Rosario Chevalier, 
Oscar Bigm, Florent Piquette. 
Debout: Jacques Dlais, Rcné 
Simard, Marcel Aiary, Eniilien 
Couture, Jean Martel, André 
Forge[, Gabriel Basticii. 

Le 23 août l987. 

Saint-JérBme garde avec fierté la mémoire de Mg Antoine LabeUe, curé initia- 
reur de tous les progrès matériels et intellectuels des pittoresques régions d u  
Nord. Les Clercs de Sainte-Croix ont dirigé avec siiccès l'institution fondée par 



le curé Labelle de 1873 à 1891. Peu aprPs la mort du curé Labelle (4 janvier 
1891), le coUége Fut rasé par un incendie. 'lcs Frères continuhrent cependant h 
laire la classe, jusqu'en juin, en divers locaux de forturie. ALLX vacances de 1891, 
ils quittèrent Saint-lérôtne pour n'y plus revenir. Des maîtres lai'ques prirent 
alors charge de l'instruction des garçons jusqu'en 1.896. 

Des dasses temporaires avaient été organisees ou installees dans la saile 
rnunicipde sise au-dessus du marché public. Un pretre de la cure, le vicaire 
Albert-D. Laporte, s'occupait des catéchismes et exerçait une sorte de sur- 
veillance générale sur tout l'enseignement. 

Les PEC à Saint-Jknjmc a purtk de 1896 

En 1892, M. L.L Lafortune, curé de Saint- Jérbnie, fiî les premieres demandes 
auprks des Frères de Écoles clirktiennes polir qu'ils en prennent la direction du 

- 5 coilèpe. Mais les supérieurs ne purent accéder A ses dksirs qu'en 1896. Le 16 
'i aoiit, huit frères, sous la direction du fiPre Maxinien, nrirent  oss session de 

l'dcole nommke désormais Pensionnat du Sacré-Cmur. 
011 ouvre alors 6 classes 1~irr1 peupies d'~1h.i. En 1897 on annexe un 

1 internai. La prosphité fut telle, sous le direaorat de onze annies du frère 
Modestus, qu'en 1912 deux ailes furent ajoutees au bhtirnent central, ce qui 

Vue d'cnsenible permit de loger facilement les 350 élèves, dont 75 pensionnaires. En 1920,450 
de L'clilplsir~i~ent du élèves s'inscrivireiit dont 88 internes et en 1926, 500 élèves dont 200 pen- 

CoUCge des Frères des fcolfs sionnaires. Ce furent les belles années. 
chr6tiï1irit.s de Saint-]&rame. Certains directeurs ont laissé 3 Saint-Jérôme un exceHent souvenir. k Frtre 

Maximilien (1896-1900) établit les programmes d'ktudes et se montra à la  
hauteur de ses responsabilités de fondateur. Le frère Palasis, déjà sous- 
directeur de la maison, lui succeda et donna aux études une vigoureuse jmpul- 
sion. Tout ce qui avait un caractere artistique. surtout la musique, jouissait 
aussi de ses faveurs. Le frerc Régis (1914-1920) s'occupa parriculi~xement 
d'améliorer la ferme. Le frère Saint-Cyrille (191.1- 1920) accrut encore la répu- 
tation d'hospitalité du coll&gc cnvers les frères fatipies et les sujets en forma- 
tion qui venaient chaque été y refaire leurs forces. 

En 1903, le frére Marie-Viclorin est nommé profes:;eur à Saint-Jkrôme. Pour 
pér i r  une santé fragile, il Iiii faut se baigner d'air pur et de soleil. Il part fi a 
la conquête du monde innombrable et muet de la flore laurentiennen. 



En 1914, avec l'ampleur de ses nouvelles construaions et le développe- 
ment particulier que prirent les études, on crut bon d'ajourer iin qualificatif 
au mllkge. On le nomma Collegc ioinmercid du Sacré-Crnur. Par la suite, 
dans la pratique, et avec une tendiiiice 9 l'abréviation, on l'appela simplement 
le CollPge commercial. 

Durant les années de dépression et de cliomage (1930-1939), les peiision- 
naires diminukrent rellernent que l'on ne conserva que les élèves externes. 
Leur nombre, d'abord resrreint, se mjt a croître considéralilement à partir de 
la prernikre annCe de la guerrc., alors que Sainl-JkrGme se développait de façon . . 

si inrense par suite des industries de &lierre et du camp militaire. Le collige, 
devenu siniple externat, étend son programme à iiiie classe de 10' et 1 1' année. 

Apres la fermeture du  pensionnat, réfectoire, salle de jeux et d'étude, et 
dortoir furent aménagés pour des juvenistes de Laval-des-Rapides, aspirants a 
devenir u.n jour Fréres de Écoles chrétiennes. 1,louvrrture se fit le 25 août 1939. 
Ces juvtnistes fondèrent gradueutment les quatre premieres années du cours 
cI.issique. À eux s'ajoutPreni des élèves de la region de Saint-TérBrne. L'un d'eux, 
le F. Michel Desroches, entra dans la congrégation cles Frères de Écoles chré- '--- ..- 

tiennes. Durant les cinquante pî-rinit.res années ( 1596- 1946) plusieurs voca- 
tions sacerdotales, missionnaires et religieuses virent le jour. On compte alors 1 1 
prètres séculiers, 14 pères de differentes congrégations ei 18 hères enseignants. 

MiM. les cures Lafortuile, Lamarche, de la Durantayc, Brosseau et Dubois, 
MM. les chapelains Desjardins, Brien, Duplessis et Lafortune ont appuyé le 
travail des religieux auprès de la jeunesse. 

En fkvrier 1962, Ic collège fut ent.i$rement détruit par le ~ L I .  Heureu- 
sement, en septembre 1961, la Commission scolaire de Saint-JerCine avait 
inauguré l'école secondaire Mgr-Frenette qui était sous la direaion des FEC: 

FrPreS des Ecoles 
cette école put donc accueillir un bon nombre d'élèves. A partir de 1968, les clirétienries. cincrndie du 
FÉC étendirent leur action à l'école dcs Sœurs de Sainte-Anne, 1 l'école colfëge de Saiiit-~érôme. FCvrier 
Marchand et A la polyvalente de Saint-Jérôme. 1962. Photo Marcel Laporie. 

Au cours des premières années dc leur arrivée a Saint-Jérôme, les FEC parti- 
cipPrent aux nombreuses activitks pastorales de la paroisse, mais avec la fon- 
dation de nouvelles paroisses et de nouveHes écoles klknientaires, les activités 
pastorales se concenirkrent à l'intérieur du collège. II faut cependant souligner 
que le frère Célestin s'occupa des s emn t s  de messe de la cathedrale même 
après l'incendie du collkge. 



h s  Frkres des Écoles 
chrltiennes. Maison- 

de-la-Salle, aux Ples. 1966. 

Les Frkres des Bcoies 
chrétiennes. Groupe de 

umpeurs aux Î les. 

Voici quelques activités et ceuvres auxquella pdcipèrent les FEC: La 
Enfants du sanctuaire (FE Norbert et Hyacinthe); Croisade eucliaristique (FE 
Alben, Étienne et Sylvio) ; Semiits de Messe (FF. Vital, Aiexandre, Justin et 
Célestin); Groupe de JPcistes (F. Aiexandre); le Cercle littéraire LabeUe de 
L'ACJC; les Cadets de l'air (F. Roger Couroux) ; l'Amicale des anciens él2ves; les 
groupes musicaux qui debutèrent des 1898: fanfare, orchestre, Fantaisistes 
laurentiens (FE Anaclet, Cyprien, RaduIhs,Ai&s, Joseph, Rhéo Bureau et MM. 
Paul Deschanibadt, Armand Renaud, Casault et le maestro Giuseppe Agostii). 

Les FEC établirent leur résidence B I'f'le des Fréres sise près de la rivière du 
Nord, où des locaux hrcnt aménagb pour accueillir des groupes de pastorale. 
On aménagea aussi l'Auberge des Îles dans le mème but. Durant les vacances 
d'été, les FEC recevaient des jeunes h cette de pour des sessions vocationnelles 
ail pastorales. On ouvrit également une maison d'accueil pour des jeunes sans 
famille, sitube rue Deschambault eL qui  fut active de 1976 à 1981. 

A partir de 1987, les FEC quittèrent la ville de Saint-Jbrôme, le personnel 
religieux devenant trop peu nombreux. 

Source 
COMMUN~QUE DES FEC 

IRs P k ~ s  dc In Socide des Prêtres dit T&-Saint-$ocment 

C'est en 1890 que la SociPtk des Prêtres d u  Trb-Saint-Sacrement, foiidée A 
Paris en 1856 par saint Pierre-Julien Eyrnard, se prksenta 3 Montréal pour 
s'dtablir en terre canadienne. 

Parmi les arrivants, se distinguaient quelques jetines recrues canadiennes 
orientées vers la Congrégation par le vénkré Monsieur Lecoq, sulpicien. Aux 
premiers jours, une manne de vocations advint aux Ptres par les colltges de la 
Province. Mais dès 1901, on se résolut A ouvrir un jlivknat où dwaient être 
formés la plupart des Péres du Saint-Sacrement au Canada. 

Une occasion unique s'offrait: la vente a u x  enchéres du Chateau Masson 3 
Terrebonne. La grande maison seigneuriale convenait A merveille et elle échut 
a u x  Pères du Saint-Sacrement pour la somme de 1 1 750 $. Après qua tom ans 
d'abandon, le manoir sc reprenait vivre; en septembre 1902, une petite 
communauté accueillait ses quinze premiers éI&ves. Ainsi la Congrégation du 



Très-Saint-Sacrement s'implantait dans unc région qui se signalait par sa 1P 

2i.votion A la sainte Eucharistie. En effet, c'est de Saint-Iérbme qu'avait été 
lancé le premier appel dès 1881. Le curé Labelle, soutenu par le zèle du jeune , 

Eugkne Prkvost, &laborait les projets et pressait le coi-iseil général de l'institut 
b'uuvrir une maison à Montréal ou A Saint-Jérdme; en 1885 et 1886, il ne , 
craignait pas d'affronter MF Fabre qui pendant sept ms s'opposera B la venue . ' 

dans son diocèse de toute congrégation religieuse de prêtres. 11 jugeait qu'après 
les nombreu~es venues de coinmunautés, encouragies par Mg Bourget, le 
Jiocèse ne pouvait se permettre d'accueillir d'autres communautés qui vien- 
draient drainer les vocations et les ressources financières diocésaines. Congrcgation du Très-Saint- 

C'est encore dans la région de Saint-Jérbme que I'muvre d'adoration des Sacrement. h Manoir Masson 

Peres du Saint-Sacrement de Paris, pour les fidèles, trouve ses premiers adhé- tel qu'J apparaissait en 1854. 
renrs par l'intermédiaire du père Cyrjlle Beaudry, supérieur du Collège de 
Joliette; au printemps de 1882,l'Agrkgation du Trb-Saint-Sacrement est ins- 
taurée solennellement au pensionnat des Sœurs de Sainte-Anne de Saint- 
JérBme, dans les paroisses de Sainte-Marguerite et de Saint-Sauveur. 

Lorsqu'en 1913, hIv Paul Bruchési enrendra réaliser le vmu du Congres 
eucharistique international de Montréal de 1910, il se tournera vers Sainte- 
Thérése-de-Blaindle pour tenir le premier congrPs eucharistique regionai du 
diocese de Montreal. Le pkre Victor Laulr, des Pères du Saint-Sacrement, en 
sera le secrétaire. le Juveiiat du Saint-Sacrement est, comme l'indique son 
nom, une institution privke d'enseignement classique destinée aux jeunes gens 
qui offrent quelque espérance de vocation sacerdotale. Eue n'acciieilie que des 
pensionnaires. 

Le pere Louis Esté~~enoii, supérieur fondateur de Montrera, d m n u  en 
1900 provincial pour l'Amérique, trace les lignes de la formation humaine et 
chrétienne qui inspireront les maitres, avec un accent sur l'esprit de famille qui 
doit caractériser la vie de la maison. Le père Henri Leblond, supérieur de 
Montreal, assume également la fonction de supérieur du Juvénat. C'est lui qui 
Slabore le premier programme d'études tiré de la G Ratio studiorun~ » de Home 
en tenant compte des progrès des collèges et universités du Canada. 

Le premier directeur du Juvénat est le père Auguste Michaud qui imprime 
à l'institution uii style de vie qui imprégnera les générations futures: piete, 
études, formation, activitks cdtureUes et sportives y seront a l'honneur. 

D'année en année, la maison prend de l'expansion. La construction en 
19 12 d'une chapelle d'inspiration roniano-gothique apporte un complément 
in-dispensable. L'architecte qui a tracé les plans de la cliapelle, en 1912 est 
Charles Bernier, de Montrial (18641930). On doit à ce rnéme architecte la 
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chapelle de La Rkparation de Pointe-aux-Trembles et l'iglise du Trés Saint- 
Sacrement de Québec. C'est Pierre-Louis iMorin2 qui avait conçu les plans du 
Manoir Masson édifié entre 1848 et 1854. Ce Franciais né A Nonancourt en 
191 1 est dPcédé à Mascouche en 1886. LRs Ceuvres d'art appartenant h ce 
séminaire ont été cotifiées au Muçk religieux de Nicolet. 

Le manoir Masson peut 21 la limite accueillir quatre-vingts jeunes. Ce 
nombre passera i cent cinquante avec la construction de deux padons  en 
1952 et 1962, sans que soit altérée la fière allure du chateau. 

Le cinquantenaire du  Juvenat - non-irnk séminaire depuis 1949 - 
Congr+"oo du 

Très-Saint-Sacrement. marque une étape. Le diocèse de Saint-Jérôme venait d'être constitué. Les fêtes 

chapelle du débutent par l'ordination, en octobre 1952, de trois pères du Saint-Sacrement, 
Saint-Sacrement en 1912, anciens du JuvPnat. Une grande souscription est mise sur pied avec l'appui 

inconditionnel du premier évêque de Saint-JérOine. 
Avec sa grace souriante, Mgr Émilien Frenette procPde en la fete de 

l'Ascension, le 14 mai 1953, à la bknédiction du tout nouveau pavillon, un 
gage d'avenir. Toujours le bon évtque apporte à l'équipe du Sémi.naire appui 
et encouragemeilts. Sa pieté eucharistique trouvera à s'exprimer particu- 
litrement lors du congrès eucharistique qui sc tient h Sainte-Adele en juillet 
1953, uti congrès organisk par les pères Audet, Godard, Gaudet, Grotidiii et 
Dufresne, tous anciens du Juvknat. 

PSfilih A l'université de Montréal le 25 septembre 1940, le Séminajre reçoit 
la reconnaissance du Gouvernement du Québec coinme collége dassique le 26 
fëvrier 1958. Les exigences des nouveaux programmes de formation dassique 
engagent les Peres a doter l'école d'un nouveau bâtiment où sont logés biblio- 
thèque, laboratoires et auditorium; le pavillon sort de terre en 1962. Survient 
en 1967 mie transformation majeure. Le Séminaire s'associe A la Commjssion 
scolaire régionale dc Duvernay. Les vocations religieuses parmi les étudiants se 
rarlfient et, en 1970, lc réginie du peiisionnat est supprimé. 

Face à l'incertjt-ude sur l'avenir de l'institution, d'intenses réflexions ont 
lieu au sein de l'équipe de direction et celle des enseignants. Les Pères du 
Saint-Sacrement, qui ne sont pas une u>ngrégation enseignante, ne sont plus 
en mesure de fournir le personnel necessaire à la bonne marche de la maison. 
En 1972, une corporation, formée de professeurs, de parents, de quelques 
pères et de gens du  milieu, assume la gestion du  Séminaire. L'instieurion a pris 
alors pour nom CoUege Sai.nt-Sacrement. 

Soir rce 
  DOUA RD BUSSSI~RBS, S.S.S. 



L'euvre caritative et d'enseignement d'Huberdeau a vécu diverses vocations 
au cours de sa belle, longue et sinueuse Iiistoire. Ceite oeuvre est née du soiici 
d'offrir 3 de jeunes orplielins un iililieu de vie et de formation adaptée à leurs 
besoins. Tout a commencé en 1887, sur I'iiiitiative de Monsieur Victor Roiis- 
selot, sulpicien, successivement curé des paroisses Notre-Dame et Saint- 
Jacques de i\/lontrkal. Des laïcs sensibles au drame que vivaient ces enfants 
abandonnes, la gknkrosité de l'abbé Gédéon Huberdeau qui offrit une aide 
financitre de 10 000 $ et l'appui de Mgr Duhamel, évèque du diocèse dYO.ttawa, 
ont permis à ce r@ve de se rkaliser. 

7- Deux communautés religieuses veiiues de France, les Peres et FrEres Mont- 
fortains ainsi que les Filles de la Sagesse prendront charge de cette e u v r e  
naissante avec beaucoup d'amour et de zèle. En 1913, lors de la création du 
diocèse de Mont-Laurier, cette upuvre et la communauté chrétienne d'Huber- 
deau passeront sous la juridiction de CE nouveau diocèse. Au Cils des années, 
cette e u n e  ne cessera de grandir non seulerneiit par le nombre de jeunes 
accueillis, mais surtout par la qualité de la formation qui s'y donne. 

En 1923, les deux congrégations religieuses qui gtretit cette e u v r e  
decident de se retirer du milieu afin de s'adoniier h des activitks apostoliques hs de Noire-Dame de la 

plus reliées à leur cliarisme de fondation. Ainsi, cn août 1923, I'kdque de h1isi.i-icrii-dc. L'orphelinat avant 
l'incendie de 194 1 .  

Mon t-Laurier, Mg Eugkne Limoges, hvi te les Frères de Notre-Dame-de-la- 
Miséricorde à prendre la charge de cette œuvre déjà bien lancée. 

Cette congrégation d'origine belge était dejh implantte au Canada depuis 
1919 dans la province du Manitoba où eue tenait une école d'agriculture à 
Swan Lake. En 1932, le diocèse de Québec lui confia une œuvre pour orphe- 
lins à Lac-Sergent. Par la suite, cette congrégation vouée à l'éducation ouvrit 
des écoles à Saint-Denis-sur-Rchelieu, A Dunhani puis A Mont-Saint-Hilaire 
dans le diocèse de Saint-Hyacintlie. 

Prendre la relkve dans une institution qui a déjà un esprit et une longue 
histoire ne fut pas nécessajrement chose facile pour les pionniers. Ils ont pour- 
suivi Ic travail d'éducation avec courage et esprit de foi sur un fond de grande 
pauvreté matérielle. Tout carnine leiirs prédkcesseurs, ils ont su icrire de belles 
et, parfois, difificiles pages d'histoire OU l'ombre et la lumiére, tour à tour, 
assombrissent et illurnineiit la vie dans cette ii-istitution. La pau~reté des 
moyens pour répondre adéquatement aux besoins fondamentaux des jeunes 
est restke la compagne jusqiie dans les annees 1950. Avec un per diem de 25C 
par jour par enfant, il fallait imaginer des moyens de Financemetit pour 
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Les I:rères dc Notrc-Dame- 
de-la-Miséricorde. 

Initiation la menuiserie. 

Les Frcrcs de Notre-Dame- 
de-la-Miséricorde. 

Pèleriiiage a la grotte. 

améliorer les conditions de vie des jeunes. La fernie, le jardin et le moulin à 
scie étaient de ces moyens. De plus, les exigences du travail qui clouaient les 
Frères à leur poste 2.1 heures par jour et 365 jours par année en ont découragé 
plus d'uii. Cependant, la vie fraternelle, les fètes religieuses, les anniversaires, 
les visites de 1'Pvêque et des Chevaliers de Colomb de Saint-Jérôme donnaient 
à nos orphelins autant d'occasions de faire valoir leurs talents de chanteurs, de 
cornbdiens, d'artistes et de sportifs, éclairant ainsi de beaux et chauds rayons 
de soleil un ciel, hélas, trop souvent sombre. 

De 1940 à 1950, le taux d'occupa~ion varie de 350 à 450 jeunes. De 1940 
A 1960, on y retrouve une clientèle plus diversifiée: orphelins de pere ou de 
mère, jeunes ayant con~rnis des delits plus ou moins graves, des enfants 
iliigitimes, des déficients nientaux de toutes catégories. Ce dernier groupe 
occupait plus d u  tiers des effectifs. Beaucoup d'entre eux présentaient des 
déficiences très marquées, bien sûr, a u  plan aftectif, mais aussi au plan ititel- 
lectuel et, parfois, au plan physique. Cette diversité dans la client2le rendait 
tres difficile, sinon impossible, une action éducative adaptée et personnalisée. 

Dans la nuit du 1 1  juin 1941, un terrible inceridie détruisit de fond en 
comble l'institution. Heureusement, les 375 jeunes bien disciplinés et les 30 
religieux en sortent indemnes. Seul un religieux est victime de son 
dévouetnent et souffre de brûlures importantes au visage et a u  mains. La 
communautC chrétienne d3Huberdeau-Arundel a particulièrement aidi dans 
cette épreuve en nous apporrant un support moral et des vivres. Il fallait tout 
reconstruire en comptant sur la Providence pour réaliser cet audacieux projet.. 

En 1950, l'adoptioii de la loi sur la Protection de la Jeunesse apporta tout 
un renouveau dans la façon de concevoir l'approche éducative de ces jeunes 
blessés par la vie. Même le nom d'orphelinat fut  cliangé en celui d'École de 
Protection. Un vent nouveau soufflait dans l'institutioii et une vie nouvelle 
s'annonçait. Mais il y avait toujours ce méli-mélo de jeunes aux besoins 
Pducatifs tellement diffkrents. Il fallait faire un choix. Fidèle son charisme 
d'origine, la communauté clioisit de s'adresser plut61: aux délinquants. T l  fallait 
trouver une ressource adéquate pour les jeunes qui n'entraient pas dans cette 
catigorie. On a mis en place uti service d'orientatiori et un service social dont 
la ii~ission consistait à bien connattre les besoins de chacun des jeunes, A 
trouver des familles d'accueil ou des institutions pouvant répondre aux 
besoins spicifiques de chacun de ces jeunes et d'assurer u n  suivi. Cependant, 
plusieurs jeunes soufiant de déficiences intellectuelles irriportantes ne purent 
trouver facilement un milieu accueillant et bien adapte (i leurs besoins. 



--'2 " T b  
Tel était. le dossier chaud que nous avions cn main lors de la création du diocèse 
de Saint-Jérôriîc en 1951. Mg Émilien Frenette s'est tout de suite intéressé à 
cette œuvre située aux confins de son diocèse. II s'est lie d'amitik avec le 
directeur, le frère Émilien Bouchard, FrPre hgobert en religion. Après plusieurs 
visites dans le niheu, il constate par lui-1iiC1nc qu'il &tait humainement irnpos- # 
sihlc d'éduquer dans le même milieu et en utilisant les mêmes techniques, des M. 
déiinqiianrs, des orphelins et des dkficients mentaux. il appuya fortement notre f ,-. L 

,. ,- 
congrégation dans sa mission et dans le choix qu'elle avait fait en faveur de la 

Le frére Émilien Boiichard 
rééducation des jeunes ayant un comportement dhiant .  M' Freneitc fit 10 
diverses démarches auprès du ministre du Bien-être social et de la Jeunesse afin de I-cel,vre 
de faire bouger le dossier. Son action produisit des fruits et des portes d'nuberdeau. 

s'ouvrirent pour accuediir cette clientèle qui ne cadrait pas avec nos objectih. 
En 1959, l'institution était à la recherche d'une communauté religieuse 

ftminine qu i  accepterait de travailler dans cette EUMC de miséricorde oii la 
figure féminine est. teilement importanie pour assurer un équilibre affectif 
dans un milieu fortement masculin. Frenette mit beaucoup d'efforts dans 
ce projet. Ce fut cependant en vain. Aucune communauté approchée n'a pu 
répondre à cette demande. 

En 1955, Mp Frenefie intervi.nt avec beaucoup de dklicatesse pour suggérer 
que les fonctions de supérieur de la communauté et de directeur de l ' auv~e  
soient assumées par des personnes différentes ouvrant ainsi une voie d'avenir 
pour notre Congrégation qui, traditionnellement, considérait ces deux fonc- 
tions comme étant inseparables. 

Autant dans la @rance des divers dossiers cités plus haut que dans ses 
fréquentes visites dans l'institution, Mx' 1:renette s'est vraiment révélé iin 

pasteur plein d'amour pour les petits de ce monde. Sa belie simplicité et son 
iharisme en communication faisaient de lui uii homme agréable, qui savait 
écouter et se inettre au niveau des préoccupations des personnes. En 1961, il 
décerna la mkdaille d'Or de l'Ordre du Mérite diocésain au fi-ère Émilien Bou- 
chard en témoignage de reconnaissance et d'affefectiori pour ses 12 ans de 
dévouenient à la direction de 1' ficole de Protecrioii Notre-Dame-de-la-Merci. 

En 1970, avec l'instauration d'un conseil d'administration public, la congré- 
gation perdit le contrôle administratif d u  centre pour jeunes délinquants. Les 
incmbres de la comiiiinauté poursuivuent leur travail caritatif jusqu'en 1976. 

Depuis ce temps, 3. la demande même de la communaut6 chrétienne 
d'Huberdeau, la coniniunauté des Frtres de Notre-Daiiie-de-la-Misécricorde 



occupe la fonction d'administrateur financier de la paroisse et veiile A 
l'entretien de l'@lise et du cimetiére. De plus, les fuis de semaine et les jours 
de Rte, un  service de présence est rissuré au Cent.re pour personnes Agées 
aResidence Vdée de la Rougeo. Présence significative dans le diocPse qui 
prolonge la mPmoirc de l'oeuvre d'Huberdeau. 

Source 
FRÈRE OMER BEAULIEU 

Les Frem dti Sac&- Cwu r 

J i s  Frères du Sacré-Cceur étaient déjh présents sur le territoire du diocèse 
avant son institution canonique. ils avaient accepte la prise en charge d'une 
école primaire à Brownsburg en 1949. Tls y sont demeurés jilsqu'en 1961. Le 
premier directeur fut le frPre Charles-Auguste (Deçaulniers). 

Par la suite, une comrnunauti. s'etablit à Sainte-Adèle pour la prise en 
charge de l'école de 1954 à 1962. Puis ce Fut l'école Saint-Stanislas de Saint- 
Antoine-des-taureiitides de 1957 à 1976. Quelques noms valent ici d'ètre 
mentionnés : les frères Jean-Luc (Brissette), Arcade (Pelletier), Clarence 
(Salois), Roger Mai l lon  

En 1951 déjà, les Freres du Sacré-Cœur de Ivlontrtal cherchaient un 
endroit pour ia construction de leur maison provinciale. Ils jetèrent leur 
devolu sur uns propriété dans la municipalité de Rosenihe. En juillet 1955, 
les frères achètent la ferme de M. Hervé Hardy et une partie de celle de M. 
Ernest Lesage. C'est sur ces fermes que les frères construisirent leur maison 
provinciale, devenue, en 1976, l'externat Sacré-Coru.r. 

C'est effectivement II qu'ils s'établirent et qii'ils devinrent plus massive- 
ment presents dans le diocèse. En 1957, la maison fut inauguée et bknite par 
MF Émilien Freiiette. 

Plus tard, ils seront présents A Saint-Jérôme même (1986-1989) puis à 
Saintc-hile-des-Plairiçs (1989- 1992) pour une Unplication en paroisse. Dkjà 

-: en 1978, frhe Louis-Philippe Gingras prenait l a  res-poiisnbilir6 pastorale de la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste de Terrebonne, puis celle de Sainte-Madeleine A 
Saint-Jérbme, enfin celle de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. ia commu- 
nauté-relais Sainte-Madeleine devint Notre-Dame et une équipe de freres en 
prit la responsabilité pastorale : Raymond Barbe, prètre-cure ; frhe Jean-Luc 

LCS Freres du sacré- CRU^. Riissette et frère Rayinond Coulombe, directeurs d'Pcole retraités, comme 
Lexternat Sacré-Cam. adjoints. L'équipe changea de paroisse en 1989 et alla s'établir au presbytère de 

Sainte-Anne-des-Plaines. Frere Léopold Savard remplaça frère Jean-Luc 



Brissette et vinrent s'ajouter à un moment ou l'autre les frères Cyrille Viens, 
Gilles Laniel et Pierre Ferland, prêtre. 

Bien siir, selon le charisme propre de leur fondateiir, le pr@tre André Coindre 
de Lyon, les FrPres du Sacré-C~ur  ont traditionnellemetit œuvre auprès des 
jmnes, d'abord dans des ateliers qu'on appelait (( Providences D puis dans les 
&coles. Il s'agissait d'aider les jeunes désœuvrks, de leur donner ce qu'il faui 
pour faire leur chemin dans la vie et de les instruire dans les connaissances 
Iiumaines et dans la foi. A l'kducation scolaire, iis ajouteront une implication 
en pastorale diocésaine et paroissiale. Ils s'impliqueront aussi dans les mouve- 
ments diodsains tels que l'Action catholiqiie et le Cursillo. 

Circon.stnnce nlnjerrre de leur c~trïre rimu Ir l i i o ~ t ~ s s e  

C'est vraiment A partir de la  décision des autorités d'alors de f i e r  la Maison 
provinciale des Freres à Rusemkre que les Frères sont devenus partie prenante 
du diocése. I l s  avaient d'abord achete un terrain de 1400 sur 600 pieds, entre 
la route 344 (alors la route 29) et la rivikre des Mille-îles, sur lequel Ciait un  
modeste «chAteau )I de style écossais, trés suffisant pour la première équipe 
d'occupants, dont le supkrieur provincial, F. Rosaire (Perreaiilt). Le r< cliâteau )> 

fut vendu par la suite aux Smurs des Missions Africaines qui l'ont occupe un 
certain temps. La grande figure qu'il ne faut absolument pas omettre de nom- 
mer c'est le frère Gérdd (Donat tefrançois). II  f i i t  à la fois le maftre de  clian- 
r.ier, I'&conome provincial puis le supérieur provincial durant 9 ans. La ville de 
Rosemére a donné son nom A la rue qui maintenant passe devant la niaison 
des fréres en l'appelant rue Leh-ançois. 

L'est h Rosetiière que les choses ont le plus changé. D'abord construite pour 
abriter l'administration provinciale et les jeunes en formation dans un 
postulat et un scolasticat où sont pa.ssés un millier de jeunes, la maison connut 
successivement les affectations suivantes : école louée à la Commission scolaire 
des Mille-fles, puis Externat Sacré-Ceur » ( 1976). école secondaire privée 
~tiise sur pied par les fiPres. 

L'Externat est présentement en phase de ((relève i~istitutionnelle i , :  i l  pas- 
sera bientôt aux mains d'une nouvelle corporation. Des figiires de l'Externat 

Les F r k r e ~  du Sacre-Ceur. 
Le frére Roger MaiIlou, S.C. 



'F4 méritent d'être soulignées: le frere Roger Maillou?c, premier directeur et 
artisan de la premiere heure c i  premier directeur de l'institution. On a donne 
son nom à l'agrandissement de gauche en le nommant le Pavillon Roger- 
~Mailloux. Et le nom de Levis Fortier, longtemps directeur des études, à la 
grande salle pollvalente du Pavillon Roger-Mailou. ['v Frère Fernrind Pigeon fut responsable de la pastorale depuis la fondation 
jusqu'à la nialadie qui devait l'emporter, en 1990. 

Les Frères du Sacré-Cœur, au Canada, continuent leur mission en faisant 
toutes les adaptations qui s'imposent par les temps qui courent. Ils se serrent 
de plus en plus les coudes, unissent davantage lcurs forces, et n~algre la  
moyenne d'âge qui s'élève et le peu de vocations nouvelles, ils gardent espé- 
rance en l'avenir et comptent sur les surprises de l'l3prit. 

Ces Frkres du Sacre-Tfiur. 
Ce here Donat Lefrancois, 

supérieur-fondateur 

Source 
~ A Y M O N D  BARBE. S.C. 

de la Maison Sacré-Cœur 
de Roseinere. LYS Pires Obllrfs de &!firie-Inmtacu/&e 

Le diocese de Saint-Jérome était [onde depuis deux ans. En juillet 1953, l e  
premier évêque de ce nouveau diocise, MF Grnilien Prenette, s'adressait au 
provincial des Oblats, le pkre Albert Sanscliagrin, aujourd'hui évêque kmkrite, 
pour lui demander un père qui travaiuerait dans son diocese. Cet Oblat 
serait chargé de l'organisation diocésaine et de l'expansion de la Ligue 
ouvrière catholique (LOC) et de ses services. II aiderait, à l'occasion, le direc- 
teur diocésain de l'Action catholique et parfois les aumôniers diocésains des 
autres mouvements spécialisb. 11 pourrait aussi rendre quelques senices au 
ministère de la paroisse catliédrale et à I'organisation de certaines œuvres. 

Père Clémerit Rorr,ssco~~ - 19g-191; 

À la demande de Mg Frenette, le provincial lui répond qu'il fera son possible 
pour Libérer le père Rousseau qui est présentement cliapelain au couvent 
Rideau, couège classique pour filles, à Ottawa. De plus, le père veut faire un 
doctorat en relations industrielles, 

En août 1953, à la suite de la visite des peres Renk kBel et Clément Rous- 
seau à l'&&que, ce dernier serait heureux d'accepter le père Roiisseau qui a hit 



bonne impression. Le provincial deinande à l'évêque de limiter l'apostolat du 
père Rousseau 21 l'Action catholique ouvrière (JOC et COC) et ses services, 
particulièrement la préparation au mariage. U accepte de Inettre le père 
Rousseau à la disposition de l'évêque dc Saint-Jérdme pour l'aiinie qui  vient. - b 

C'est avec joie et reconnaissance que M@ Frenette accepte les services du 
ptre Rousseau. Il accepte aussi les conditions du provincial. Sa principale 
fonction: aumdnier diochain de la WC. II lui Faudra mettre sur pied le 
Service d'orientation des foyers (SOF). De plus, il lui confiera le Service de 
p~cparation au mariage (SPM). Un matin par semaine, il donnera des cours 
d7i.conomie politique e t  sociale dans l'École des h t s  et Métiers, Saint- 
!érbme. I l  organisera des cours d'éducation syndicale pour les ouvriers. II 
deviendra assistarit-aumbnier diocésain d'Action catholique. Enfin, l'évêque 
se propose d'utiliser largement le père, mais avec mesure et efficacitb. 

Le provincial, en septembre 1953, avertit le père Rousseau qu'il est retiré de Marle-,mmaculee, 
du chapelinat d u  couvent Rideau, à Ottawa. 11 lui demande de se rendre à L, ph,, clb ,,,,, R ,,,,,,,~ 
Saint-JérBme sous Ics ordres de l'évêque. 11 sera rattaché, comme Oblat, h la 1955. 

maison Notre-Dame-des-Ouvriers, A Montréal, où il passera une journke par 
semaine. il Iiii signale les principales fonctions enumérées par l'évêque dans 
une lettre rfcente. I I  est engagé pour un an. II devra s'appliquer à former des 
aumbniers et des chefs qu i  pourront continuer son travail, une fois son 
mandat termine. 

Huit inois plus tard, en mai 1954, Mg Frenette exprime a u  proviiicial des 
Oblats sa satisfaction vis-à-vis du pére Rousseau. Il lui signale qu'il reste 
encore beaucoup A faire, dtant donné que le pere n'a pas eii le temps de mettre 
sur pied le S e M c e  d'orientation des foyers-et qu'il'n'a pu donner iine sirie 
de cours d'idiication syndicale pour les ouvriers de Saint-JérBme. Aussi 
demande-t-il avec insistance au provincial de lui laisser le pPre Rousseau pour 
une autre année, sinon il accep.terait volontiers le pPre Paul-Émile PeUetier 
pour le remplacer. En réponse à la demande de l'évêque, le provincial accepte 
que le père Clément Kousseaii continue son tra~ail  dans le diocèse de Saint- 
Jér,dme, pour une autre année, jusqu'en juin 1955, aux même conditions q u e  
l'année pricédente. 

En août 1954, Me rkpoiid au  provincial que  le pkre Rousseau poursuivra 
son travail d'organisation de l'AC0 dans le diocése. II ira prscher sur l'Action 
Ciitholique dans toutes les paroisses de son diocèse. II Ia~icera le Service 
d'orientation des Foyers et d'autres services d'éducation populaire. II lui 
dclnandera de former des prêtres et des laïcs capables de maintenir bien 
vivantes les organisations qui  lui sont confiées ou qu'il mettra sur pied. 
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A la fin de la deuxieme année de services du père Rousseau dans le diocese 
de Saint-JérGme, l'kvéque le requiert pour une rroisihne annke comme aumô- 
nier diocésain de la LOC et du SPM et aussi afin dc préparer la fondation, à 
Saint-Jerôme, d'une maison de retraites fermees. Mg Frenette considère le 
père Rousseau comme &nt presque indispensable au diocèse, du moins pour 
une autre année. Dirigeants, militants et aumôniers de la L.O.C. le supplient 
de le garder. De fait, aprks une autre année avec le père Roiisseau, la LOC serait 
assurée de vivre. 

Le SPM pourrait continuer de former plus de la moitié de nos jeunes 
mariés. MW supplie le provincial de laisser le pere Rousseau pour une troi- 
sième année a u  service de l'Action catholique ouvrière dans son diocése. 

Dans sa lettre de juin 1955, l'&&que ajoute qu'il pense pouvoir réaliser 
bientdt l'un de ses premiers réves d'évêque: une maison de retraites fermées 
à Saint-Jérôme. Le pere Rousseau, qui a la sympathie des prêtres et des laïcs du 
diocPse, pourrait, en prenant le temps voulu, s'occuper de cette réalisation. JI 
faut résoudre le problème d'une maison de retraites fermkcs. Le pPre Rousseau 
pourrait prkparer le  terrain. S'il était impossible cle le laisser, Mu Frenctte 
accepterait un autre spécialiste en Adion catholique. 

Incidemment, le père Rousseau est nominé aurnbnier national de la LOC 
Monseigneur est dCçu de ne pouvoir garder le perc Rousseau pour une autre 
année. I I  demande u n  remplaçant qui pourrait s'occuper d'organiser une 
maison de retraites fermées. 

Pirr Jules Behnger (rg~y-19 $7) 

Monseigneur a approché le pkre Jean-Louis Dion, aumônier national de la 
TOC, qui ne semble pas très enthousiaste. ('Lettre de M@ Frenettc au père 
Alben Sanschagrin, provincial, le 25 juiliez 1955.) 11 demande dors, pour un 
an, le pere Jules Bélanger, vicaire A la paroisse Saint-Pierre-ApGtre, Montréal, 
pour continuer l'œuvre du père Rousseau, tout en préparant la fondation 
d'une maison de retraites fermées. 

En aoGt 1955, le provincial, le père Sylvio Ducharme, répond à IJév@que 
qu'il fera tout son possible pour obtenir les services du pkre jules Bélanger. En 
septembre de la même année, I'kvéque pose deux questions au provincial : la 
communauté accepte-t-eue de préter un pere p o u  un an ou deux, comme 
aumdnier de la LOC et du SPM? Est-ce que la communauté accepte de 
prtparer, par ce pPre. la fondation d'une maison de retraites fermees A Saint- 
Jirbme ? 

314 8 Urie Zgiisc ac mmntr 



Le 17 septembre 1955, l'administration provinciale accorde à l'evkque de 
Saint-Jérôme les services du pkre Jules Bélanger pour un an. Le pere Bélanger 
étudiera avec Mgr Frenette la question d'u.ne maison de retraites ferniées dans 
le diocbe de Saint-Jérbme. Voici les principales fonctions assignées par 
l'iv@que au pere lules Bélanger: il est nommé aumbnier diocésain de la LOC 
et de la LOCF. 11 aura le souci de fonder le Service d'orientation des foyers. De 
plus, il sera directeur diockain du S.P.M. XI sera aussi aviseur moral de l'École 
des Parents, fondée par le père Rousseau et propagandiste diocésain de 
l'Intronisation du Sacrk-Cceur, lancée par le pére Roltsseau. Il continuera el 
répandra le service de Préparation à la vie, commencé par le pere Rousseau. Il 
donnera iin sermon sur l'Action catholiqiie dans les paroisses d u  diocese et 
dans les maisons d'enseignement. Il acceptera les récollections qui lui seront 
confiées. Il sera directeur spirituel des Oblates missionnaires de Marie-lmma- 
culie, 3 la paroisse cathkdrale. Aidera au ministére de la paroisse catliédrale, le 
dimanche, quand c'est possible. Li étudiera un projet d'établisserneiit d'une 
maison de rerraites fermées avec I'kvéque. 

En janvier 1956, il est nommé aumûnier diocésain de la ]OC et de la JOCF Les Oblats de Marie 'mmacu'k, 

du diockse de Saint-Jérôme. Au mois de février, I'évéque Écrit au provincial des Le Père jules Bklanger. 

Oblats et lui dit que le père Bklanger fait des merveilles dans l'organisation de 
l'Action catholique ouvrikre. II demande que le pere continue, en 1956- 1357, à 
rendre les mPrnes services au diocèse. Le pkre donne entikre satisfaction. I I  
devra initier un prêtre du diocese à l'Action catholique ouvrike. II fait preuve 
de z2le surnaturel, d'heureuse initiative et d'aptitudes à fornier et à faire agir 
prêtres et laïcs. A la LiOC, il a eu l'idée d'intéresser les conjoints de nos 
dirigeants ou dirigeantes. Sa conduite et sa piéti s0n.t édifiantes. II est bien 
accepté des pxêtres de I'kvêché et  du diodse. Le provinciai accepte que le pkre 
Jules Bélanger coiitinue son t.ravail pour I'annee 1956- 1957. 

Au mois de janvjer 1957, une requéte est faite par les niouvements ouvriers 
afin de garder le pérc Jules Bélanger pour l'aiinée 1957-1958. Les dirigeants de 
la LOC, LûCF, JOC et JOCF font une demande siniilaire. 

En mai 1957, le provincial informe l'évique de Saint-Jérôme qu'il doit 
retirer le père Belanger du dioc&e, puisqu'il est nommé supérieur el recteur 
au CoUkge de Rouyn. hilalheureusement pour l'evêque de Çajlit-Jérome, les 
Oblats sont dans l'obligation d'interrompre leur travail comme aumôtiiers 
dans son diocise. 
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Plusieurs fois, depuis son arrivée au diocèse de Saint-Jérôme, Mg Ém.ilien 
Frenette a manifesté l'intention d'avoir une maison de retraites dans son 
diocése. 11 se demande si les Oblats sont disposés à accepter la direction de 
cette œuvre. Il se propose de faire acheter par les Oblats une maison et un 
domaine ?i Montfort, à vingt milles de Saint-Jérôme. Il s'agit de Lisbourg ou 
l'Orphelinat Notre-Dame-des-kIonts. A ce moment, 1a corporation est com- 
posée de trois prttres du diocPse. I I  n'y a aucune dette sur la propriété. hiais 
le dernier exercice financier a été déficitaire. Les archives montrelit que les 
pPres qui sont allés visiter les édifices sont assez peu enthousiastes sur leur état. 
Ils voudraient avoir du temps pour en faire une andyse plus poussée. C'est 
une maison qui a plus de 150 ans d'exist.ence. Elle est fermée pour le moment 
et sous gardiennage. 

Le provincial des Oblats soumet A l'ktude un projet de fondation d'une 
maison de retraites fermees dans la ville de Saint-Jérijme. Une souscription est 
en cours pour la fondation d'une teUe maison. Mp veut offrir cette fondation 
aux Oblats. Ce--ci y voient des objections: penurie de pPres; petit nombre 
de pridicateurs itinirants; proximité de SainteAgathe, ce dont Mgr est cons- 
cient, et des avantages: avoir des œuvres dans le diocèse; le prestige de la 
communauté auprès des dvéques ; un rayonnement de la congrégation et son 
recrutement. 

En novembre 1957, MF acquiert I'H6tel du Domaine d'Estérel, à Saintc- 
Marguerite-du-Lac-Masson pour en faire une maison de retraites. L'adminis- 
tration et l'organisation de cette maison sont confiées à un skcuiier et à un 
prètre du Sacre-Cœur. Il demande trois ou  quatre Oblates au père Louis- 
Marie Parent pour différents services dans la maison. 

MF Freilette veut commencer inirnédiatement les retraites. II serait. 
preférable que les Oblats prennent la direction immédiatement. Le proviiicial 
lui répond qu'il est impossible de disposer d'un prédicateur pour le moment 
étant donné la reprise des retraites A Sainte-Agathe-des-Monfi. Dès janvier 
1958, l'&@que avertit les autorités oblates qu'il aura besoin de deux prédica- 
teurs et directeurs spirituels, en septembre de cette année. 

L'kvêque du Leu organise, pour !'automne 1959, une Grande hilission dont 
la phase prédication dans les paroisses du diocése est fwée du 4 octobre au 29 
novembre. Les Oblats peuvent-ils participer à cette prédication? 11 suggPre de 
nomiiier le père Gaston Morissette directeur de ces prédicateurs et représeii- 
tant des Oblats aupres du comité d'organisation. IR pere Clernent Rousseau 



apportera son aide au pere Morissette et se joindra à un dominicain et deux 
prêtres diocisains. 

Le pkre iMorissette qui  lient de précher trois retraites aux prêtres du 
diockse s'iristalle A Saint-Jérôme pour le iiiois de septembre 1959 afin d'aider 
à la Grande Mission. De plus, deux ptres iront prêcher des retraites ail Manoir 
d'Esterel, dés septembre 1959. Ce qui amène la création d'une communauté, 
avec les pères Ctkmeni Rousseau et Henri Thomas. L'évêque exprime ses 
remerciements au provincial et lui annonce qu'il projette la foiidation d'une 
deuxième maison de retraites où resideront les deux peres qui en auront 
pratiquement la direction. Mais le provincial avertit I'évéque que Clkment 
Rousseau ne pourra constamment rester au Manoir. Le pére Grnilien Carrier 
exercera son ministère au Manoir jusqii'en 1961. 

En novembre 1960, Ma est à la recherche d'un directeur pour la maison 
Domrémy, maison de rehabilitation pour les alcooliclues. Il s'adresse alors 
aux Oblats. Le provincial regrette tle ne pouvoir accorder un pere pour 
Dornrémy. 

En avril 1972, Mg Bernard Hubert, demieme &@que de Saint-Jérôme, 
demande une équipe de trois pères pour la paroisse Sacré-Cceur de Sainte- 
'rliérèse: un serait curé; un autre vicaire et responsable de la pastorale 
ouvnere dans la région de Sainte-Thérèse; un troisitme serait directeur de la 
pastorale scolaire dans la region des Deux-Montagnes. Le conseil provincial 
est iritkressé au projet. 11 accepte d'asigncr trois phes pour prendre charge de 
cet te paroisse. 

Trois péres seront en place dans la paroisse le le' août 1972. Paul Jobin est 
nommé curé pour six ans, Claude Saint-Laurent sera vicaire-coopérateur et. 
animateur de la pastorale ouvrière. Norinand Bellehumeur sera responsable 
de la pastorale scolaire. Eii août 1973, le fière Alphonse Nadeau arrive p o u ~  y 
aider au projet pastoral de la paroise. 

Paul Jobin assure le ministére de la pastorale sacramentelle. Claude Saint- 
Laurent prend en charge l'animation d'une Association coopdrative d'écono- 
mit  familiale. Il s'occupe aussi de la Commonwealth Plpvood Co. Res- 
ponsable du Moiivement des travailleurs chrétiens, animateur d'une 
communauté-relais dans le Bas-Sainte-Thkrèse, responsable du groupe des 
jeunes travailleurs, il fait égaiement partie d'un comité pour l'étude de l'en- 
gagement social de la Caisse populaire de Sainte-Thirese. TI est responsable, 

Le pkre Gasion Moriaette dcs 
Oblats de Marie-Immaculée 
en 1958. 

Le pkre fimilien Carrier. 

A 
Le pkre Paul lobin. 1958. 



Le frère Alphonse Nadeau. 

Le frere Claude St-Laurent. 

Le pere Guy Boulanger. 1953. 

pour la zone, de Chantier '74. I l  assure l'animation spirituelle chez les charis- 
matiques et les cursillistes. Normand BeUehumeur s'occupe de trois écoles 
secondaires avec l'abbé Richard Gibeault. I I  fera une année d'ktude en pasto- 
rale familiale à I'Universitd Saint-Paul, 3 Ottawa. Alphonse Nadeau, en plus 
d'étre animateur liturgique, travaille A difT6rents mouvements qui touchent 
surtout les défavorisb. 11 visite les malades et distribue la communion. II fait 
également un travail de comptabilité pour la paroisse. 

Pendant un an, le pLre Guy Boulanger, missionnaire au Chili diirant une 
vingtaine d'années, vit h Sacré-Caur une expérience d'engagement aupres des 
difavorisis. 13 est intégrt!, comme ouvrier, dans un travail d'usine. En 1975, le 
pére Gilles LeBlanc devient, pour quatre ans, vicai.re à Sacré-Ccrur. La niéme 
annke le ptre Claude Saint-Laurent succede au père Paul Jobin comme curé 
qui, lui, devient curé de la paroisse Notre-Danie de I'Assomption. En 1977, 
une seconde convention est sigtiée entre les Oblats et Mgr Charles Valois, troi- 
sième &$que de Saint-Jérôine. En 1978, la paroisse-relais de Sainte-ThérEse- 
en-Haut qui désire un Oblat reçoit une réponse ndgativc à cause de la dimi- 
nution et du vieillissement du personnel. Le mén-ie mois, le père Claude Saint- 
Laurent quitte pour Montréal. I! deviendra plus tard vicaire provincial. II est 
remplace par le pkre Jacques Legault qui sera curC pour 5 ans. Durant son 
pastoral, trois vicaires viendront l'aider: Ic pkre Jean Dussault, Alphonse 
Nadeau et le pPre Rejean Goudreault. 

Le pére iegault disparaissait brusquement le 4 Mvsier 1983, eniportd par 
une crise cardiaque. A la suite du déces du père Legault, les Oblats n'ont pu 
continuer A assurer une présence A la paroisse Sacré-Cœur à cause de la dimi- 
nution du personnel disponible pour ce genre de ministère. 

Mgr Frenette et ses successeurs ont tente d'attirer les Oblats en permanence 
dans le diocese de Saint-Jkrbme. Mais ils n'ont pas reussi. Sans doute parce 
que la vocation des Oblats les appelait à des projets plus ((missionnaires ii dans 
le sens traditionnel du mot. Mais s'ils ne furent pas pitsents en permanence 
dans le diodse, ils ont épaulé l'effort de pastorale ouvriere dont Jacques 
Grand'Maison et des laïcs trPs engagés se sont faits ensuite les hkrauts. 
L'histoire qui  a toujours ses curieux retours a fait que le quatri&me évêque de 
Saint-JérBme fGt un Oblat, hlg Gilles Cazabon. 

Source 
PBRE JEAN-PAUL DEMERS, o.1n.j. 



Destinee à remplacer la maison centenaire di1 Sault-au-Récollet, à Montréal, 
Notre-Dame-de-Monserrat, I La fontairie, privoyai qu'elle servirait d'abord 
aux jeunes jésuites, qu i  y feraient leurs quatre premières années de formation : 
deux ans de noviciat et deux ans d'ktudes littéraires ou juvknat. Mais voila que, 
au cours mérne de la consrrucrion, on décide, en haut lieu, de supprimer les 
deux années de juvénat. On ne change pourtant rien ou presque au plan 
initial. La construction se poursuit normalen~ent, pendant que, A Montreal, on 
prépare le grand déménagement: la bibliothèque (50 000 volumes), tout le 
mobilier, les ateliers, etc. Le 7 novembre 1959, le P. Jean-d'Auteuil Richard, 
provincial, bénit la pierre angulaire. 

A l'été 1960, la communauté du boulevard des Hauteurs, qu'on vient de 
placer sous le patronage de Notre-Dame-de-MontserraP, compte 127 per- 
sonnes: trente-quatre prêtres dont quinze tertiaires et quatre novices, 
quarante-neuf novices scolastiques (qui se dest.irient à la prêtrise), dont dix- 
sept en seconde annke et trente-deux en premiére année, trente-neuf Frères 
coadjuteurs dont quinx novices. Le lendemain de PAques de la mériie annie 
1960, la Cominission de la pastorale du diodse de Saint-Jkrdrne. soit treize 
personnes, se reunit A Montserrat, inaugurant ainsi dans ses murs une série 
ininterrompue jusqu'ici d'activités diocésaines de toutes sortes. 

Du 28 août au  4 septembre 1960, on célèbre, sous la prtsidence de I'tvêque 
de Saint-Jérôme, MF Émilien Frenette, et du père provincial, Jean-d'Auteuil 
Rchard, l'inauguration officielle de la maison. Deux mille personnes y partici- 
pent. Le 7 septembre, c'est la visite du cardinal Léger, arclieveque de Montrhl. 

Durant ces cinq premieres annies, les Supirieurs de la maison se sont 
succédé assez rapidement. Le P. Paul Laramée, premier recteur, part pour Haïti 
en janvier 1 962. 11 est remplacé par le P. Rosaire Legault. Au décks de celui-ci 
en juin1963, le P. A d a  Favreau es[ nomme recteur. Deux ans plus tard, des 
raisons de santd l'obligent- à se retirer. Le P. Jean Laramee est alors nomme 
vice-recteur. 

C'est avec le vice-rectorat du P. Jean Laramée, qui se prolonge trois ans durant, 
que s'ouvre, pour ainsi dire, la seconde période de l'histoire de Notre-Dame- 
de-Montserrar. La situation, en effet, a changé. La population jésuite a beau- 
coup diminué. Les PPres et Frères terriaires cesseront de venir en 1968. Les 
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La Conipagnie de Jésus. 
Moniserrat, centre 

de spiriiualitk 3 Saint-jérbmc. 

novices sont de moins en moins nombreux. De 47 entrees en 1960, on est 
passé 2i 26 en 1963 et ils ne seront plus que 4 en 1968. L'espace est ocnipé par 
des retraitants individuels. certes, mais de plus en plus par des retraites de 
groupe intercornmunautaires, des congrès, des sessions, des cours organisés 
par le gouvernement pour les employés des Centres de main-d'œuvre. S'y 
côtoient ou s'y succ~dent des membres de Caisses populaires, de commissions 
scolaires, de centres d'accueil, du ministère de I'Éclucation, de la sdreté du 
Québec, de la FTQ-métallos, du SUCO. S'y rassemblent des Pvéques, des 
aumôniers d'hdpiiaux, des cursillistes, des membres du SPM (Service de 
préparation au mariage) et d' U-Anon, des scouts et des guides. 

Le P. Leo Pigeon, nommé recteur le 15 j u l e t  1968, sanctionne et consolide 
cette évolution, puisqu'il reste en fonction durant plus de sept ans, jusqu'en 
octobre 1975, alors qu'il est remplacé par le P. Guillaume Beland, qu i  sera le 
dernier à porter le norn de recteur. Sa maison n'ayarit plus rien d'une maison 
d'étude ou de formation, il portera simplement, a partir du 29 juin 1976, le 
nom de supkrieur. Le P. Gérard Hébert lui succède en juillet 1979. Celui-ci 
passe le flambeau au P. Alfred Ducharme en septen-ibre 1984. Trois ans plus 
tard, le P. Édoiiard Hamel entreprend un mandat de six ans: il sera supkrieur 
de 1987 à 1993. Le P. Jean Houchard lui succède. En 1996, sa santé t'oblige à 
demander un remplaçant. Ce sera le P. Roger Sylvestre, en fotiction depuis 
lors. 

En méme temps que 1'CdiFice principal, on avait construit, chemin Saint- 
André, un petite maison pour loger les frères qui travailleraient à la ferme. 
Compte tenu des circonstances, on s'orienta vers l'&levage de porcs destinés à 
la reproduction et à l'aviculture. 

Un incendie ayant détruit la porcherie a l'autom-ne 1971, on a jugé préff- 
rable, à moyen terme, de se défaire de la ferme. Le troupeau, qu'on avait réussi 
à sauver presque au complet, fut parque dans des installations temporaires et 
liquidé peu à peu au cours des années suivantes. C'est M. Paul-André Forget 
qui, en juùiet 1979, fit l'acquisition des constructioi-is et des champs. 

Tous ces péres et hères, à leur décès, ont laissé des papiers personnels ou une 
documentation intéressante sur les œuvres dont ils se sont occupés. Ces 
papiers, souvent de première importance. sont conservés aux arcliives des 



jesuites du Canada français à Lafontaine. On trouve, daris ces arcliives, des 
documents sur les activités des jksuitcs depuis le  début de la colonie en 
Nouvelle-France et dans toute l'Amérique du Nord. Aux archivistes jésuites 
Joseph Cossette et Robert Toupin a sucddé, depuis quelques aniikes, une 
laique, Mm' Isabelle Contant. 

Si, à I'intkrieur de ses murs, les activités apostoliques et sociales lie man- 
quent pas (bon an mal an quelque 40 000 personnes y séjournent), la commu- 
nauté jesuite de Notre-Dame-de-Montserrat a rayonné et cont.inue de rayon- 
ner, d'abord, bien sur, dans les limites du diocese, mais bien au-delà, à travers 
le Québec, le Canada et niCrne oiitre-frontiPre. Dès le début, novices et ter- 
tiaires ont enseigné le catéchisme dans les écoles. Depuis Noël 1959, un père 
est al lé chaque jour - sauf pendant ime courte pkriode - célébrer la messe 
chez les Recliises inissionnaires de la Cùte-à-Marcotte. Beaucoup ont aide et 
continuent d'aider dans les paroisses, comme c'est le cas pour le P. Marc- 
André Bussières. Le P. Marcel Grand'Maison, pour sa part, passe de trois à six 
mois par annke en Haïti, oii il enseigne la théologie au Grand Skininaire de 
Port-au-Prince. Ajoutons A cela les innonibrables consultations accordées 
des personnes qui ont monté la côte, persuadees de trouver là-haut quelqu'un 
qui aurait le temps de les icouter et de les aider. 

La Maison Notre-Dame-de-Montserrat a tnaintenaiit quarante et un ans. 
Cornine pour bien des gens, tout lie s'est pas déroulé, pendant cette période, 
comme on l'avait prévu. Eue a su neanmoins s'adapter aux circonstances et 
chercher à prendre, à chaque étape, la directioii que le Seigneur semblait lui 
indiquer. Pour les jésuites, eiie demeiire le lieu de rencontre privilégié et le lieu 
où beaucoup d'entre eux viendront finir leurs jours. A I'origirie, l'infirnierie 
devait occuper le cinquiéme étage. Aujourd'hui, eile occupe aussi une bonne 
partie d u  quatrième, le viedisement de la population se faisant sentir cliez les 
jésuites comme a~iieurs. 

So i i  rre 
RÉMI POTVIN, s.j., L ~ O P O L D  GINGRAS, s.j., GERARD LAJEUNESSE 
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L'histoire du Mont-Saint-Jean commença par une demande d'autorisation 
faite aupres de Mg Frenette, éveque de Saint-Jérôme, afin d'ériger une maison 
de formation, une ecole apostdique (juvknat) de l'Ordre Hospitalier de Saint- 
Jean-de-Dieu. Vers la fin d'avril 1958, les membres du Conseil provincial se 
rendirent A l'ivSch4 de Saint-Jérôme pour rencontrer MF Frenette en vue 
d'obtenir l'autorisation d'y construire u n  juvénat à Sainte-Thérèse-de- 
Blairide,  en bas de Sainte-Thérèse, plus précisément, L'endroit semblait ideal, 
à proximité de Montreal et proche du Séminaire de Sainte-Thérèse. Mp 
Frenette fit un accueil chaleureux au point que, dès le 23 mai suivant, nous 
recevions une réponse favorable à note projet. 

Un terrain appartenant aux Entreprises Blanchard fut acheté et à partir de 
la fin de juillet, les travaux de construction se mirent en marche sous l'habile 
direction de l'architecte Roland Dumais et des cntrcpreneurs ggnéraux 
Deçsourdy Construction Lirnitke. 

L'ouverture du juvknat eut lieu tel que prévu le 5 septembre 1959. Une 
cinquantaine de jeunes furent accueillis pour cette prernikre annke. Cette 
institution etait af6liée A 1'Universitk de Montréal et dispensait les quatre pre- 
mikres années du cours classique, cours d'immatriculation (latin-sciences). 
Les dasses d'éléments, syntaxe, méthode et versification correspondaient ses- 

-- pepectivement aux 8'. Y, 10' et I I '  annees des cours ordinaires. Sa capaciti F 
d'accueil était de 80 Ctudiants. 

Le 1" novembre 1959, à Sainte-Thérèse-de-Blainvdle, du comté de Terre- 
bonne, on inaugurait officiellement le Mont-Saint-Jean, le juvknat des FrPres 

+,H Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, et procédait 3 la bénédiction de la pierre 1::.2'--qI: 4- g 1 
* 

;; *. . 1 . d* * '  angulaire de I'kdifice. Cette ckltbrat ion f u t  présidkc pa r  Mg  Émilien Frenette, 
4r 

. , - -wh : . . A  a évêque de Saint-Jérôme, en présence du Rrne PPre Général de l'Ordre Hospi- 
cOrdrc hospitalier talier de Saint-Jean-de- Dieu, le Rme Pkre Hygin Aparacio. Etaient aussi 

de Saint-Jean-dc-Dicu. présents, le R.R.P. Bénigne Caüan, conseiller gknbrd, le T.RP. Judicael Mark- 
LeMonr-Saint-Jean. chaux, Provincial, les quatre conseillers provinciaux, le T.R.P. Matthieu 

sainte-TllérPçe-de-B'a'lvdle. Handley, vice-provincial de la Province religieuse américaine, plusieurs prélats 
et prêtres du Séminaire de Sainte-ThkrPse et des paroisses environnantes, les 
Frères des Écoles chrétiennes, du Sacré-Cceur et Saint-Gabriel. 

Le corps professoral du Mont-Saint-Jean comprci-iait 4 professeurs laïques, 
messieurs Liopold Tardif, Réas Bosa, Gaston Chapdelaine, Ernest Boudreau; 



I'abbk Gdes Drahville du Séminaire comme prkfet d'eludes, l'abbé Gkrald 
ThiboutBt comme professeur de religion et I'abbé Guy Champagne pour la 
célibratioii quotidienne de l'eucharistie. De pliis, iin préire de l'Ordre assurait 
la direction spirituele des jeunes. La communauté religieuse de cette maison 
était composée de trois religieux, dont un comme directeur et les deux autres 
comme assistant. 

De 1959 A 1964, le juvénat fonctionna avec à peu prPs le même personnel 
religieux et enseignant. En 1964, la crise des vocations coinmeiiça à se faire 
sentir. Le nombre de juvénistes ayant beaucoup diminue, il fut decide d'en- 
voyer les candidats pour leurs études che;! les Frkres du Sacre-Caur, à Kose- 
mére. Une bonne collaboration h t  etablie entre les deux institutioiis. Dès 
1965, la communauté établit au Mont-Saint-Jean son administration provin- 
ciale. Le lieu rkpondait aiur besoins d'organisation et d'animation pour la 
proviiice religieuse. Puisque les vocations diminuaieni de plus en plus et que 
les effectifs cliez les Frères étaient rtduits, la decision hi prise de fermer 
définitivement en juin 1962 l'école apostolique qui ne répondait plus aux 
attentes de la communautk. Une partie des locaux fut louée à la Commission 
scolaire des Deux-Montagnes jusqu'en 1 982 pour une école spkcialisée. A cette 
époque une offre intéressante de location complète de la maison fut reçue en 
vue de l'ouverture d'une école privée nommee Académie Sainte-Thérèse. 
Certe école existe toujours et jouit d'une bonne rtputation. Cinstitution 
aclieta I'immeuble en 1990, le fit agrandir et trans.forrner pour accueillir 
davantage d'ktudiants aux niveaux primaire et secondaire. 

Au cours des dix premieres années, le juvénat accueillit des groupes de --- - 

Cursiliiszes pour leur rencontre hebdomadaire et aussi des groupes de jeluies 
pour des fins de semaine anunée par l'abbé Guy Champagne, sur le modele 
des rencontres cursillistes. Avec la vente de la maisoii, l'administration provin- 
ciale de la communauté fut transférée à Monbeal pour inieux réaliser ses 
objecrifs d'animation. 

Source 
FRERE CRIC LAPJE.RRE, o. h. 

JRS Pdtres des lVlission,~-B~rar~~.~.ms 

La Socikté des ~issions-Étrangeres, vouée par cliarisme à la mission ad eara,  
n'a jamais eu d'œuvres iniplantées dans le diocese de Saint-Jérdme, mais une 
excellente collaborarion a toujours prévalu entre ces deux institutions. La L,abhC lean 
Société des ~issions-ÉtratigEres est enracinée dans le m u r  des diocésains, au Soudan cn 1987. 



Siicii.ik dm Missioiis-Etrangeres. 
Au Hondiiras. De gauche 21 

droite: Nicole Duchaîne, I'abbk 
Gilles Gascon, Claude Cuiller. 

comme une des expressions de la mission universelle de l'Église, principale- 
nient par la collaboration ficotide qui s'est développée avec le diocése de 
Temuco, au Chili. Mg Emilien Frenette a écrit une lettre circulaire à cet effet 
le 17 avril 1963 et l'kvêque de Temuco, MF Bernardino Pinera, a visité Saint- 
Jkrôme au printemps de 1963. Les abbés Maurice Hébert (1965- 1973) et Gilles 
hnglois (1964-1970) ont travaillé à Temuco con-ime associés a u  prêtres de la 
Société des Missions-Etrang~res qui euvraient déjà dans ce diocèse. 

Une entente a &té signée le 24 janvier 1964 enire M g r  Émilien Frenette et le 
SupCrieur général de la Société des ~issions-Eirangères : cette entente rendait 
possible l'association de  pretres diocésains de Saint-Jérôme à la Société des 
~issions-Etrangères pour un travail d'équipe en mission, plus particulière- 
ment en Amirique latine. 

L'esprit de cette entente dure toujours car actuellement M. Richard Dalpé, 
diacre permanent, et son épouse, Jocelyne Beaulieu-Dalpk, travadlen t à Tegu- 
cigalpa au Honduras, comme associes A la Societk des Missions-Étrangères. La 
durée de leur engagement, signé le 3 décembre 1998, est de trois ans. 

Quelques prêtres des Missions-Étrangères sont incardinks au diocèse de 
Saint-Jérbme, c'est-à-dire qu'5  font partie oficiellement de la famille des 
prêtres sPculiers de ce diocese. Ils deviennent ainsi un signe plus tangible de 
communion entre deux Églises: l'Église de Saint-JCrôme qui les envoie er qui 
les appuie, et l'Église qui les accueille à l'étranger. En voici la liste: 

Jean Binette, travaille au Soudan depuis 1975; Pierre Drouin travaille au Hon- 
duras depuis 1980 ; Gilles Gascon travaille au Honcluras depuis 1975 ; Julien 
Viau, iravaiile au Soudan depuis 1975. 

Signalons aussi que l'abbé Zénon Clément fut incardiné définitivernerit au 
diocèse de Saint-JkrBme le 20 avril 1981. Il avait étk prétre des Missions- 
Étrangeres auparavant. 

Soilrce 
GUY PLANTE, p.m.é. 

Les Spiritains n'ont jamais eu de communauté in-iplantée dans le diocèse de 
Sain t-JérBme. Cependant, depuis les années 1950 jusqu'à ce jour, la Congréga- 
tion a r.4pondu avec empressement à l'aimable invitation que lui a régulière- 
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ment faite le diocèse de visiter chaque annbe un certain tioinbre de paroisses 
pour la predicatio~i missioniiaire. 

Deux confrères Ont toutefois eu u n  engagement dans le diocèse. Il s'agit de 
Jean Labrkche et de Jeati-Guy Perreault. Jean Labrèche a occupé, de septembre 
1974 à avril 1977, le poste de directeur diocésain de la pastorale missionnaire 
di1 diocese, poste qui venait d'être créé pour faire de l'animatioti missionnaire. 
il a alors quitté afin de se préparer à retourner au Nigeria ou il avait déjà 
œuvré pendant I l  ails. 

A titre de directeur de l'office, le pPre Labreche a assuré une animation 
missionnaire au niveau des zones pastorales et des paroisses et a veillé à 
tnainzenir un contact régulier avec tous les missioiii~aires originaires du 
diocese. II Ptaii également responsable diocksaiii de l'œuvre pontificale de la 
Propagation de la foi, de l'ceuvre de Saint-Pierre-Apôtre, du Mouvement 
Jeunes du Monde, de fv lond 'h i  ainsi que de Déveioppcmcnt et paix. Paral- 
lèlement, il a accepté d'être pendait tout son séjour dans le diocèse vicaire 
dominical h la paroisse Saint-Pierre. Par ailleurs, il a assuré pendant deux ans 
!a prisidence des assemblées de la Zone pastorale de Saint-JkrBmc. Notons que 
jean Labrèche a grandi à Saint-Jérôme, qu'il a fait ses études classiques au 
Séminaire de Sainte-Thérèse et a kt6 ordonne à la Cathédrale de Saint-Jérbme 
le 29 octobre 1960 par Mg Emilien Frcnerte. 

Quant  à Jean-Guy Perrea~dt, il a été aiimbnier au Centre de dételition de 
Saint-Jérôrne à compter de janvier 1985 jusqu'au mois d'août 1993 alors qu'il 
etait foiidroyk par une crise cardiaque. 

On pourrait ajouter une coiitrjbiition indirecte de la Congrégation A la vie 
du diocèse par le fait qu'A compter de 1975 elle a accueilli de nombreux 
groupes de jeunes du diocèse au Centre In'Ah de Saint-Esprit-de-Montcalm. 

Il y a huit Pères Blarics qui sont originaires du diockse de Saint-Jérôme: 
Roland Vezeau (1913), Paul-Émile Bélisle (19 15), Maurice Pilon (191 5), 
Gérard Proulx (19 16), Guy Lefebvre (1927), Gkrald Marchand (1929), 
Georges Lauzon ( 1935) et Guillaume Tmdel(1890). Les dates accolées à leur 
nom sont leurs dates de naissance. 

Le5 Spiritains. 
Le pPre jean LabrEche. 1996. 

Ixs Spiritains. Le pkre lean-Guy 
Pcrreault (1924- 1993). 
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Un seul de ces pères est décédé: il s'agit de Mfl Guilaurne Trudel. Trois 
résident à la maison de l'Acadie. Paul-Émile Bélisle est un FrPre. Deux résident 
à la maison de LennoxviUe et un 4 Ottawa. 

Le père Gérard Proulx, origuiaire de Sainte-Thirese, a pris sa retraite en 
faisant du rninistkre à la paroisse Sainte-Thérèse-d'Avila, de Sainte-Thérèse- 
de-Blainville. Thérésien bien enraciné dans son d i e u ,  il y a fait un travail de 
pastorale apprPcid de la population pour qui il avait une disponibilité totale. 
Sa connaissance de l'histoire de Sainte-Thertse le nnd indispensable à ceux 
qui fouillent la vie patrimoniale de ce territoire important du diocPse de Saint- 
Jérbme. II est actuelienlent à la retraite. 

Source 
P ~ R E  L A U R ~ T  BELLEY, p.b. 



Oka fut la premikre mission de la Congrégation de Notre-Danie hors de I'ile 
dis Montréal, Ville-Marie d'dors. Les deux premières niissionnaires qui s'y 
établissent retrouvent leurs élèves iroquoises, huronnes et algonqui.nes du 
Sadr-au-Récollet. Les débuts sont dificiles. Pendant plusieurs années, eues 
logent dans des cabanes d'écorce oii elles organisent leurs classes. II est inté- 
rssssnt de souligner que les sœurs enseignent aux jeunes indiennes dans leur 
langue d'abord; par la suite, eues leur apprennent graduellement le français. 
Plus tard, les Messieurs de Saint-Sulpice, qui avaient transporté la mission du 
Sault-au-Récollet au lac des Deux-Montagnes, bâtissent une église, une école 
pour les garçons et une maison pour les sœurs missionnaires de la Cori- 
grkgation. 

Jusqu'en 1759. Le couvent d'Oka subsiste grke aux gratifications royales 
de trois mille livres. Cependant, après la conqiiète, les sœurs vivent de dons 
pariiculjers. A partir de 1772, ce sont les Messieurs de Saint-Sulpice qui voient 
A l'entretien du couvent et ce, avec largesse et graiide générosité. En retour, les 
sœurs s'occupent de la sacristie et de l'église. Pendant cette période, la situa- 
tion est dificile. Avec courage, les sœurs poursuivent leur mission éducative. 
Les Sulpiciens s'occupent des garçons et les Sœurs des filles. A ces dernières, 
elles dispensent l'enseignement religieux et profane. Elles ont A c œ u r  de 
former, pour la colonie naissante, des chrétiennes à la foi lutnineuse, des 
femmes au cœur vaillant, des femmes vigoureuses et fortes, parfois capables 
d'héroïsme. En 1884, la maison que les sœurs habitent depuis cent quarante 
;iils est devenue trop petite. EUe est démolie et retiiplacéc par le couvent dans 
lequel elles eminénagen t en septembre 1885. 

Des di.fficultés Financieres surgissent en 1933 qui obligerit les Sulpiciens a 
remettre le soin de l'école des filles 3 la Coinmission scolaire d'Oka. Deux cent 
quinze élhes, dont une vingtaine d'Iroquoises, occupent les huit classes mises 
à leur disposition par la Comniissjon scolaire. 

LES (:o&sitrwn~~.rB$ BJ2iJGîEUÇCS 9 327 



On doit aussi rappeler qu'aprks le départ des Frères des Écoles chrétiennes 
en 1936, les m u r s  de la Congrégation de Noire-Dame prennent la direction 
de l'école des garçons et en assurent l'éducation jusqu'h I'arrivke, en 1941, des 
Frkres de I"[nstruction chrétienne. 

Eues poursuivent l'éducation des fdles jusqu'en 1951. C'est à partir de cette 
période que les jeunes fréquentent la nouveUe kcole Sainte-Marguerite-du- 
Lac. Cependant plusieurs sœurs continuent leur œuvre d'éducation dans les 
écoles de la commission scolaire et couaborent de plus en plus à la pastorale 
paroissiale. 

- A _ _  -- La ((vieille maison grise» devient maison de repos et de convalescence 

La Congrégation de Notre- pour les sœurs. Elles quittent definitivement Oka en 1986. 

Dame. Le couvent d'Oka 1885. Pendant plus de 250 ans, les Sœurs de la Congi-kgation de Norre-Dame 
ont assuré l'éducation a des milliers de jeunes files, autochtones et qui-  
becoises. 

Terrebonne (r8.26- 1990) 

ii faudra attendre plus d'un siècle l'ouverture de la deuxieme niission de la 
Congrégation de Notre-Dame au-dela de la rivitre CIES Mdle-Des. 

J i  premier couvent de Terrebonne est érige en 1826 gdce au dévouement 
de monsieur Jean-Baptiste St-Germain, curé de la paroisse et grand ami de 
Charles-Josepli Ducharme, fondateur du Séminaire de Sainte-Thkrkse. C'est 
une maison dc pierre, d'un seul étage, avec mansardes, btitie pres de l'église, au 
bord de l'eau. Le 18 aoQ1, les deux fondatrices, stlour Marie-Anne Laberge, dite 
sœur Saint-Hippolyte et sœur Marie Chicoine, dite sœur  Saint-Simon, 
organisent deux classes pour les jeunes files du village. Dès l'ouverture, elles 
sont nombreuses. Parmi les éleves de la premiere heure, se trouve Esther 
Sureau dit Blondin qui deviendra mère Marie-Anne, fondatrice de la commu- 
naut4 des Sœurs de Sainte-hne. 

L'institution se développe rapidement. On y dispense les cours selon le 
programme de la Congrégation de Notre-Dame. E n  1839, l'enseignement de 
l'anglais s'ajoute. Dès 1849, il faut agrandir, D'autres réparations importantes 
sont encore nécessaires en 1864 : l'eau courante entre alors dans la maison. En 
1876, on célèbre le 50' anniversaire de la fondation du couvent. 

L'expansion du pensionnat se fait A un tel rythme qu'une nouvelle cons- 
truction est nécessaire. Le 15 juin 1883, les sœurs quittent le vieux couvent et 
emménagent dans un idifice tout neuf. En septembre, eues accueillent trente 
pensionnaires, soixante-quinze quart-pensionnaires et cinquante externes. 



L'œuvre d'éducation est florissante. Le nonibre de pensionnaires augmente 
sans cesse : elles sont quarante-cinq en 1906 et cinquante-cinq en 1914. Afin 
de rkpondre aux nombreuses demandes, on ouvre une classe pour 
1'(( exqernat n. Dans cehe maison d'éducation, les jeunes filles trouvent un 
climat chaleureux et épanouissant. 

Des changements importants surviennent en 1916: la paroisse Saint-Louis se 
décharge du couvent et le remet h la Commission scolaire dc Terrebonne. 
Toutefois, les éleves conti.nuent de fréquenter le couvent et les Sœurs de la 
Congrégation y poursuivent leur mission &ducative. En 192 1, la Commission 
scolaire organise une deuxièn-ie classe pour 1'« externat » h l'kcole Marguerite- 
Bourgeoys. Les religieuses de la Congrégation continuent d'assurer la forma- 
tion de ces élèves. Plus tard, soit en 1933, la Commission scolaire cede le 
couvent et ses dépeiidances A la communauté. Cependaiir, la formation des 
filles, externes ou pensionnaires, s'y poursuit toujours. La Congrkgation 

Les années 1960 suscirent de grands changements dans le moiide de I'édu- d, Noire-Dame. Le 
cation. La centrdisation des Pcoles publiques modifie graduellement le statut de Terrebonne. 1883. 
du pensionnat. Le 23 juin 1959 marque le départ des pensionnaires. En 1960, 
les Sœurs de la Congrkgatioii de Notre-Dame quittent le vieux coiiveni qui 
devient alors le Centre administratif de la Commissioii scolaire des Manoirs. 

Pendant plusieurs années encore, les sœurs apportent leur collaboration 1 
la formation des éleves de la region de Terrebonne. Sœur Pllice Aiibut, c.n.d., 
assure la direct.ion de l'école Notre-Dame jusqu'à 1987. Pendant plus de cent 
cinquante ans h Terxebonne, les Smurs de la Congrtgation de Norre-Darne ont 
travaillé h I'kducation des jeunes. Elles y ont investi le meilleur d'eues-memes 
tant aupres des pensionnaires et des externes fréquentant le couvent qu'auprès 
des élèves de la Coiiimission scolaire. Les Anciennes élèves gardent de ce 

- 

milieu d'kducation un souvenir des plus vivants comme en temoigne madame 
Marguerite Lachapelie : ({Les religieuses de la Congrégarion de Notre-Dame 
ont, pendant des années, répandu parini nous la foi, la haute culture et le 
savoir. Ces feinmes nous ont façonnées par le dedans. Véritables devaiiciéres, 
elles ont montré la voie à suivre. .. » 
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De 1827 A 1844, monsieur le curé Jacques Paquin se prioccupe de faire 
consrruire une maison d'iducation. En 1833, il ckdc. à la Fabrique de Saiiit- 
Eustache une maison de deux itages qui  devait être w uniquement conçacrke A 
l'éducation de la jeunesse et dont l'occupation librc et la jouissa.nce paisible 
dudit couvent seront garanties à perpétuité aux vinerables Seurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, pour y tenir ei faire au plus tôt possible des 
Ccoles suivant leurs règles et propres volontés, persuade (. . .) qu'il n'est poiiit 
d'Institut plus excicelient et plils capable de former la jeunesse (.. .) aux con- 
naissances utiles et 3 la pratique de la vertu )>. 

Les Sœurs sont prêtes à prendre possession de ce nouveau couvent quand 
ddatent les a Troubles de 1837 ». Ce n'est que le 10 septembre 1849 que les 
deux sœurs fondatrices, sœur Saint-Victo~ (Raiilville) et sœur Saint-Narcisse 
(Beaulieu) arrivent 2 Saint-Eustache. Le grand rêve du mrk-fondateur du 
couvent se rkaiise. Les sœurs dispensent l'enseignement aux soixante jeunes 
flles inscrites dis l'ouverture du couvent. 

Le nombre d'éléves pensionnaires ayant considirablement augmenté, il 
faut dkmolir le vieux couvent. La Congrkgation de Notre-Dame assume les 
frais d'une nouvelle construction, De 1899 à 1961, les sœurs y dispensent 
l'éducation à de centaines de jeunes filles, les unes pensionnaires, les autres 
externes. 

Les religieuses dispensent l'enseignement selon le programme élaboré par le 
Bureau des études de la Congrégation de Notre-Danie. Les diplbmes de la fin 
du secondaire sont reconnus par le Département de Plnstruaion publique. 
Outre la formation intellectuelle, les éducatrices apportent beaucoup de soin 
à la formation religieuse, morale et anistique de Icurs kI2ves. Depuis 1850, les 
jeunes filles qui le désirent étudient le piano. Certaities années, selon la com- 
pktencc des laïques ou religieuses, des cours de harpe et de guitare 
sont aussi disponibles. De plus, des leçons de tenue de maison, de couture et 
de tricot, des règles de convenances et de savoir-vivre apportent uii complé- 

La Congrkgaiion Notre-Danie. ment significatif à la formation humaine des élèves. La vie au pensionnat est 

de le foyer où se nouent de solides et durables arnitiks. Somme toute, I'kducation 
reçue au pensionnat de Saint-Eustache alimente des souvenirs qu'il fait tou- 
jours bon se rappeler, comme l'affirme sœur Lucieilne M. Plante, éducatrice 
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au pensionnat dans les annees 1950: ((le garde un excellent souvenir de ces 
années où il m'a été donné d'accompagner des jeunes mes sérieuses, toujours 
avides d'apprendre. )> 

Dans les années 1940, le nombre d'élèves ayant double, les sœurs clier- 
chent appui auprès de !a Commission scolaire qui leur fournit, en  1947, un 
local pouvant recevoir quelques classes. Les élèves des lw, 2' et 3' années com- 
mencent alors à fréquenter l'ecole du Plateau. En 1952, l'école Notre-Daine, 
aujourd'liui école Jacques-Labrie, loge quelques classes relevant du couvent. 
Graduellement, les classes d u  primaire sont fusionnkes avec celles de la Com- 
mission scolaire. En 1956, le couvent et la Commission scolaire se partagent 
les jeunes Mes d u  secondaire. Toutefois, les sœurs coiithuent d'assurer, en 
drhors du couvent, la formation de ces jeunes. N'ktait-ce pas un présage des 
graiids bouleversements que corinaitra le monde de l'éducatioii lors de la 
Révolution tranqudle ? 

Le couvent de Saint-Eustache o ù  les sœurs poursuivent l eur  œuvre 
éducatrice auprPs des Clèves du secondaire est l'un des premiers à entrer dans 
((l'opération 55)). Le pensionnat ferme ses portes en 1961. La Coinmission 
scolaire loue le couvent. C'est dans un autre  contexte que l'éducation des 
jeunes de Saint-Eustache se réalise. Les polyvalentes se multiplient et l'inscrip- 
tion des jeunes s'y accélkre. Jusqii'en 1980, les m u r s  y pciursuivent leur 
mission d'éducation. 

En 1965, les klèves n'occupant plus les locaiu: du couveiit, les sœurs de la 
Congregation retournent y vivre. En 1980, aprPs 131 ans de travail d'&du- 
cati011 auprès des jeunes de Saint-Eustache, elles remettent le couvent. La viUe 
de Saint-Eustache l'acquiert et le coii~rertii en 1iBtel de ville. Les swiirs de la 
Congrégation de Notre-Dame se disent favorables A la vocation sociale et 
communautaire de leur ancienne propriété. Toutefois, quelques smurs demeu- 
rent à Saint-Eustache et poursuiveiit leur mission éducatrice dans I'eiisei- 
griement et participent 21 la pastorale paroissiale. Elles demeurent fideles au 
diarisme de leur fondatrice et se préoccupent toujours des petits, des pauvres, 
des malades et des affligés. 

L'kducation de la foi des jeunes demeure une priorité pour elles. Ainsi en 
iérnoigiie sœur Élisabeth lobin qui, depuis 1964, cguvre toujours A I'kducation 
de la foi des jeunes par l'enseignement religieux et par I'acconipagnement 
pastoral. 



Monsieur Charles-Joseph Ducharme, cure de Sainte-Therèse-de-Blainvilie de 
1816 a 1849, fait construire le premier couvent de Sainte-Tliértse. Deux soeurs 
missionnaires, s e u r  Sainte-Monique (Rosalie Couture) et sœur Sainte-Rosalie 
(Marie- Angklique Gauthier) arrivent au couvent le 9 mars 1847. Au cours des 
années, elles y accueillent de si nombreuses élèves qu'en 1894 il faut agrandir. 
Et cinq années plus tard, c'est une aile qui s'ajoute ;i l'ilegante maison. Mais 
ce sera encore insuffisant. Une construction s'impose. En 1916, il ne restera 
plus qu'une image du Meux couvent. 

Un nouvel édifice, plus spacieux et plus fonctionnel, remplace le vieux couvent 
qui devient, A son tour, trop exigu pour le nombre de pensionnaires et 
d'externes. Un agrandissement s'avère impossible. I,es sœurs de la Congré- 
gation y dispensent l'enseignement selon les programmes établis par le ' Comité catholique créé en 1875. 

En 1924, nière Sainte-Anne-Marie, grande éducatrice, instaure dans les ' pensionnats de la Congr ip t ion de Noire-Dmt un progranime d'ituciei et 

un système d'examens contrôlés par le Bureau des études de la Congrégation. 
Les élèves reçoivent des certificats d'dtiides j usqu'à la 1 1' année. Jusqii'à 1940, 

La Congrégiition Notre-Dame. les hissantes de 12' année qu i  riussissent les ex;imens du «Bureau cen- 
Une classe de 3' année, au tral » obtiennent un Diplôme qui leur permet d'enseigner dans les écoles 

couvent de Sainte-Thérkse en prbnaires. 
1941. CoMeciion K. Nolan. Ln 1938, l'inauguration, a u  pensionnat de Sainte-Thérèse, du cours 

(i kttres-Sciences *, affilié à l'université de Montréal, marque un changenient 
important dails le nirricdum des Filles du secondaire. D'une durée de quatre 
ans, ce cours correspondait aux premières années du cours classique donnant 
a cch  au  baccalauriat ks arts. Les jeunes f i l les  sont nombreuses A en 
bknéficier. 

Dans le but de favoriser I'accPs des jeunes fiUes de la rtgiori à la pour- 
suite des études classiques amorcées, une classe de Belles-Lettres est ouverte en 
1962. Grâce à la coilaboration du Sén-iinaire de Sainte-Thérese et à I'appro- 
bation de Mg kmdien Freneïtç, tvêqiie du diocèse de Saint-Jérbme, des filles 
peuvent alors s'inscrire au baccalauriat Ps arts. EHes occupent le pavillon 
Marie-Thérese-Dugué. Sceur Sainte-Marie-Tliérèse-de-Jésus (Rita Chartrand) 
est la première directrice de ce groupe d'dtudiantes. Après quelques années, 



dans la foulée des réformes mises en place a la suite du Rapport Parent, ce 
cours classique pour les filles s'intègre aux nouveau prograinmes du cégep 
Lionel-Groh. 

C'est en 1966 que l'administration générale de la CND décide de fermer le 
pensionnat. Le couvent passe alors sous le contrôle de la Commission scolaire 
et devient l'école Marguerite-Bourgeoys le 5 septembre 1967. Après 1 19 ans dc 
présence coiisacrée à la formatioti des jeunes füles au pensionnat de Sainte- r -: 

llikrtse, l'euvre d'éducation prend d'autres formes. Quelques swurs pour- '~ 
suivent leur wrriere d'enseignante A la Régionale Deux-Montagnes, d'autres ' 
dans les écoles primaires de la Commission scolaire, d'autres apportent leur La (h~igrep,~~t ion Notre-Dame. 

Le couvent de Sainte-Thktkse. 
collaboration en pastorale paroissiale. Aujourd'hui encore sœiirs Leontine et isi6. 
Pierrette Simard sont engagées dans une œuvre caritative: Moissons Basses- 
Laurentides. En 1976, le couvent de Sainte-Tliirèse est cédé 2 la municipalité. 
AprPs ilne restauration complète, ce bitimenr devient i'liôtel de ville, inauguré 
le 27 février 1982. 

Si les sœurs de la Congrkgarion de Notre-Dame ont beaucoup aimé les 
jeunes et leur oiit consacré le meiüeur d'elles-mêmes, eues ont, en retour, 
beaucoup reçu. Les pensionnats et les kcolcs du diocese de Saint-Jerôme où les 
sœurs ont ceuvxé ont été des l i en  féconds en vocations religieuses. Cent seize 
de leurs anciennes eleves sont venues rejoindre les rangs des mes de Mar- 
guerite Bourgeoys. Un aussi grand nombre se sont dirigées vers d'autres com- 
munautés enseignantes, missionnaires ou conteniplarives. La Congregarioii de - - 
Notre-Dame rend grâces pour toutes ces vocations religieuses qui  l u i  ont  
permis de remplir sa missioti éducative. 

I l  convient de souligrier qu'à plus petite éclielie, les Sœurs de la Congré- 
gation ont aussi privilégié des formes plus discretes de présence et d'insertion 
dans la vie de l'Église jérômicnne: 3 Sainte-AdPle-en-Bas depuis 1924 et à la 
Solitude Notre-Dame-des-Bois à Terrebonne de 1961 1996. Quelques sœurs, 
après une carriPre d'enseignement, ont consacré plusieurs années au service de 
I'fglise de Saint-Jérôme. Voici quelques échos de cette modali~é de présence de 
la Congrégation de Notre-Dame dans le diosPse de Saint-Jérbme. 

Quelques soEurs de la Congrigation de Notre-Dame, après une carrière d'édu- 
catrice, ont eu la joie de consacrer plusieurs annees au service de l'Eglise de 
Saint-Jérbme. Ce type d'eiigagernei-ic deineurait, pour elles, en conformité 
avec l'esprit missionnaire et ecclésial de Marguerite Bourgeoys qui voulait que 
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ses sœurs soient « filles de paroissen, partie prenante de la vie de la commu- 
nauté chritienne et au service de I'Eglise. 

De 1973 à 1982, s e u r  Madeleine Laroche a travaillé au h o c h e  de Sairit- 
Jérôme sous la responsabilité de deux kvêques qui se sont sucddé : MF Bernard 
Hubert et Mg Charles Valois. D'une façon particulihre, cile consacra ses energies 
et son temps à la mise sur pied de l'Office des cornmunications sociales du 
diodse. Eue attacha aussi beaucoup de soin à la publication d'un Bulletin 
diocésain, vu comme un moyen privilkgié d'entretenir la communion entre les 
difftrcnts responsables pastoraux. Au cours de cette méme période, sœur 
Thérèse Bessette avait, au niveau diocbain, la responsabilité de la Pastorale des 
vocations. Pendant trois ans, seur Colette Ouelet et seu r  Louiselle Pelletie~ ont 
travaillé avec ardeur à la promotion de la dévotion  nar ria le dans le diocèse. 

De septembre 1984 au mois de juin 1997, sœur Raymonde Jauvin a vécu 
-- <~ un engagement apostolique des plus intéressants qui lui a donne une pré- 

cieuse expbrience pastorale. Pendant les six premières années de son travail au 
diodse, elle a assumé la directioii de 1'Ofice de l'éducation chrétienne et la 
fonction d'adjointe au Coordonnateur de la pastorale d'ensemble. Après la 
révision organisalionnelie des services diocésains, elle a exercé les forictions de 
Directrice du département des ressources humaines et de Secretaire ginerale. 

La Solilirdc: Nom-Dnnze-des-Bois (19 61 -199b) 

En août 1961, la Congrégation de Notre-Dame fait l'acquisition d'un magni- 
fique domaine au 1600, Cbte Terrebonne, au bord cle la rivière des Mille-fles. 
Mgr Frenette, kvêque du diocése, accueille une nouvelle communauté de la 

La Congriga,ion Notre.Daine, CND : Notre-Dames-des-Bois. Celie maison est un lieu de repos et de con- 
Ç ~ u r  Raymonde Jauvin, c.n.d. valescence pour les seurs  et, durant l'année scolaire, un milieu d'accueil pour 

les jeunes et leurs éducatrices. Au mois de septembre 1969, la maison de repos 
se transforme en Maison de prière sous le vocable de la Solitude Notre-Dame- 
des-Bois. Cette maison offre aux personnes qui le dtsirent, religieuses et 
religieux, laïcs et prPtres, une oasis de silence et de paix favorable à la ren- 
contre de Dieu et à l'écoute de sa Parole. Cette maison est appelée à manilester 
l'absolu de Dieu avec des accents propres: prière et service de la prikre, dimat 
de recueillement, vie fraternelle et accueil dans ].'esprit du mystère de la 
Visitation de Marie. 

Comme maison de ressourcement spirituel et centre d'éducation de la foi, 
d'approfondissement et diffusion des valeurs chrétiennes, la Solitude Notre- 
Dame-des-Bois participe h la mission de la Coiigrigation de Notre-Dame. 



Le 8 octobre 1989, l'église paroissiale de Saint-Maurice, à Hois-des-Filion, ' 
ouvre ses portes et son cœur pour accueillir la Solitude Notre-Dame-des-Bois 
qui célèbre son 20' anniversaire de fondation. MF Charles Valois préside l'eu- 
charistie solennelle. Dans l'homklic, Mg Valois s'adresse aux membres de la 
comrnunautt2 de la Solitude en ces termes: ((\'otre travail se situe dans une 
maison qui est importante pour l'Église tout entière et, plus parûculi?rement, 
pour l'Église de Saint-Jbrdme. La Solitude Notre-Dame-des-Bois est un lieu 
où se construit 1'Eglise d'aujourd'hui. E.lle permet 3 des baptisés de prendre k - 2 ; : .  .a . . 

. . , . - -  ,- , 
conscience de leur foi et de se convaincre de leurs responsnbilitk face à Dieu et 
A leur prochain. Aussi, puis-je vous inviter a faire connaitre votre maison et h La r~ingrkgat.ion Notre-Dame. 

La Soliiude Notre-Danie- 
y organiser toutes sortes d'act ivids suscepiibies de rejoindre les diocésains de des-Bois, Tenelionne, 
Saint-Jérôme, autant ceux qui sont engagés dans des responsabilités d'évangé- Photo W. schcrrner, Pierrefonds. 
lisation que ceux qui veulent tout simplement trouver des réponses aux 
nombreuses questions qu'ils se posent.. . Et il y a le grand nombre de ceux qui 
cheminent dans une vie de foi tout orientie vers Dieu et pour lesquels un 
séjour dms  un lieu de priere et de solitude arrive comme un moment fort 
dans leur ex-périence spirituelle ... i) Pendant vingt-sept ans, la Maison de 
prière a essayé de répondre aux attentes de son pasteur. 

En 1996, de multiples raisons, entre autres la difficulté d'accès ii la 
Solitude, faute de moyens de transport en commun, et la nécessité d'apporter 
à la bâtisse des réparations majeures représentant un  investissement consi- 
derable, amPnent la Congrégation de Notre-Dame A chercher un autre lieu 
pour la Solitude. Il est important pour la Congrégation de Notre-Dame dc 
maintenir une maison de prikre et d'éducation à la priere afin de répondre au 
grand nombre de personnes en recherche de spiritualité et d'approfon- 
dissement de leur foi. 

Le 15 aoat 1996, la maison de Bois-des-Filion ferme dkfinitiverneiit. 
M W  Bernard Hubert, témoin des origines de la Maison de prière CND, 
accueille celle-ci, au diocese de Saint-Jean-Longueuil. 

En 1924, la Congrkgation de Notre-Dame acquiert la maison de MfJ Georges 
Gauthier, situ& dans la paroisse de Sainte-Adèle, merveilleux site des Lau- 
rentides. Swiir Sainte-Marie-Ferdinand est la première supEriezire de la 
nouveUe mission appelée Notre-Dame-des-Mons. De niulziples réparations et 
dc.s transformatioris iiiiportantes sont apporties à la maison en fonction de 
I'œwre projetee. 
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C'est en 1929 que sœur Saint-Syncletique, inf rniiPre chevroiinée, ouvre 3. 
Notre-Daine-des-Monts un sanatorium destiné au?r sœurs atteintes de mala- 
die pulmonaire. Plusieurs religieuses de la Congrégation retrouvent la sant6 
grâce à l'air pur des Laurentides et aux soins attentifs de I'equipe des 
in fumieres. 

Avec la diminution du nombre de malades, Notre-Dame-des-Monts 
devient une maison de repos et de convalescence et niéme un lieu tout indiqué 
pour des vacances. Pour la vielle maison pourtant si accueillante, l'usure des 
ans se faisant sentir, il est alors nécessaire de reconstruire. Dès 1980, la 
nouveiie maison est moderne, confortable et agréable. A vrai dire, elle n'a pas 
l'allure d'un couvent ! 

_ _ T * b  

A l'automne 1980, Mg Charles Valois, évéque de Saint-Jkrbme, préside la 
bénédiction de la maison. Et depuis, une trentaine de sœurs, retraitées, con- 
valcscentes ou en vacances, y trouvent repos, grand air, dimat chaleureux, un 
lieu de prikre et de recueiilenieiit. Filles de paroisse toujours, comme le voidait 
Marguerite Bourgeoys, les swurs de Sainte-Adèle poursuivent leur mission en 
priant pour l'Église de Saint-JérBme. Toujours présentes dans ce merveilleux 
coin des Laurentides, les sœurs de Notre-Damc-des-Monts den-ieurent 
solidaires des projets missionnaires de la Congrégation de Notre-Dame. 

Source 
Ca Congrkgaiion Notre-Dame. 
Notre-Dame-des-Monts. 1980. 

Cottg.Ir'gc~tio/~ des Smim de Sainte-Croix 

Trois ans à peine après leur arrivée à Saint-Laurent, les saurs de Sainte-Croix 
acceptent la direction d'une école dans la paroisse de Sainte-Scholastique. 

Le 2 septembre 1849, le curé Plinguet cPde l'ancienne chapelle, uiie bâtisse 
de 80 pieds sur 40 d'im étage avec mansarde, pour en faire un couvent. €1 en 
décembre de la même année, il en donne la direction aux Sœurs de Sainte- 
Croix. 

Comme le racontent les chroniques de la Congrkgation, c'est le 17 
decembre de l'annee 1850 que les trois fondatrices, deux françaises et une 



canadienne, accompagnées de deux autres religieuses, parient de Saint- 
Laurent pour venir se fixer à Sainte-Scholastique. Le 7 1 dkcernbre s'ouvrent les 
classes: une messe est chantée pour attirer les bénkdictions du ciel sur cette 
fondation. A l'issue de la messe, 45 externes se rendent au couvent oh les 
sœurs les attendent. Le pensionnat eut l'honneur de voir fleurir 188 vocations 
religieuses issues de son enceinte. 

Le couvent Fut reconstruit en 1894, apres quelques mois de flottement 
durant lesquels plusieurs craignirent que l'institution lie disparçit complète- 
ment. Mais le Pensionnat Saint-Gabriel reprit son muvre en donnanr aux filies 
dr six A seize ans une fortnation adaptée aux besoins de leur Age et de leur 
nature selon les doimées du programme du Corniré catliolique de l'lnstruc- 
tion publique. 

En septembre 1958, 154 élèves étaient inscrites dont 26 pensionnaires. 
Sœur Marie de Sainte-Thkrkse de l'immaculée (Thérèse Chapleau), Sœur 
Marie de Sainte-Claire-Ida (Germaine Labelle), S e u r  Marie de Fatima 
(leannette Lapointe), Saiur Marie GiseUa (GisPle Thibodeau), S e u r  Marie 
Valérie (Gjsèle St-Onge) et Mme Coursol se partagent les classes. 

En 196 1. lors de la cenrralisabori des écoles, le pensionnat fem~e ses portes. 
En 1970, les religieuses quitrenr Sainte-Scholastique. A cette occasion, une fEte 
d'adieu avait Cté organisée. Sœur Marie de Saint-François-de-Jésus, au nom de 
la communauté, félicita et remercia les oxganiçateurs de leur geste délicat. 

Dès août 1905, les pionnières arrivaient 1 tachute. Le Pensionnat Sainte- 
Anastasie débutait en 1906. Quatre ans plus tard s'ouvrait l'école Saint- 
Adolphe. En 1938, l'externat Saint-Alexandre pour les filles et le Jardin d'eri- 
fance pour les garçons venaient s'ajouter aux autres fondarions. En 1949, un 
cours commercial s'inscn t au programme d'études offert par le Pensionnat où 
le cours de Letîres-Sciences avait JTI sa première graduation en 194 1 .  À 
l'automne 1958, le Pensionnat Sainte-Anastaîie se transforme en Juvknat et 
l'école Saint-Alexandre reçoit les pensionnaires ei les externes de la 1" a la 1 1' 
année. En 1966, grâce d l'initiative de sœur Ceorgeme Danis, ce fut la mise sur 
pied d'une école pour enfants handicapés. 



La nouvelle école de Saint-Julien est confiée aux Sœurs de Sainte-Croix en 
septembre 1925. Sœur Marie de Saint-Girard en est la directrice. Jusqu'en 
194 1, les religieuses voyageaient matin et soir a i l  Couvent Sainte-Anastasie. 
Eues demeuraient dans un logis, rue Princesse, offert par Mme 1-Iarry Ayers. 

En 1944, les plans d'une kmle de huit classes et d'une rksidence pour les 
religieuses sont tracés par l'architecte Jean Savard et exécutés par Oscar Hotte, 
entrepreneur general de Lachute. En 1960- 1961, on agrandit l'école et la 
résidence des religieuses. M. Charles-Émile Dorris devient principal de la 
partie ouest comprenant dix classes, tandis que s e u r  Sainte-Aline demeure 
directrice de la partie est du campus. En 1985, sceilr Thérese Thibodeau, la 
dernière insritutrice religieuse de cette écoie, laisse. l'enseignement comme 
professeur, mais elle devient animatrice de  pastorale scolaire à l'école 
Saint-Julien, pendant 6 ans. Elle accomplira cette tâche jusqu'au mois de juin 
1995. 

Sain /-Hem) as 

Le 34 août 1921, les sœurs fondatrices arrivent sl Saint-Hermas. Le personnel 
du presbytère est sur pied pour recevoir les arrivantes. A la fm d'octobre, trois 
classes sont ouvertes pour 85 enfants. Les enseignantes sont sœur Marie de 
Saint- Jean-d' Avila, sœur kiarie de Saint -Bernard et soour Marie de Grâce. 
Dew autres sorurs accompagnent les institutrices: sœur Marie de Sainte- 
Hélene-de-Troye et sœur Marie de Saint-Jean-du-Calvaire. Après avoir e u v r é  
dans cette municipalité durant 48 ans, les religieuses quittent les lieux en 
1969. 

En 1922, le curé Vitaljs Bouchard de Sain t-Louis-de-France de Brownsburg 
accueillit les 5 religieuses de la Maison Mere A destination de Brownsburg. Le 
lendemain de leur arrivte, le 6 septembre, les religieuses ouvrent leurs 4 
graiides classes au grand ébaliissement des enfants qui, pour la plupart, 
voyaient une religieuse pour la prcmierti fois de leur vie. Voici les noms des 
fondatrices de cette maison : sœur Marie de Sainte-Marthe, supérieure, m u r  
Marje de Saint-Simon, sœur Marie de Sainte-Catherine-de-Ricci, sœur Marie 
de Sainte-Dosithte, sœur Marie de Saitit-Camille. 



L'école de la fondation a Ii14le le 29 décembre 1943. Une nouvelle i co le  a 
kt6 construite et ouverte le 6 septembre 1944. Cette école est toujours ouverte 
et admiriistrke par des laïcs. 

En 1932, M. le cure Joseph-Eudore Cliarboniieau demande aiut religieuses de 
Sainte-Croix de prendre la direction de l'école de Saint-Augustin. Le 26 août 
de la même année, deux religieuses arrivent: m u r  Marie de Saint-Girard-de- 
Venise et sœur Marie de Saint-Bernard-du-Sacré-Cœur. 

Le vendredi 1 3 fkvrier 1933, M. le cure passe dans les classes avec quatre 
commissaires en toiirnée d'examens. Ils constarent les progres obtenus et en 
sont des plus heureux. Les commissaires se félicitent d'avoir secondé le 
dévouement clairvoyant de leur curé qui voulait mettre la jeunesse kcolikre de 
la paroisse sous la djrectjon de religieuses educat rices. 

Dans cetie paroisse, et aussi dans toutes les paroisses, les smurs ont 
collaboré avec les laïcs. 

Vingt-neuf jeunes filles de cette paroisse ont embrassé la vie religieuse 
daris la Congrkgation de Sainte-Croix. 

Sainte-Sophie 
Devant le manque de prêtres, M@ Charles Valois demande la collaboration des v 
femmes en Église. En 1980, il confie la paroisse Sainte-Sopliie à soeur Denise 
Thibodeau. Depuis 20 ans, elle assume cette responsabilité. Elle a su s'entourer 
de laïcs capables de la seconder dans son travail pastoral. Aprks avoir œuvsk 12 
ans en Ha'iti et 6 ans en Côte d'Ivoire comme missionnaire, sœur Denise 
continue son travail d'évangélisation dans l a  paroisse de Sainte-Sophie. 
Comme responsable de la paroisse, elle a toujours porte une attention spéciale 
aux petits, aux pauvres et aux malades. Sœur Deiiise est la preniiére religieuse 
nommke par M g r  Valois. Elle a terminé son mandat en juiiiet 2000. C'est la 
pliis longue expérience comme responçable de paroisse. 

S ~ u r s  de Sainte-Croix. 

Maison de prière Béthanie (1972-2000) 
De gaiiche à droite: strur 
Thbrkse Thibodeau, saur 

La Maison de priére Béthanie est situke dans la paroisse Sainte-Sophie. Depuis Denisc Thibodeau, saur 
1972, Béthanie se veut un lieu de paix favorisant la priére, la rencontre de soi Mariette 'rhibodcau. 

etdeDieu.Lesfomesontdiangéaumursdesans,lesJiensontvariémaisle C0I1mionGermaineLîbellc. 
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cluiiat de la maison est demeure le méme et !a prikre en est restée le centre et 
l'objectif premier. 

Dès le début, une conimunauté s'est forrnee autour de la maison de priere. 
Sœur Louise Léger est la seule permanente à la maison. Cette enseignante aux 
niveaux coilkgial et universitaire anime la maison depuis ses débuts. 

Au mois d'aobt 1985, Mg' Charles Valois confiait à mur Germaine Labelle une 
mission importante conime coordonnatrice de la pastorale dans la paroise 
Saint-Julien de hchute, en collaboration avec l e  Père Maurice Légaré, s.c.j. 
Sœur ThérPse Thibodeau fut sa collaboratrice. Parini ses responsabiiit~s, on 
trouve le ressourcernent spirituel et l'accompagnement des personnes enga- 
gées dans les services de la communauté ecclésiale et l'entretieii d'un climat 
fraternel entre les membres de l'équipe. Pendant neuf ans, cette équipe a 
rempli cette t%che en favorisant les quatre axes de la pastorale: l'engagement 
de la foi, le soutien fraternel de la foi, l'engagement social et la célébration de 
la foi. 

En quittant la paroisse Saint-julien (1994), sœur Germaine Labelle et sœur 
"iherese Thibodeau répondaient au desir de l'évéque d'aller travailler i la 
paroisse Saint-Eustache avec le cure André Daoust. 

En 1990, sœur Pauline Dagenais s'est vue confier la responsabilité de la 
paroisse. 

L'équipe communautaire a joué un rôle important dans le travail pastoral. 
Avec l'appui de soeur Monique Paquette, sapur Hklhne Thibodeau et de sceur 
Juliette Nadon, s e u r  Pauline Dagenais a occupé ce poste pendant neuf ans. 

Les sœurs résident encore à Saint-Augustin. Swur Pauline Dagenais est 
actuellement en stage de ressourcement. S a u r  Cécile Ouellet visite les 
malades. Sœur Monique Paquette travaiUe au Celitre hospitaljer de Saint- 
Eustache. 

En aoCit 1995 eut lieu l'installation de sœur Louise Dumontier comme 
responsable de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a Grenvilie. Elle 



remplit les fonctions de l'animation spirituelle, de la coordination des seMces 
et de l'administration. EUe travaille en collaboration avec le ptre Richard 
Woodbury, s.c.j. Saour Mariette Farley sera présente à la paroisse durant deux 
annees. 

Juçqu'en 1955, c'était l'ère des écoles de rang. L'école centrale remplaça toutes 
les écoles de rang. Les Religieuses de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs pre- 
naient la direction de cette école. Les fondatrices Frirent sœur Marie de Sainte- 
Mathilde-de-Fratice, s a u r  Marie de Sainte-Jeanne d'Arc e l  s a u r  Marie de 
Saint-Clair d'Auvergne. Malheureusement, la communauté a dû fern-ier la 
mission de Sainte-Monique le lu judlet 1963. 

En 1955, la congrégation acceptait la responsabilité de l'école paroissiale de 
Sainr-Philippe-d'Argenteuil. Les saurs  y enseignèrent durant Iiuit ails avec 
dévouement et générosité. Avec regret, cette missioil fut fermie en 1963. Les 
dernieres ouvrieres de cette mission furent les sœurs Aiicc Carrière, Ida 
Filiarrault, Tuliene Nadon et Gilberte Bernier. 

La polyvalente Lavigne ouvrit ses portes le 2 1 octobre 1968. Plusieurs reli- 
gieuses se sont dévouées auprès des jeunes du secondaire: saour Gaétane 
VL~illancourt, jusqu'eri 1966, smir Jean Filiatrault, qui a quittk en 1985, A l'âge 
de la retraite. sœiir Germaine Labelle, la n-iême année, pour prendre en charge 
la paroisse Saitit-Julien, sœur Claire Desmarais, qui a quitté en 1982, s a u r  
Pierrette L'Allier, en 1989 et continue de se dévouer A la paroisse, smur 
Colombe Desjardins, en 1975; sœur Monique Piquette, sœur Jeanne Guin- 
don, sceur Renkc Desmarais, s m r  Aurore Boutet, dans les années 1970. 

De 1971 a 1981, à Saint-Eustaclie, les m u r s  de Sainte-Croix soiihaitent 
accomplir leur mission selon la perspective et le charisnlc de leur fondateur 
Basile Moreau. Smur Juliette Auger et s eu r  Française Lecliasseur travaillent 
auprès des jeunes dans les écoles de Saint-Eustache et de Deux-Montagnes. 
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Sœur Françoise enseigne aux petits et sœur Juliette œuvre auprks des ado- 
lescents. En 1993, sœur Françoise change de secteur. De 1981 à 1996, sœur 

Juliette consacre ses journkes A visiter les personnes hgées dans Saint -Eustache 
et Deux-Montagnes. 

En 1967 les Sœurs de Sainte-Croix ont remplace les Sœurs Grises. Encore 
aujourd'hui, trois sœurs travaillent auprès des démunis et dans d'autres 
services d'aide et d'accompagnement. Les trois seur:; vivent au centre de cette 
paroisse, au milieu des gens et continuent avec des -aïcs à ceuvrer auprPs des 
pauvres, des démunis. 

Au nord du comtP d'Argenteuil, des enfants ont profité de l'éducation des 
sœurs de Sainte-Croix: A Saint-Adolphe-d'Howard (1935-1963), Lac-des- 
Seize-Îles (1 940- 1963)et Huberdeau ( 1950- 1953) En l'an 2000, 12 religieuses 
de Sainte-Croix travaillent toujoiirs dans le diocése de Saint-Jkrôme. 

Solrrce 
SCEUR (;ERMAINE LABELLE, C.S.C. 

Les Sœurs de la Charité de Montréal, les {t Sœurs Grises ii, lors de l'érection du 
diockse de Saint-Jkrôme en 1951, poursuivaient dkjà leur mission apostolique 
à Saint-Benoît et dans les enviroiis depuis 1854. Elles avaient aussi œuvre dans 
la ville de Saint-Jérôme de 1888 A 191 1. 

A Saint-Benoît, la rébellion de 1837-1838 et la répression par l'armée anglaise 
ont semé consternation, pauvretk et miskre. Les orphelins, les personnes âgées 
sans soutien et les enfants prives d'instruction attirent la sympathie du notaire 
Jean-Joseph Girouard. Encourage par MF Lgnace Bourget de Monireal, M. le 
curé Ambroise Groulx et des Sulpiciens, le notaire Girouard se présente cliez 
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les Scrurs Grises a Montrial a qui  il veut confier un ((établissement qui sera 
employé au soulagetnent des pauvres, des infirmes et A I'kducation religieuse 
et klkmentaire des jeunes h i les4  >,. 

Le 3 novembre 1354, mkre Julie Haineault-Deschanips, supérieure 
gbnkrale, et les seurs  Aix Chistui, pxernikre supérieure, Z o k  Leblanc-Emery 
et Marie-Adelinc Jacques, premikre institutrice, arrivent à Saint-Benoît A 16 
heures, aprks un voyage de douze heures en chacrene par des chemins irnpra- 
ticables. M. le curé Groulx, M. et Mme Girouard et de nombreux paroissiens 
enthousiastes les accueillent au son des cloches de l'kglise. Les sœurs logent 
chez les Girouard jusqu'au 9 novembre, jour de l'ouverture de l'Hospice 
d'ioiivdle que  bénit MF Larocque, évéque-auxiliaire à Montreal. Ce m&me 
jour on admet une orpheline et une dame invalide. 

Le 3 1 décembre 1854, l'euvre compte 4 enfants, 1 1 personnes %@es et 54 
eleves. De plus, les S e u r s  visitent les malades à domicile, vedent des mourants 
et ensevelissent des morts. Eues enseignent également le atécliisme, préparent 
les enfants aux sacrements, initient les servants de messe, introduisent, aux 
mois de mars et de mai, les exercices de la dkvotion à saint Joseph et a la 
Vierge, puis la Congrégation des Enfants de Marie. A la Fête-Dieu, elles 
inaugurent la première procession du Saint-Sacremeiit à travers le village. « La 
population est grandement impressionnke5. >) 

Commencée dans une pauvreté indescriptible, mais soutenue par le 
dévouement des seurs et la gdnkrosit6 des collaborateiirs, cette œuvre de 
N charité universelle7 », à la manière de sainte Marguerite d'YouviUe, va s'épa- 
nouir au cours des ans. 

En 1878, afin de mieux rkpondre aux besoins des pauvres, un kdifice plus 
grand, appelé Couvent d'YouviUe, est krige prés de l'église. AprPs le départ 
dkfmitif des ilèves, eii 1969, le couvent sera nommé Foyer d 'Youde,  ne des- 
servant désormais que  des personnes âgées. En 1979, les bénéficiaires seront 
transférées au nouveau Centre d'accueil Saint-Benoît dirige par S a u r  Gene- 
viPve Plourde, s.g.m. 

Au couvent, les religieuses dispeiisent d'abord le cours primaire, puis 
secondaire jusqu'en 1968. Les cours ménagers sont au programme à partir de 
1916, et un cours d'École normale se donne de 1949 3 1955. Des 1858, les 
Sceiirs acceptent d'enseigner A l'École des Garçons, reinplacke par 1'Ecole Dom 
Bosco en 1953. Lors de la régionalisation scolaire, les éIPves du cours primaire 
sont regroupés à l'École Girouard eii janvier 1963. Les Sœurs eii assunient la 
direction jusqu'en 1971. Sœur Luciile Rochon, demikre Sœur Grise ensei- 
gnante A Saint-Benoit, quittera en 1979. 
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Durant 130 ans, la mission apostolique des 351 Sœurs Grises qui ont 
~ u v r é  A Saint-Benoit a ét4 hctueuse  noii seulenient par les ministéres 
qu'elles ont accomplis, mais aussi par le nombre impressionnant des jeunes 
fetnmes qui ont adhéré 2 leur Institut: 59 Seurs  Grises sont originaires de 
Saint-Benoît, 64 autres ont et.! 612ves a u  Couvent d'Youville, de plus 74 Sœurs 
Grises viennent de huit parojsses environnantes. 

Plusieurs professionnels ont commencé leurs études dans les écoles de 
Saint-Benoît où enseignaient les s eu r s .  Ils sont devenus avocat, agronome, 
cardiologue, gynécologue, notaire, prètre, religieux Le plus célébre est M. Paul 
Sauvé, premier ministre du Québec en 1959-1960. 

A I'initiative de M. Germain Beauchamp, photographe de Saint-Eustache, 
un monument à la mémoire des Saurs  Grises est érigé près de l'église en 1988, 
sur le site du Foyer d'Youde. 

À Sauit-Jérôme, le curé Labelle, surnommé le roi du Nord, veut doter son 
domaine (< d'une maison de charité6 >). II plaide sa cause chez les Sœurs Cirises 
h Montréal, afin qu'elles portent secouxs aux ((gens md pris')). 

Le 29 octobre 1888, mere Praxède Filiatrault, suyirieure générale, accom- 
pagne les fondatrices à Saint-Jérôme. Ce sont les sœurs Marguerite Pouliii- 
Montgolfier, supérieure, Phélonise Bklanger et Marie-Louise Poirier. Le cuiP 
Antoine Labeile, M. Pierre PeUetier, vicaire, et des notables les accueillent à la 
gare. Quelques dames font les lionneurs de la iiiaison que les soeurs occupe- 
ront durant une année, rue Labeile, avec 9 orphehes abandonnées. 

«Cette fondation n'a pour base que les trésors de la charité des paroissiens 
et l'industrie des Sœurss N, écrit l'annaliste. Confiantes en la Providence de 
Dieu le Père à l'instar de leur fondatrice, Marguerite d'YouviUe, les religieuses 
se mettent sans délai A la besogne. Elles accueilleiit dans leur maison des 
orphelins, des personnes âgées et, dans une salle d'asile, des enfants jiisqu'à 
sept ans. Elles visitent les pauvres et les malades A domicile. Elles veiilent 
auprès des mourants et ensevelissent des morts. En plus, les m u r s  s'activent 
a h  de procurer à I'œuvre quelques revenus. Ainsi. le 5 mars 1889, elles orga- 
nisent un bazar qui rapporte 17401. Plus tard, ((les profits d'une soirée 
dramaiiclue et musicale permettent d'acheter une vache')). 

Dédié A cette cause, l'abbé Pierre Pelletier, vicaire à la paroisse, intiresse des 
bienfaiteurs et obtient des foiids pour acheter un terrain et construire 
l'hospice. En avril 1889, debute la construction d'un édifice de trois étages, en 
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briques rouges. Les cinq religieuses et leurs bénéficiaires s'installent, le 14 
octobre siuvant, dans l'Hospice Saint -JkrBme encore inachevé. 

Eri mai 1890, elles hkbergtnt 30 personnes e i  130 enfants fréquentent leur 
Jardin d'enfants. Et en 1891, elles ouvrent une classe pour prkparer les garçons 
de 12 ans à leur premiére coinmunion. Le 4 janvier 1891, le cure LabeUe, 
insigne bienfaiteur de cette euvre, meurt presque subi tement. Les obstques de 
((ce grand serviteiir de l'Église et de I'ÉtatIo» ont lieu le 8 janvier. Les héne-  
rnents se précipitent: arrivée du nouveau curé, M. L.-J. Lafortutie, et départ du 
dkvoué vicaire Pelletier. L'avenir de l'Hospice Saint-Jérôme inquihe tous les 
intéressés. 

A la mi-janvier, un incendie détruit le coilege des Frères de Sainte-Croix 
Le curé Lafortutie, sachant sans doute que ales Sceurs Grises ne refusent 
jamais rien" *, leur demande d'enseigner aux garçons de huit à douze ans, en 
aitendant un nouveau collège. I>e 1891 à 1894, trois Saurs  enseignent à 200 
garçons, à l'École d u  marchi. Le curé et les paroissiens sont tres satisfaits des 
succès scolaires. 

Les Sœurs doivent poursuivre leurs tniniMPres dans des condiiions de 
grande pauvreté. Survient une trngidie Ic 24 novembre 191 1. Duranr la messe, 
une explosion de la fournaise provoque un incendie q u i  détruit compl2tement 
l'hospice. Le personnel est sauf: 100 enfants, 30 personnes âgées et 11 religieuses. 
On trouve des @tes temporaires puis permanents. Aprés 23 ans de çenice ,  les 
Srriurs Grises de Montréal quittent définitivement Sain t-Jtrôme le 23 décembre, 
amenant avec eues, à leur Maison mére, les personnes âgées sans f a d e .  Malgré 
des demanda riitérees jusqu'en 193 1, 1'~uvr.t tie sera jamais reprise. 
Mg Paul Labelle &rit, dans .L'.&ho dlr Nord du 25 novembrel987: L'his- 

toire n'a accordé qiie peu de place P la yresence des Smurs Grises de Montréal 
dans notre ville de Saint-Jérôme, entre 1888 et 191 1. Ellcs ont fait ici iine 

muwe merveilleuse, et leur présence a été empreinte de la plus grande charité 
h l'endroit de nos orphelins. ), 

Source 
GENEVI~VE P L O U ~ E ,  s.g.sn. 

La Congrégation des Seurs  de Sainte-Anne, fondke par Mére Marie-Anne 
(Esther B1ondi.n) 3. Vaudreuil en 1850, est en pleine e~pansion lorsque, en 
1864, Mg Ignace Bourget, évéque de Montréal, liii demande d'ouvrir une école 
pour I'kducation des fd1es au village de Saint-Jérôme. 



En rkponse à cette demande épiscopale, les Seurs  de Sainte-Anne inaugurent 
à Saint-JkrGme, le 15 septembre 1864, leur liuitiime ({mission i~ au QuCbec. 
Eues y prennent possession d'une école denuée de tout confort où les murs 
suintent l'humidité, oh les fenstres laissent passer le vent et le froid, où les 
portes sans serrures assurent une sécuritb plus que precaire.. . Monseigneur 
Bourget dira lui-n-itme, à la suite de sa visite du 22 septembre, que les sceurs 
y sont <( en spectacle aux anges et aux hommes » ! Dans cette école située sur 
le terrain aauel du parc Labelle, les sept religieuses yionni2res accueillent, au 
matin du 24 septembre, 148 kcolières dont 68 pensionnaires et 80 externes. 
Eues les instdent sur des bancs empruntés à la sacristie. Coiiimence: alors une 
histoire de plus d'un sikcle, au cours de laqueue les S ~ u r s  de Sainte-Anne 
dirigeront, en plus d'un pensionnat et d'une école normale, toutes les kcoles 
publiques de Sai.nt- JétGme. 

t e  premier couvent est agrandi en 1883. Demeuré seul sur son emplace- 
ment après la démolition, vers 1898, de l'ancieme fglise et de l'ancien pres- 
bytkre, il est démoli à son tour et remplacé en 1903 par un «vaste édifice 
scolaire >i érigt! par la Congrégat.ion rue du Palais, angie Fournier. Un externat 
et un pensionnat sont tenus dans ce nouveau couvent jusqu'en 1930, I'Ecoie 
normale y etablit ses quartiers en 1923 et y demeure jusqu'en 1962. 

Au mois de juillet 1914, MgrPaul Bruchisi, appuyé par le sdnateur J.-Édouard 
Provost. soUicite du gouvernement l'autorisation d'ouvrir une école normale 
pour la formation des institutrices de la région de Saint-JérGme. Il fait signer 
une requPte par les curés et les commissaires d'école des vingr et une paroisses 
situees au nord de la ville de Saint-Jérbme, où l'on compte plus de 600 écoles 
fréquentées par quelque 25 000 enfants. Le projet est bien accueilli mais son 
exCcution est retardée à cause de circonstances dCfavorables. L'École normale 
ouvre enfin ses portes le 6 septembre 1923, dans des locaux du « vasre edifice 
scolaire)) construit en 1903. Cet édifice abrite donc dksormnis ln nouvelle 
Gcole normale, le pensionnat, l'externat des origines q u i  prend le nom d'école 
Labelle et qui  rend les classes d'application facilement accessibles aux 
normaliennes. 

Visite de MV Freneite En 1930, le pensionnat est aménagé dans un nouvel immeuble cons- 
chez les scrurs de sainte-Anne. truit rue Fournier. Sous le vocable des Saints-Anges, il est une institution 



d'enseignement de Iiaute réputatioii où sont offerts les cours Lettres-Sciences, 
comrnercid et primaire. L'Ecole iiormale et l'école LabeUe occupent tou- 
jours l'édifice de la rue du Palais. A cette époque, 110 étudiantes se prépa- 
rent h 1eu.r carriére d'institutrice et plus de 300 externes frkqueiitent l'école 
Labeile. 

En 1962, l'kdifice de la rue du Palais, construit. depuis prks de 150 ans, est - - 

condamné et démoli. L'École normale cohabite alors durant deux ans avec le 
Pensionnat des Saints-hges et dispense aussi plusieurs cours au Centre 
diocésain et A l'école secondaire Mtre-Marie-Anne (Polyvalente de Saint- 
Jbrôine) jusqu'à ce qu'une nouvelle construction l'abrite à nouveau, en 1964, 
sur I'ernplacenient du vieil édifice de la rue du Palais. 

L'année 1967 marque iin tournant décisif dans les institutions scolaires du 
Quebec : les écoles i-iormales disparaissent graduellen~cnt du systkrnc d'édu- 
cation avec l'avénement des cégeps et des facultés des sciences de l'éducation. 
Lorsqu'eile ferme ses portes en 1969, apres avoir décerne quelque 10 000 
dipldmes d'enseignement, l'École normale dc Saiiit-TirBrne donne naissarice A 
un collège d'cnseigtiement gkriéral et professionnel. Le gouvernement du 
Qukbec acquiert alors, pour loger le nouveau ckgep, le Pensionnat des 
Saints-Anges qui date de 1930 et le pavillon moderne de l'École normale 
inaugure en 1964. Qiiant aux religieuses vouées au service de I'édiication h 
Saint-Jérôme, dans le secteur public comme dans leurs institut.ions privées, 
elles se retirent lentement de la direction et de l'enseignement au cours de la 
dicennie 1960- 1970. 

a i 'hole nonnale de Saint-Jérbme sont associés d'une façon dminente les 
noms de deux personnages qu i  se sont iiiusvtres par leur devouement et leur 
action éducative remarquables: M. J.-Anthony Lessard, professeur de pédago- 
gie de 1923 A 1969, et sœur Simone Colpron (Marie-jeanne de Domréiny), 
s.s.a., professcure de 1943 à 1962 et principale de 1963 à 1969. Monsieur 
Leçsard a été honore de la croix Pro Ecclaia el Pont+ce le 16 février 1955 par 
MP Émilien Frenette, éveque de Saint-Jérdme. Sœur Simone Colpron a reçu un 
vibrant hommage de reconnaissance le 10 septenibre 2000, lors d'une fête 
organisée par le cégep à l'occasion de son trentieme anniversaire de fondation. 

Écoles prin~aimf et srr:ondai/-es a .Yailrl-Jt!t~me 

Lorsque, en 191 1 ,  les Sœiirs Grises de Montréal quittent Saint-JérBme à l a  
suite de l'incendie d'un Jardin d'enfance dont elles avaient la charge, la com- 

Seurs  de Sainte-Anne. 
50' anniversaire de vie religieuse 
de swux Suzanne Colpron 
(swur Jeanne de Dornrkmy). 
De gauche à droite, premikre 
rangée: S. Jacqueline Dwk, 
MW Charles Valois, S .  Simone 
Colpron, Mm' Marguerite 
Ste-Marie. 
2' rangée : Mn" Hélene Cliénier. 
S. Lise Vincent. S. jeanne 
Gareau, S .  Marie-Marthe Bthicr. 

mission scolaire demande aux Seurs de Sainte-Anne de prendre Ïa reltve et 





gressivernent l'enseignement et offrent bknévolement leurs services dans les 
paroisses ou a I'kvèché. 

Trois religieuses, parmi bien d'autres aussi inkritantes, ont fait leur marque 
dans les ecoles, les parois5es ou les assoeations diverses de Saint-Jérbrne : 
m u r s  Louise Laurence, Françoise Laferrikre et Jeaiinette Desrosiers. 

Seu r  Louise Laurence (Marie-Louise-Éli~abeth) a oeuvre dans le diocèse 
diirant quarante ans, soit à la direction de l'ecole Dubois de 1958 à 1975, soit 
au service de la paroisse carhédraic de 1975 a 1998. Sceur Françoise Laferrikre 
(Mane- Albert-de-Siennc) a été la compagne assidue de s e u r  Louise Laurence 
comme secritaire à l'école et ensuite coinme bénévole A la paroisse. 

Smur Jeannette Desrosiers (Marie-LuciUe-Thértse), en service surtout 
dans la paroisse Sainte-Paule, s'est dévouée à l'ouvroir paroissial, ail club de L ~ S  Seurs  de Sainte-Anne. 
l'Âge d'or, auprès des assistes sociaux, de l'Association des veiives et des k u r s  Louise Laurence cri 

fenimes séparées, du service d'entraide, du Centre Jéricho ail Carrefour du Fral '~oix Laferrière dalis la 

Nord. Une me de la paroisse porte son iiorn a h  d'honorer sa ménioire et de de la 

perpétuer son souvenir. 

A Saini-Jérôme 

A la suite des transformations majeures et rapides di] système scolaire, res- 
senties à Sainr-Jkrbme comme partout au Québec, la Congrégation acquiert 
en 1968 un vaste terrain délimite par les nies Rochon, Barrette, Gosselin et 
Gauthiet, sur lequel se trouve une maison familiale qui prend le nom de 
rtsidence Rochon. Une ((résiderice-dortoir P,  voisine de la maison Rochon, est 
immédiatement construite sur le même terraiii : c'est la résidence Gosseljn qui 
peut loger quinze personnes. 'les deux inaisons s'ouvrent aux religieuses qui 
travaillent au cégep ou à I'Cvtdié dPs l'Pt& 1969. 

Mais le nombre des religieuses diminue bientbt et le besoin d'une peiision 
pour Içs étudiantes du cégep se fait sentir. ( ( J i  y a 19 un vide qu'il faut com- 
bler.» Entre 1977 et 1983, ces étudiantes trouvent à l a  résidence Roclion iin 

lieu d'liébergernent favorable à leurs Ctudes. CeRe résidence offire ensuite aim 
daines de la région des Laurentides, de 1983 A 1995, un lieu de repos et de 
ressourcerneiit qui leur permet de faire le point aux tournants di ficiles de leur 
vie. Son nouveau nom, L'Oasis, symbolise alors sa mission. Quant. A la maison 
Gosselin réaménagée, eile accueille, de 3983 à 1991, des cégkpiennes qui accep- 
terit de vivre un projet chr4tien. Elle devient ensuite, jusqu'en 1995, une 
maison d'acciieil pour des jeunes en di6culté. Les religieuses qiii y viveni 



forment, selon les ternies du contrat qui les lie au Centre des Services sociaux 
Laurentides-Lanaudikre, une «Famille d'accueil de transition P. 

Le domaine entier est vendu en 1995 et son r61c se poursuit sous la pro- 
tection de la Bienheureuse Marie-Anne Blondin, à la résidence Gosselin deve- 
nue un centre d'accueil pour les personnes âgées: Au Jardin d'Esther. 

A Mont-Rolland 

En ce lieu enchanteur des Laurentides, les Sœurs de Sainte-Anne acquikreiit, 
au cours des années 1955-1956, un vaste domaine, le domaine Sainte-Anne- 
des-Laurentides, qui s'agrandit avec le temps. Elles y remplissent une mission 
merveiUeusemen t harmonisée avec celle de la région : offrir l'accueil, la 
détente, le repos en pleine nature, les activités diverses (journées d'étude, 
retraites, etc.) aux membres de la communauté et a (les groupes de l'extérieur. 
Les «pages de la vie au domaine* s'écrivent sans interruption depuis l'et6 
1956; des sœurs de Sainte-Anne, des religieuses d'autres congrtgations, des 
prétres, des Cvêques mérne, des professeurs, des jeunes, des €milles, rédigent, 
au fil des ans, une histoire qui se poursuit toujours. 

Les Sceurs de Sainte-Anne arrivent à Sainte-Anne-des-Plaines en 1883. Leur 
venue en ce fief de leur patronne, qui seinblait destiné aux Sœurs de la Pro- 
vidence, est rnotivke par la proximité de Saint-Jérôme où elles sc dévoueiir 
depuis pres de vin@ ans déjà. Les sœurs dirigent h Sainte-Anne, jusqu'en 1962, 
un pensionnat-externat pour I'kducation des mes de la région. A partir de 
septembre 1962, eUes enseignent à l'école secondaire Monseigneur-Chaumont 
qui vient d'étre construite près du pensionnat oh elles demeurent toujours. 
Cette nouvelle école accueille de plus les quelques pensionnaires du couvent. 
Le 30 juin 1977, A cause de l'ige et de la sant6 des sœurs, à cause de l'état 
déplorable de la Misse de 1883, la CongrPgation remet au curé les clés du  
couvent, tel que converiu dans le contrat initial. 

A Mont-Rotland 

En septembre 1951, les Sœurs de Sainte-hne remplacent Ci Mont-Rolland les 
Sœurs de la Providence de Montréal qui enseignaient à IJkcole Saint-Georges 
depuis sa construction en 1923. Deux cent dix élèves (filies et garçons) de la 



I " à la 10' année se présentent à I'kcole le 4 septembre au matin et sont accueil- 
lis par cinq religieuses et trois institutrices laïques. Jusqu'en 1962, l'école offre 
r-ri oucre un cours ménager postscolaire hautement apprécié. De 1969 i 1975, 
le nombre des religieuses voukes A l'enseignement à l'école Saint-Georges dimi- 
nue et la Congrigation rappelle, en juin 1975, les quatre dernières religieuses 
qu i  y travaillent. Les S ~ u r s  de Sainte-hile ont exercC à Mont-Roland une 
action éducative cenaiiie durant presque un quart de siècle. 

A Saint-Canut 

A la demande de la Commissioii scolaire de Saint-Canut et de Mgr Émilien 
Frenene, évêque de Saiiit-Jérôine, les Sœurs de Sainte-hne acceptent, en 
1954, de prendre en charge I'kcolc mixte du viliage de Saint-Canut. La cons- 
truction d'une nouvelle école, en 1960, permet l e  transport au village de tous 
les enfants des rangs, ce qu i  augmente la population scolaire. On rkussira i 
Saint-Canut le c( miracle )> d'enseigner dans des classes inultiples A des enfants 
dont le nombre s'élève parfois jusqu'à quarante. En 1968, les religieuses quit- 
tent à regret l'école Sainte-Anne de Saint-Canut. 

A Terrebonne 

Dkcernbre 1977, la Commission scolaire des Matioirs honore la fondatrice des 
Sœurs de Sainte-Anne, née à Terrebonne, en donnant à l'une de ses trois 
écoles le noin d'Esther Blondin. 

Janvier 1987: Mg Charles Valois, évêque de Saint-Jérôiiie, érige officielle- 
ment et canoniquement dans Terrebonne la paroisse Esther-Blondin, sous le 
vocable de Marie, Mire de Dieu. La nouveue paroisse ne peut être placie sous 
le patronage d'Esther Blondin parce que la Servante de Dieu n'est pas encore 
bkarifiée. Déclarée vénérable en mai 1991 sous le nom de Marie-Anne Blondjii, 
cette humble fille de la Cbtc de Terrebonne sera béatifike sur la Place 
Saùit-Pierre, par le pape Jean-Paul II, le 29 avril 2001. De 1997 A 1995, trois 
religieuses remplissent des fonctions reliées à l'éducation de la foi il l'école et à 
la paroisse Esther-Blondin de m@me qu'a l'école Arc-en-Ciel de Laclienaie. 

Septembre 199 1 : MEr Charles Valois nomme saour Irène Riopel au  poste de 
(( chargée » de la paroisse Esther-Blondin. Sœur l r h c  remplit ce inandat 
jusqu'en 1 994. S ~ u r  Clairelte Brunet lui succède et est intronisée respoilsable 
de la paroisse le 11 septembre 1994 par MF Luc Cyr, vicaire général du djocèse 
de Saint-TerBrne. Elle occupe ce poste jusqu'en juin 1999. 



En maintes circonstances, les soeurs mettent 3. la disposition de la paroisse 
leur résidence, (( La maison d'Esther», sise sur la terre natale d'Esther Blondin, 
au bord de la rivière des hlille-Îles. Cette maison est vendue le 29 juin 1998. 
Elle devient un centre pour personnes igées, la (i Villa Victoire de l'hge qui 
ouvre ses portes le 15 juillet de la meme année. 

A Sainte-Scholastique 

Monseigneur Charles Valois, évêque de Saint-JCrÔine, procède, en 1999, A 
l'installation officielle de sazur Marielle Savoie cornine coordonnatrice de la 
communauté chrétienne de Sainte-Scholastique. Sœur  Savoie remplit jusqu'en 
1998 ce poste qu'elle quitte A regret pour des raisons de santé. 

Au diocèse 

Sœur Pauline Beaudin œuvre dans le diocèse de Saint-Jérôme depuis plus de - - 
quarante ans, comme professeure au Pensionnat des Saints-Anges d'abord, 
puis A l'École normale jusqu'en 1964. À la demande de Mg Grnilien Frenette, 
elle participe, en 1961, à la fondation de l'Office catéchétique du diockse. 
Iinplantatioii de prograttimes nouveaux, rédaction de guides pedagogiques, 
formation des pretres, des enseignants et des animateurs de pastorale, 
particulièrement dans les écoles primaires, voili le travail qu'elle entreprend et 
elle continue au fd des ans afin de garder toujours «nouveUes)) les actions 
engagées. Entre 1966 et 1990, elle est successivement conseiilère en éducation 
chrétienne pour lcs commissions scolaires Dewi-Montagnes, Laurentides et 
Sainte-Tliérkse. Elle assume ensuite, de 1990 à 1994, un long intkrirn i l'Office 
diodsain de l'kducation chrétienne. ~ ' ~ g l i s e  de Saint-JérBme lui rend hom- 
mage h l'automne 1994. 

Conchision 

Lorsque le diocèse de Saint-Jér6me es1 érigé en 1931, les Sœurs de Sainte- 
S ~ u r  Paubne Reaudin. Anne atteignent le chiMe « sommet >) de leur histoire en ce diocése. Cent neuf 

religieuses dispensent un service éducatif de qualit6 au Pensionnat des 
Saints-Anges, à l'École normale et dans les écoles publiques de la ville, pour- 
suivant ainsi te travail cornmencd par les sept pionnières de 1864. Au moment . . 

où le diocèse souligne le 50' anniversaire de sa fondation, une seule religieuse, 
sœur Pauline Beaudin, y assure encore la prisence de la Congrégation. 

Source 

MADELEINI! GUMMOND, S.S.& 



Depuis 1878, les Sœurs de la Providence avaient klu domicile dails le nord de 
la région métropolitaine. Sous l'étendard de Merc Etnilie Gamelin, sept rnis- 
sions avaient surgi ici et lii à l'ombre des Laurentides, soit à flanc de montagne, 
soit dans la vallée ou dans la plaine. 

Quaiid en jui.n 195 1 fut créé le diockse de Saint-Jérôme, sept maisons ou 
œuvres avaient déjà été ouvertes et dirigées par les sceurs de la Providence. 
Celle de Terreboiine, la Rksidence Sainte-Sophie, n'avait existé que quatre 
annies, du 1" mai 1884 au 12 mai 1888. Durant ce court laps de temps, 
I'ktablissement aura hébergé une vingtaine de pensionnaires distingués, 
Iiommes ez femmes, en plus de douze religieuses. Le manoir seigneurial dit 
ChAteau Masson, devenu la Résidence Sainte-Sophie en l'honneur de la 
propriétaire et donatrice, Madame Soyliie Masson, sera rétrncédi à la famille 
qui  contestait l e  legs fait en bonne et due forme. 

Trois autres missions (( Providence >) établies avant 195 1, étaient encore en 
activité au moment de la criation du diocPse de Saint-lerome. Ce sont par 
ordre chronologique de fondation : Saint-André-d'Argenteuil (1 878- 19531, 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ( 1  907- 1964) et Mont-Kolla~id (1930- 
19511. 

&in /-An dré-dArg~~~~~euiI : Providence du S~ci-@- Ca7ur. 

Cette premiere fondation date du 14 août 1878. Le curé Z. Champoi~u, peiné et 
inquiet de l'état languissant dans lequel se trouvait sa paroisse au point de w e  
chrétien, sollicite la communauté des Saurs de la Providence pour prendre la 
directioii de I'Acadimie Bonin laissée vacante par le départ des Clercç dc Saint- 
Viateur. Le 10 septenibre 1878, le couvent ouvre ses portes à 25 externes et A 
une pensionnaire. Un mois plus tard s'ajoutait une classe de 25 garçons. 

En 1881, le couvent ou la Providence du Sacré-Cmur Fut affect6 unique- 
ment aux elkves peiisionnaires fiiles. Toutefois, quelques sœurs continueront à 
diriger l'école du village. Quelques années plus tard, les Smurs se retrouvent 
aussi à l'dcole paroissiale de Carillon. Le 2 septembre 1909, à la demande de 
MF Paul Brucliési, le Jardin de l'Enfance pour garçons de 5 à 10 ans a remplacé 
le pensionnat des filles. De 1935 à 1946, une colonie de vacances fotictionne 
les mois d'et6 à la Providence du Sacre -hur .  

Des 1947, des orphelins (une trentaine) sont reçus à Providence du Sacré- 
C ~ u r  avec bienveillance et chariti. Ils partageaient les nîêmes classes et les 



inemes avantages que les élèves du Jardin de l'Enfance et cela jusqu'à la 
fermeture en 1953. 
k 9 septembre 1953, les Sœurs de la Providencr: quittèrent dklinitiveinent 

la mission suite à u n  ordre d'évacuation du Bureau d'Hygiéne et de Sbcurité 
des Immeubles et avec l'autorisation de Mg Émilien Frenette. Le bâtiment 
était condamné comme dangereux et les reparations exigées alors s'avdraieiit 
trop coùteuses pour la comrnunaiité. 

Répondant d la demande de I'abbe Placide Desrosiers, curi: de la paroisse, les 
Sœurs de la Providence acceptèrent d'ouvrir une nouvelle mission dans le 
Nord. Quatre religieuses viendront, le 13 aout 1907, prendre cliarge de l'école 
et du couvent attenants à l'église paroissiale. 

Le 19 fkvrier 1922, un violent incendie dktruit complktement l'église et le 
couvent. A la suite de quelques difficultés de relocalisation, les religieuses 
seront rappelées 1 Montréal mais elles reviendront le 5 octobre 1922 reprendre 
la charge de I'enseignenient aux enfants du vil.lage. 

Parmi les figures marquantes de cette mission on peut nommer stxur 
Marcel-François (1928), sœur Marie-Paule (1931) et s m i r  Anne-Félicité 
( 1949). Cet te dernière avait un cliarisme spécial pour faire prier les gens et leur 
faire aimer la Sainte-Vierge. Partie de Sainte-Marguerite le 23 septembre 1951, 
eue vit encore dans la mémoire et le cceur de la population. 

Le 23 septembre 1951, MF Frenette bénira la nouvelle école des garçons 
sous le nom officiel de ~ c o l e  Scheffer. En 1963, J'owerture de l'École Régio- 
nale des Laurentides à Sainte-Adde amenera la djsparition du cours secon- 
daire au couvent. Quelques jeunes filles de la  paroisse sont niei~ibres de la 
communauté: ce sont les sœurs Laurette Pépin, Madeleine Denis, Thérèse 
Potvin et Pierrette Denis. Le 10 mars 1964, aprPs 57 annPes de service, la 
communauté rappelait ses sœurs à Mont réal. 

De 19 i 9 a 195 1, les seiirs ont dispensé l'enseignement à l'école Saint -Georges 
de Mont-Rolland. De 19 19 à 1930, les sœurs enseignantes voyageaient matin et 
soir depuis Sainte-Adèle où elles logeaient. Lc 2 1 novembre 1930, une nouvelle 
mission, le Couvent de la Providence, fut ouverte à Mont-Rolland où les deux 
figures marquantes furent sœur Jean-Vianney et smur Ursule-de-Cologne. 
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A l'kcole paroissiale Saint-Georges, se greffa bientôt iine (< école ménagh-e ), 
où on prkparait des (<femmes de maison dépareillees P. 

Le 30 juin 1951, juste au moment de l'érection du diocèse de Saint-JkrGme, 
les sœurs passaient le flambeau aux Sœurs de Sainte-Anne en quittatit la 
localité où elles avaient servi durant rrente-deux ans. 

Quelques ~eligieuses sont issues de Mont-KoUand : sœurs Thérèse Saint- 
Germain, Gabrielle Saint-Germain, Madeleine Oueuette. 

Ces fondatiotis sont Sainte-Thkrese-de-Blainvde (1892-1992 et 1994 à aujoiir- 
d'hui) ; Sainte-AdPle (1906 à aujourd'hui) et Lachute ( 1943 à aujourd'hui). 

Suiflle-Thcrr'~.~-i/e-B/ain~~i//e : Hospice SuirifJoseph - Hospice Dr(zpw.llu - 
Pcyw Drlrpruu- Desclruni b u d ~  - rrsirknce ries x ~ u i s  

L'Hospice Saint-Josepli a ktd fonde le 2 juillet 1892 alors qiie le curé Léon 
Augustin Charlebois, intéressd au projet, venait de mourir le 2 avril de la 
m@nie année. II fut erigé à la demande coiijointe du curé Charlebois et du 
supérieur du séminaire, Antonin Nantel. 'Le 27 aoùt, don fut fait par le Sémi- 
naire d u  terrain et de l'hospice aux S ~ u r s  par le curé I.A. Vaillancourt. Mon- 
sieur Fabien Drapeau, contracteur à. la retraite, Tut u n  grand bienfaiteur de 
cette aeuvre. 

Les premiéres religieuses et fondatrices arrivPrent à la mission le 27 juillet 
1892. Ce furent socur Émérentienne, supérieure, sœur Marie-Arthur, soeur 
Marie-Céleste et smur Éioïse Meunier, tertiaire. La mission fut inaugurée 
officieliement le 4 aoQt 189 2. C'était u n  mercredi, d'où l'appellation preniière 
de Hospice Saint-Joseph donnée à I'instituiion. Mais peu aprés, soit le 26 Hornniage aux Swurs de la 

octobre de la méme année, à la demande de nombreux citoyens, on lui Providence en 1978. 

substitua le nom de Hospice Drapeau en mémoire du bienfaiteur, iiionsieiir Photo *lelier Qlyier.  

Fabien Drapeau. Aii nombre des bienfaiteurs et bienfaitrices du Foyer CO1lec'ion Bergevin. 

Drapeau,  il convient de mentionner spicialemen t madame Toussaint 
Lecoiiipte, fidkle ainie et bienfaitrice de mPre Gamelin. 

En 1895, mkre Marie-Godefroy, supérieure générale, donnant A la Com- 
inunautd des nouvelles de la mission de Sainte-Thérèse, écrivait ceci : 

Notre maison est un hospice pour les vieillards et les orphelins de la localité, un 
cenrre protecteur où un grand nombre d'écoliers prennent leur peiision à des 
conditions faciles, enfiii un hdpital où, en maladie, nous soignons et les éltves 



et les yrofesseiirs du  collkge. Nous visitons aussi les nialades du village.* 
(Supplément du 2' volume des Circtrlaires de la si4pkieure gétiérale, p. 36 1 .) 

L'œuvre d'éducation qui a duré de 1892 a 1966 a accueilli sa première 
orpheline le 30 août 1892. En ces annees-là, il fallait s'accommoder comme on 
le pouvait et c'est dans le haut de la grange que  furent installées les premi2res 
classes. Le 24 juin 191 2, pour répondre aux instances de monsieur le chanoine 
Laurent-Arthur Jasniin, curé de la paroisse, le conseil local de lJElospice 
Drapeau recevait du conseil gPnéral la permission d'ouvrir une classe de petits 
garçons (40) sous la direction des sœurs de I'liospice moyennant un salaire de 
250 $ par année. Ce hirent les niodestes debuts du Jardin de l'Enfance. 

Le 2 juillet 1963, l 'euvre des orphelines fut abandonnee après 51 ans. Le 
6 mars 1966, la décision Fut prise que les sœurs se retirent de l'école paroissiale 
Msr Labelle. Elles y avaient enseigné durant 51: ans. Le 27 juin 1965, 
Mg' Émilien Frenette bénit le nouveau Foyer Drapeau. Le 16 dkcernbre 1977, 
les Smurs de la Providence quittèrent le Foyer Drapeau où elles avaient t.ra- 
vaillé durant 85 ans (1892-1977). 

De 1977 ;1 1992, la communauté ne compte que quelques religieuses et 
elles se consacrent à des tiches caritatives, pastorales. Connaissant les pro- 
blèmes de solitude et les infirmités diverses dont souffrent les personnes âgées, 
les Sœurs de la Providelice leur apportent amitik, réconfort et services divers 
de pastorale, de visites, de soins et d'accueil que leur itat requiert. 

Le 23 juin 1992, la derniPre sasur de la Providence quiitc Sainte-Thérèse et 
le 30 juin 1992 est la date oficiclle de la fermeture cle cette troisième mission 
après LOO ans d'apostolat fidèle. En 1994, une rel.igieuse revient à Sainte- 
Thérhse, mur Fcrnande Bélanger en tant qu'agente de pastorale et assistante 
auprès des paunes et des malades. L t  1 septembre 1999, une communauté a 
dimension restreinte (deux swurs) s'ouvre au 57 A, rue Dubois. 

(< Une œ u n e  de survie continue dans l'ombre A proclamer la Providence 
de Dieu, à la suite de la Vénérable Émilie Gamelin. » 

Le 15 aoil t 1906, les Sœurs de la Providence acceptaient a à titre d'essai N la 
mission de Sainte-Adèle. Les deux fondatrices, arrivées le jour de la ftte de 
l'Assomption, n'ont eu comme logis que l'école du village. 

Convaincues de leur nullité mais fortes d'obéissance et de la protection que La 
Sainte-Vierge senible donner aux humbles fondatrices en permettant que le 
dCpart ne se fit que le 15 au Lieu du 14 aoiit, comme il avait été conveiiu, les 



sceiirs Alexandra et Achillée descendent sur les oiize heures. a.m. à la gare de 
Sainte-Adèle oh elles soiit attendues par la dépositaire ginérale chargie de 
l'introduction des nouvelles iniçsionnaires.. . Des le lendemain, après avoir été 
munies du Paiti des forts, nous accomplissons le premier point de règle jndiquk 
aux fondations, en allant faire une visite aux malades du i i l lage. Notre premikre 
lialte cst en faveur d'un octogénaire, M. Joseph Asselin, des prcniiers colons de 
la paroisse. (Chroniqua du 15 août 1906) 

Les soeurs ont exercé leur ministère d'kdiication soit à l'école primaire, soit 
à I'icole de Mont-Rolland, soit h l'École secondaire Norbert-Morii-i, soit à 
I'École régionale des Laurentides. 

Le lcr octobre 1906, on accueille la premiere orpheline. Le 2 novembre, la 
yrernikre pensionnaire, Laura Valiquette. Après l'incendie du 14 dkceinbre 
1907, les sœurs entrent dans un couvent neuf le 3 aoiît 1917. Le 16 juillet 1919, 
les religieuses offrelit I'hospitaiité A des pensionaires-touristes, ce qui peut 
ajouter A leurs revenus. Le 1" septembre 19 19, deux enseignantes se joignent 
à l'équipe des professeurs de Mont-Roland. Leur salaire est de 200 $ par année 
et 100$ pour le voyage de Sainte-Adele à Mont-Rolland. 

Le 29 aofit 1939: ((notre maison qiie le Conseil général avait décidé de 
vendre, devient maison de repos et de convalescence pour les m u r s  malades. )) 
(Chroniques du 29 aoiit 1939) 

Le 8 mai 1964: l'hospice ferme ses portes et les pensionnaires quittent la 
Maison de la Providence. Deux des religieuses sont toujours à I'cxuvre à 
Sainte-Adèle ou elles travaillent dans le domaine de la pastorale paroissiale. 11 
s'agit de s eu r  Française Dupont, arrivée le 12 aoQt 1965, et de scrur Marie- 
I'aule BClanger, arrivée le 12 juillet 1968. Soeur Imelda Beaulieu qui, diirant 
plusieurs années. a assume certaines des responsabilités pastorales: «quand on 
est assigné Q la Pastorale des œuvres paroissiales dans les Pays d'En-Haut il 
faut une foi capable de transporter les montagnes. Le jour où  le ciiré, 
monsieur le chanoine Maurice Matte, réclamait la présence d'une religieuse 
ail cceur de la communauté chrétienne de Sainte-Adkle, il faisait acte de foi et 
de confiance en la Providence. Mais que devient la foi sans les œuvres? » 

Le 29 septembre 1988 la Maison de la Providence sise au 220, rue Lesage 
est vendue. La comrniiiiauté composée de trois m u r s  transporte ses pénates 
au 1344, rue Dumouchel jusqu'cn 1992. ActueUement les sœurs résident au 
1165, rue Bois-Joli. D'éducatrices qii'elles étaient, les religieuses sont devenues 
agentes dc pastorale paroissiale et responsables du service de prepara tion aux 
sacrements. 



Fin septembre 1942, Mm" Lionard Ayers et Gaétan Valois de Lachute Mills se 
présentent à la Maison inkre pour solliciter la collaboration de la communauté 
dans la fondatioii d'un hopitai à Lachute. 

La compagnie Ayers Ltd offre à la cornmunaut6 l'usage d'un vaste 
immeuble ayant servi de maison de pension, pour le transformer en hbpitai. 
La compagnie fait restaurer cette maison et les citoyens contribuent alors au 
hancement de l'entreprise. l'Évêque du diocèse de Mont réal, MF joseph 
Cliarbonneau vient bénir les travaux de restauration de ce qui portera le nom 
de HGpital de la Providence-Hospital. 

Le 14 inai 1943, les smurs Marie-Noémie et Gabriel-Marie arrivent a 
Lacliule, <i de la Providence de Lachute Mills est né d'une pensée de 
foi et d'apostolat. il n'est pas seulement une œuvre humanitaire: le souci de la 
charité et de la morde chretienne a prksidt à son organisation tant du chte de 
ses initiateurs que de la part de la communauté qui en assume la respoiisa- 
bilit6. )) (Extrait des Cliroriiques du 25 mars 1943) 

Cette institution dont la capacitk etait de 25 lits a appartenu au diocèse de 
Montrgal jusqu'en 1951. Les figures marquantes dc la mission 3. ses débuts 
sont sœur Gabriel-Marie (1943- 1956), seiir  François-de-Sales et soeur Anne- 
Joskphine. 

Le 19 dtcernbre 195 1,1'H6pitd de la Providence de Lachute est incorpork 
A Quibec sous le nom d'Hôpital d'Argenteuil. Le 26 juiUet 1958 un hommage 
de reconnaissance est rendu aux Saeurs de la Providence par le diockse de 
Saint-JérBme en prodamant les religieuses bienfaitrices di1 diodse. Le 18 aoQt 
1962, les Sœurs de la Proviclence expriment leur desir de se retirer de l'admi- 
nistration du nursing de 1'HCipital d'Argenteuil au inornent du transfert dails 
le nouvel kdifice en voie de construction et les religieuses se dirigent vers les 
œuvres caritatives. Le 24 juillet 1963 marque la daic de fermeture de la rési- 
dence des soeurs de la Providence et le 27 judet suivant la date de fermeture 
de l'ancien Hbpitd de la Providence connu sous l'appellation d'Hôpital 
d'hrgenteuii depuis 1951. 

Les trois pionnières de 11H8pital d'Argenteuil sont les sœurs André-du- 
CCnacle, Fernand-Gkrard et Albertine, (c leurs noms restent dans la mémoire 
de toute la population de Lachute qui a bknéficié de leur générosité et de leur 
inlassable devouement dans le cours de ces ving: dernières années (1943- 
1963). >) (Témoignage dans Le jozirnnl d'Argenteuil, 20 novembre 1963) Le 
nouveau contrat des smurs, en date du 2 juillet 1963, stipulait et assurait le 
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semce régulier de 3 religieuses ail iiouvel hôpital. De plus un local sera fourni 
a w  religiwses, un logement convenable composé de 5 pièces et sépare des 
locaux rkservés aux malades. 

Le 26 avril 1967 les sœurs déménagent au  202, Brownsburg Road qui 
devient, le 6 mai 1967, te 202, boulevard Providence, nouveau nom donne à 
cette rue pour marquer la reconnaissance de  la population envers les reli- 
gieuses qui ont dirigé le premier hôpital durant 20 rilis. 

Trois religieuses de la Providence sont toujours presentes A Lachute: smurs 
Marie-Anna Prkgent, Antoinette Millette et Denise Fournier et leurs œuvres 
sont caritatives. 

Source 
SEWR BIBIANE TFIÉRXAULT, S.P. 

Les Filles rle Irr Sagesse 

Les Filles de la Sagesse arriverent au Canada en 1884. La paroisse Notre-Dame 
de Montrial. OU M. Rousselot agissait comme curé était préoccupke du 
nombre grandissant d'enfants orphelins et abandonnes. Le Sulpicien avait 
visité les Montfortains h Saini-Laurent et il croyait que cette communauté, qui 
était pour le moment refoulée en Hollande à cause des positions politiques de 
la IIIe république et de Jules Ferry pourrait s'occuper de ces enfants. 

Mais les kvéques de Montrkal ne manifestaient pas une grande ardeur (i 
accueillir de nouvelles congrégations. Antoine Labelle, le cure colonisateur de 
Saint-Jérbme et l'homme de tous les pxojets du Nord, fit savoir que cette 
muwe pourrait s'implanter autour de La Rouge, dans une paroisse qui s'ap- 
pelait dors Notre-Dame-des-Lacs et qui appartenait au diocèse d'Ottawa et 
était sous la juridiction de MT Duhamel. Les projets de LabeUe étaient tou- 
jours reliés a u  développement économique des régions: il favorisait une 
agriculture plus moderne et souhaitait I'implantarion d'industrie dans les 
régioiis qu'il voidait dtvelopper. Encore ici, il souhaitait faire d'une pierre 
deux coups. 

Tout commença donc autour du nioulin 3. scie des Dansereau. Georges 
DansereauI2, était de ces hommes entreprenants. Son fils kgalement, Gcorges- 
filienne, ne B Sainte-Agatlie, le 12 aoQt 1898. qui fut maire de Grenville, 
député libéral et ministre sous Gadbout. Les Montfortains eurent de boniies 
relatioris avec les Dansereau. 



Des laïcs s'impliquèrent également et se regroupkrent sous le tiom de Les 
Organisateurs provisojres laïques des orphelinats agricoles. On devine que 
l'on croyait avoir trouvé là une solution au problèine de l'enfance délaisde en 
l'amenant sur des terres agricoles où eHe pourrait se devclopper. 

Avec l'arrivée des Montfortains, on changea le nom de la paroisse qui s'appela 
Notre-Dame-de-Montfort. Les Montfortains arrivérent en 1883 avec les trois 
premiers orpheliiis. En 1885, on pouvait compter sur 3 pires, 6 frères, 
1 novice, 9 sœurs et dkji 35 orphelins. 

Voici comment le père Bouchet décrit la situation de la ferme: 

Le moins de culture possible à la charrue et à la herse, juste ce qu'il faut de 
c6réales pour ['hivernernent de nos bestiaux, des pitiirages gras bien trefflés et 
rendus parfaits par I'aceileiite eau qii'oii y trouve, des prairies traitées avec le 
plus grand soin, siiriout des légumes fourragers (...); des vaches, du lait, du 
beurre, du fromage, voilà l e  secret: de  tout notre culture, dPs ses prenuers débuts 
et c'est le seul capable de réussite dans nos montagnes. 

Ce qui  permet d'entretenir six chevaux et un troupeau de quaratite-cinq 
vaches laitiéres. 

Les sœurs arrivent au nombre de 7. Eues se nomment A m i e  du Calvaire, 
Pierre Urséole, Sainte-Mechtilde, Saint-Mucien, Marie de Saint-Philippe, 
Marie-Laurent et Olive. Quelques-unes de ces pioniiitres sont enterrées dans 
le cimetière de Montfort. 

Mais on songe rapidement A acheter un second emplacement oii il y aurait 
une ferme plus facile à cultiver : c'est l'achat de la ferme d'Huberdeau. Cet 
achat a une petite Iiistoire assez iiitkressante: le p h ç  Urlings rencontre l'abbé 
Huberdeau, curé d'une paroisse américaine, sur le bateau qui les ramènent au 
Canada. L'abbé Huberdeau offre une somme rondelette pour I'acliat de la 
ferme. C'est sur cette ferine qu'on dirigera les enfants plus àgés (15 21 ans). 
Cet abbé Huberdeau avait fait ses études au Seminaire de Sainte-Thérèse et il 
,nt y prendre sa retraite. 
ks religieuses à Montfort commencent à se faire connaître, surtout dans 

le diocèse de M@ Duhamel et une premiére postulante vient frapper 1 la porte 
de Montfort: eue s'appelle Rose-Aimée Hotte. b u s  sommes en 1889. Si 
quelques-unes entrent, d'autres partent: ic premier orphelin y meurt le 30 
dkcembre 1887, et il se nomme Zotique Jodoin. Et une premiPre religieuse 



décede le 30 octobre 1889, à l'ige de 20 ans: sœiir Saint-Hermogéne. 15 
religieuses et 96 orphelins occupent alors l'orphelinat.. 

Avec l'arrivée du chemin de fer reliant Saint-Sauveur à Montfort" (18971, 
la vie devient pius facile. Et parce que descendent du train de nombreux 
orplielins, on commence à penser à des agrandissements. Le premier sera inau- 
guré en 1902 dors que la communauté compte 43 saurs  et l'orphelinat 274 
en.fants. À partir de 191 1, commencent une série de bouleversements qui vont 
affecter les orplielins et les religieuses. On décide d'envoyer les plus jeunes (104) 
à Huberdeau avec quelques religieuses et les plus âgés sont récupérés à 
Montfort. Mais 12 ans plus tard, les Pères cessent d'enseigner aux orphelins et 
dors on transfère A Huberdeau 125 des plus grands qu'on place sous la direc- 
tion des Fréres de la Miséricorde. Les plus jeunes retournent à Montfort avec les  
religieuses. Eii 1924, les Filles de la Sagesse quittent Huberdeau déftnitivement. 

Dans les années 1930, alors qu'il y a plus de 400 enfants a Montfort, le 
gouvernement intervient et décide que tous les enfants de 12 ans et plus iront 
à Huberdeau. Ceux de 6 à 12 ans iront à Chte-de-Liesse sous les soins des 
Sœurs Grises. Ce cliambardemen~ fut senri vivement par les enhnts et les 
religieuses qui rapportent, dans les clironjques, que des f~Pres d'une mPme 
farnille fûreiit sépares. La maison de Moiitfort fut alors transformke en centre 
d'accueil pour les membres de comrnuna iités mon tfortaines. De nombreuses 
religieuses y séjournérent jusqu'a ce que la corninunauté ouvre ilne maison A 
Chambly. 

Eii 1943, les Pères de Sainte-Croix achktent la maison et les pkres et les 
frères montfortains quittent Montfort. Les Sainte-Croix créent Lisbourg, une 
école d'arts et métiers. Les premieres lettres du nom rappellent Les industries 
scolaires. Pour rendre services aux phes, les religieiises demeurent dans la 
maison jusqu'en 1951. Ensuite, la Congrégation de Sainte-Zita (les Saurs  
Oblates du Saint-Esprit) vieiidra prendre la relkve. 

Montfort n'existe plus: toiit ce qui reste ce sont qiielques ruines qui 
tkmoipent de 75 ans de vie. Et aussi un cimetiére où sont enterrés 8 pères et 
7 frères montfortains, 57 fiiles de la Sagesse et 52 orphelins. 

En 1893, 4 religieuses se dirigent vers Huberdeaut! II1 faut mettre 10 heures 
pour faire le trajet de Montfort EIuberdeau. Le temps de bien contempler le 
paysage qui, le 21 septembre, devait avoir commencé à xougir de toutes ses 
couleurs. Voici un rkmoignage des chroniques : 



(...) aprPs le dejeûiier, la chkre Sœur Augustin et ses Sœurs furent visiter la 
beurrerie tenue par nos freres. Je crois qu'il ne s'en trouve pas une semblable en 
France. T.es habitants emrnénent leur lait h la fraîclicur, dks le math, ce lait est 
distillé, le beurre se fait en un rien de temps de sorte que les habitants peuvent 
remporter le lait éc.rémP qui n'est plus bon que pour les bestiaux. 

Douze enfants, des plus vieux, travaillent comme des fds de cultivateurs. 
En 1895 le père Pierre Cesbron et les habitants des environs commencent 

la construction du calvaire. C'est affaire de corvées. Le premier calvaire fut 
béni le 21 judet 1892 par MF Duhamel. II était en bois. Les 14 stations etaient 
regroupées autour des trois croix De ce calvaire il I ie reste que le corpus di1 
Clirist qui  a été fur& à la croix du cimetiére. 

En 1910, les PPres Montfortains decident de faire venir deVaucouleur des 
statues de bronze reprisentant Marie, Madeleine, saint lean et Longin. Elles 
furent instailées entre 1910 et 1920. Mgr Gauthier a préside 31 la bénédiction du 
calvaire le 19 septe~iibre 191 1. MF Brunet, premier évéque de Mont-Laurier, 
bénira la quatorzikme station eii 1914. 

On raconte que durant la guerre de 1914-1918, toutes les statues man- 
quantes auraient eté coulées durant la traversée polir le Canada. 

En 1905, on compte cent orphelins. Le personnel se compose de 28 reli- 
gieuses. Les enfants ont tous des responsabilitis, à la couture, à la cuisine, au 
jardinage, au raccommodage, A la buanderie. Une vingtaine d'anciens orphe- 
lins sont employés à la scierie et à la ferme. Ils ne dipendent plus de l'orphe- 
linat proprement dit: ils sont sous la direction d'un frère. 

En 1909, on @te, avec un an de retard, le 25' anniversaire de l'wuvre. 
Mgr Bruchési y est reçu par 400 personnes. Dans son allocution il d i t :  
((Montfort devrait ttre à Montrkal. S'il y avait moyen de l'emporter! n 

On dit que cette rencontre fut une réconciliation entre les Filles de la 
Sagesse et le diocèse de Montréal qu'elles pourront réintégrer l'année suivante. 

L'œuvre de Montfort passera, en 1913, dans le diocese de Mont-Laurier et 
sous la juridiction de son premier titulaire, Ms' François-Xavier Brunet. 

C'est en 1924, le 1" juillet, que les Filles de la Sagesse quittèrent Huberdeau. Ce 
depart est relie 2 la décision de la Compagnie de Marie de se retirer de I'orphe- 
linat. La propriété fut vendue aux Freres Notre-Daine-de-la-Mis&ricorde, une 
cornmunaut6 Belge flamande. Des 1925, un Frére de la Misericorde en prend 
la direction, il se nomme here Chrysostome. 



Les Peres avaient demande aux Fréres de Saint-Gabriel de les remplacer à 
Huberdeau. 

Ce qui est slir, c'est que les Peres de la Coinpagnie de Marie absorbés par leurs 
auires de la prédicalion et des missions, plachent en toute coiifiance l'avenir 
de leur cher orphelinat entre les mains des Frères d e  Notre-Dame de la 
Miséricorde dont la Maison-Mkre est à Malines (Belgique). 

Le 1 1 juin 194 1, un incendie détruit tous les kdifices de !'orphelinat. Les 
enfants sont dors transportes au refuge bieurling, à Montrdal. En 1947, 
l'orphelinat est deveiiu une kcole de protection. Et en 1975, en vertu de la Loi 
sur les services de san te et services sociaux, une nouvelle corporatioii est for- 
mée, financée par le gouveriiement. L'institution change de nom et devient 
l'Accueil Vert-Pr6 d'Huberdeau. 

Qui passe par Huberdeau peut s'arrêter au cimetitre où reposeiit 20 Filles 
de la Sagesse qui y ont travaillé jusqu'en 1924. Ainsi dorment, au milieu des 
montages, ces femmes pionnieres. 

Le curé Joseph Gascon (1892-1913) avait un serieux défi à relever dans sa 
mission. C'était celui d'une population miute. Catholique-protestante et 
française-andaise. Durant 20 ans il tenta de trouver une solution a ce pro- 
bkme que ses prkdécesseurs n'avaient pu résoudre. 11 crut nécessaire d'inviter 
des religieuses à prendre en charge l'éducation dans l'école catholique. Sa 
demande auprès des Filles de la Sagesse ne fut acceptée qu'en 1901. Alors ce 
fut vraiment la fête au village. Trois religieuses s'ainenerent: pour s'occuper de 
63 enfants. . . et de bien d'autres petits travaux. II  s'agissait de seurs  Louise de 
Saint-Bernard, Germai.ne de la Croix et Marie de Saint-Calixte. A 250$ par 
annee, elles devaient assumer le coùt du chauffage. En 1904, on sépara les 
francophones des anglophones et une religieuse s'occupa des aiigiophones et 
de l'enseignement de la musique. 

En 1909, le couvent s'agrandit du double d'espace et à cause de la scierie 
de Dansereau qui amenait une dientéle française et catholique on dut ajouter 
des classes. Des classes bilingues furent ouvertes en 19 15 parce que le nombre 
d'anglophones diminuait. En 1936, il y a 129 enfants dans les classes. Avec 
l'arrivée d u  curé Brosseau (1928-1943) on voit naitre dans l'école des mou- 
vements apostoliques, comme la Croisade eucharistique, les Chevaliers de la 
Vierge et la JEC. 



On s'achemine lentement vers la centralisation scolaire. Le curé négocie 
avec le ministre Oansercau ce qui amène la visire du surinteildant de 1'Tns- 
tructjon publique. On construira une école centrale qui sera ouverte en sep- 
tembre 1945. En 1951, grâce à une subvention du gouvernement, le couvent 
est réparé. Mg Frenette. le premier évéque de Saint-IPrBme, vient présider la 
confirmation des enfants le 10 novembre 1951. 

Les Fines de la Sagesse ont fait construire, en 1914, iine maison pour loger les 
Sœurs et faire la classe aux enfants de la paroisse. Sœur François de la Croix 
et sceiir Hélène de Saint-René en furent les pionnières. On y rapporte que les 
religieuses ne savaient pas faire chauffer leur maison. La maladie atteignit 
plusieurs religieuses. La maisoli de Saint-Sauveur fermera ses portes en 1920 
alors qu'il y avait pénurie de religieuscs et que  la décision avait h é  prise de 
fermer les petits établissements pour consoljder les plus grands. 

L'Institut des Petites Smurs de la Sainte-Famille est voué au service du sacer- 
doce. Les religieuses aident les prCtres a mieux remplir leur ministère sacer- 
dotal, en les soutenant de leurs prières et en les libérant des tâches matérielles 
pour les rendre plus disponibles A leur ministére. EUes sont spécialisées dans 
les travaux ménagers, de sacristie, de secrétariat. 
h charisme propre à l'Institut est de témoigner de leur foi dans le rdle et 

la grandeur du sacerdoce ministériel institué par Jésus et perpétué jusqu'h nos 
jours dans l'Église. Elles desirent aitirer specialement les bénédictions du ciel 
sur les membres du clergé et ainsi accroître l'efficacité de leur ministére. Elles 
veulent se consacrer à la sanctification de cette portion du Peuple de Dieu qui 
leur est partindiérement confiée. 

ZR 6 septembre 1900, l'abbé Antonin Nantel, supdrieur du Séminaire, Ccrit à 
MF P a d  LaRocque, h é q u e  de Sherbrooke, pour obtenir le service des Petites 



Soeurs de la Sainte-Famille. La demande est transmise h in4re Marie-Léonie, 
fondatrice, qui l'accepte. Après la ccinstruction d'un couvent par le Séminaire, 
huit religieuses arrivent à Sainte-'ihérése de Blainville, le 2 janvier 1903. la 
supérieure est sœiir Marie-du-Sacré-Cmur. 

Pendant les 64 antiées de prdsence au Séminaire, 364 Petites S ~ u r s  ont 
œuvré pour les pxêtr~s et les étudiants. 

A 1a fin de I'annPe 1965, la Supérieure gknkrale écrit à MF Charles Lussier, 
recteur, «que la srinré des seurs  ne peut plus sufiire à la tâche. De partout les 
malades nous viennent sans que nous puissions les remplacer. La seule issue 
est de fermer les missions les plus considérables. O En 1967, les religieuses 
quiitent le Séminaire. 

'Le 27 décembre 1951, Mgr Émilien Frenette, évêque de Saint-Jérôme, écrit 3 la 
supérieure générale: «Pour  le service matPrid de mon évêché de Saint- 
Jirdme, comme aussi pour les secours spirituels nécessaires à la fondatiuil 
d'un diocèse, il [ne faut absolument des Religieuses. ), 

La Supérieure ginCrale répond que ({vu la disette de vocations n, elle ne 
peut pas promettre des religieuses pour cette année. C'est un an plus tard, le 
13 janvier 1953, que cinq Petites S ~ u r s  de la Sainte-Famille arrivent à I'évéchi. 
La slip6rieure est scfur Saint-Ferdinand-de-Castille. 

Durant les 42 ans qu'eues ont 196 à l'évèclié, 78 Petites Soeurs de la Sainte- 
Famille se sont dévouees à sourenir le ministère de l'évêque et tout le per- 
sonnel qui l'entourait. Eues ont mené à bien plusieurs tâches, chacune seloti 
soli expérience, qiie ce soit dans le travail de la cuisiiie, de la salle à rnaiiger, de 
la buanderie ou de l'entretien des vêteiiients des prêtres. 

Pendant plusieurs-aiinies, sœur Denise Roy, l'une d'entre eues, a rendu un 
s e M c e  de secretariat aux rrois premiers évêques de Saint-Jérôme. A l'occasion, 
elle a pu apporter une coiiaboration prkcieuse, soit à la bibliotheque de 
l'évêché, soit à la chancellerie ainsi qu'aux archives. 

En juin 1994, la Supérieure génkrale informe Me Cliarles Valois ((que la 
cornmiinaute doit procéder au retrait des religieuses afin de leur accorder un 
repos bien mérité dors queiles avancent en %ge et diminuent en forces >). C'est 
Ir 27 juin 1995 que les cinq dernières Petites Saiirs dc la Sainte-Famille quit- 
tent le diocèse de Saint-Jérôme. 

Les Petites sœurs de 1a 
Sainte-Famue. M" 1-luben 
et sa secrétaire. 

I.'équipe de ciiisinikres 
des Petites ~ e u r s  
de la Sainte-Famille. 



En 1969, s a u r  Thérèse Desjardins, smur du curé de Saint-Hermas, I'abbe 
Bernard Desjardins, accompagnée de sœur Alphonsine Fortin, va prtter main- 
forte pour quelque temps ... ce qui dura dix-sept ans ! Quand l'abbé Desjardins 
prit sa retraite, en 1986, les deux religieuses quittèrent ce presbytkre et soeur 
Desjardins est venue travailler à I'6vkché jusqu'à la fermeture de la mission en 
1995. 

Source 
S c e u ~  JEANNTNE VACI~ON, P.s.s.~. 

Quand Rome créait le diocèse de Saint-JérBme en 1951, et annonçait l'élection 
de son premier évêque, MF Émilien Frenette, les religieuses des Saints-Noins- 
de-Jésus-et-de-Marie possédaient déjà une maison sur le chemin du lac 
Millette a Saint-Sauveur-des-Monts depuis 192 1. La construction d'une mai- 
son plus spacieuse et plus confortable, en 1926, permet quelques sœurs d'y 
demeurer toute l'année. Elles reçoivent des compagnes pour une conva- 
lescence, pour un repos. Depuis 1994, Fidèles à leur charisme d'kducation de la 
foi, elles accueillent des groupes, que ce soit pour la sacrarnentalisation des 
jeunes ou pour la pastorale. Cependant, cette maison garde toujours sa 
vocarion prerniere de maison de repos et de ressourcement. 

En 1927, la Commission scolaire de Saint-Sauveur-des-Monts confie aux 
religieuses des Saints Noms de Jésus et de Marie I'&ducation des garçons et des 
filles de la localité. Le 12 aoat 1927, neuf religieuses répondent à ce besoin et 
l'enseignement de la musique se donne aussi 21 Saint-Sauveur. Les religieuses 
résident dans l'école m2me. 

De 1944 à 1959, la population de Saint-Sauveur ne cesse de s'accroître. La 
Commission scolaire fait construire, pour septembre 1959, l'icole Marie-Rose 
qu'apprécient religieuses et élèves. Le changement di1 systeme d'Pducation du 
Quebec suscite des regroupements nouveaux. 

En 1962, avec la construction de l'École secondaire des Laurentides, l'école 
Marie-Rose devient une &cale primaire. En 1972, les éltves du second cycle 
vont à l'école Sai.nt-Édouard. Les religieuses enseignent dans les deux écoles 
jusqu'en 1981. Parmi celles-ci, sEur Jacqueline Longjn a enseigné durant 15 



ans et a participé à la vie paroissiale et à la consécration de l'kglise de Saint- 
Sauveur-des-Monk, le 5 aoQt 1978, par MF Charles Valois. 

Les religieuses ii'açsument plus la direction de l'école Marie-Rose depuis 
1977. Cependant, S ~ u r  Élisabeth Gravel, arrivée A l'école Marie-Rose eii 1962, 
travaille depuis 38 ans A Saint-Sauveur. Eiie continue son ceuvre d'éducation 
en donnant des leçons de piano, en dirigeant la chorale des jeunes de Saii~t- 
Sauveur qu'elle a fondée eii 1971, et eue accompagne les chants liturgiques aux 
messes dans différentes paroisses. 

Seur Lucienne Gagnon a travaUC à l'Académie Lafontaine comme ensei- 
gnante, surveillante d'études, instigatrice et responsable de la bibliorhèque de 
l'école dc 1989 h 1993. 

Le pensioiinat Marie-Rose de Montréal, qui ferine ses portes, réserve bon 
nombre de livres pour enrichir la bibliotlièque de l'Académie Lafontaine. 

De 1990 1991, sœur Fleurette Deneault, qui demeure B la Résidence 
Verbuiii Dei avec sœur NoëUa Gagnon, va bérikvolernent l'aider dans son 
travail. Depuis, sœur Lucienne Gagnon contiilue sa mission d'dducatrice en 
donnant des cours privés à Saint-Sauveur-des-Monts. Du 1 1  dkcembre 1989 
au 30 juin 1990, sœur Monique Bourbonnais a été assistance adjointe a sœur 
Suzanne laques, s.c.o., au primaire. 

Au temps de M W  Émilien Frenette, h n e t t e  Frenette, smur de Mgr Fretlate, a 
t ravaillk bénkvolement au bureau des archives de i'kvéché de Saint-JdrBme. 

De 1973 à 1993, sœur Marguerite et saur Jean Chaput ont donné des 
cours privés A des étudiants et à des adultes tout ail long de ces a ~ é e s .  De 
1972 à 1976, sœur Marguerite taramée travaille A la Maison des Jésuites a 
Lafontaine coinme animarrice de liturgie. Elle travaille en collaboration avec 
les prédicateurs qui prêchent des retraites. C'est la première fois qu'une 
religieuse travaille à plein teiiips dans ce milieu. 

Depuis l'été de 1994, sceur Marie-Thérkse Boyer tkmoigne par sa prksence 
à la RPsidence de la Noblesse, à Saint-Jérbme, où elle réside. Elle a dontié les 
EVC (exercices dans la Vie Courante) à quelques personnes résidantes, elle fait 
dc l'accompagnement spirituel individuel avec des personnes Bgées et de la 
relation d'aide avec ces memes personnes. N e  fait aussi du ministère de 



la communion, demeure à l'kcoute de ces personnes et ripond à leurs 
besoins. 

En janvier 1954, les religieuses des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie ache- 
tent une proprieté à Val-Morin pour les vacances des religieuses. Le 23 juin 
1954, les religieuses aménagent les chalets afin de recevoir les s au r s  en 
villégiature. La supérieure provinciale reçoit, le 26 juin, une lettre officielle de 
Mg Émilien Frenette, autorisant l'irection canonique d'une chapelle à Vd- 
Morin. Le semice dominical est assuri au dkpart par i'aumçinier des Frkres des 
ficoles chrétiennes qui réside non loin, au mont Lasalle. De nos jours, un 
Oblat de Marie-Immaculée assure ce service pour les religieuses. 

En dicembre 1988, sœur Cécile Coiteux accepte de devenir responsable 
d'une équipe permanente au Chalet du Lac. Une équ.ipe de religieuses perma- 
nentes accueillent aux Chalets de Val-Morin des personnes qui désirent se 
reposer dans la nature ou animer des sessions. Quatre chalets permettent 
d'accueillir une cinquantaine de personnes en villkgianire durant la saison 
estivale. 

Depuis 1988, des religieuses se sont engagees bénévolement en pastorale 
paroissiale à Val-Morin : soeur Pierrette Désilets et sozur Tliérèse Brisson pour 
la préparation à la catéchèse initiatique et pour certaines actjvitks pastorales. 
Sœur Lise Ceoffiion. coinnle membre de la chorale, et, aujourd'hui, sœur Léa 
Dulude est engagée dans le Conseil de  Pastorale Paroissiale (CPP) et le comité 
du 75' anniversaire de la paroisse Saint-Norbert de Val-Morin. 

Monsieur l'abbé Joseph Chausse, curé de la paroisse Saint-Charles de 'Lache- 
n i e ,  accueille, le 2 septembre 1916, quatre religieuses à qui la commission 
scolaire vient de confier la direction de l'école paroissiale et l'enseignement 
primaire à 30 garçons et 58 filles. Llécole de 1916 comporte trois salles de 
classe et seulement cinq pieces pour le personnel. 

En 1951, on agrandit l'école. En 1963, une nouvelle école est construite a 
prend le nom d'École Notre-Dame, tandis que celle de 1916 se notnme 
maintenant Êcole Saint-Charles. 

Ces religieuses, tout en assumant la direction de l'école de Lachenaie, ensei- 
gnent de  1916 juçqu'en 1946 dans des classes mixtes du primaire. De 1946 à 



1940, elies ajoutent le secondaire a leur œuvre premiere. En 1960, au dkbut de 
la régionalisation des kcoles, les éléves d u  secondaire quittent pour Terre- 
bonne. L'enseignement ne comporte plus que des classes du primaire aux 
écoles Saint-Charles et Notre-Dame. 11 en sera ainsi jusqu'au départ des reli- 
gieuses en 1972. Cependant, l'une d'entre eues. sœur Aurore Larose, continue 
d'y œuvrer encore deux ans. 

En 1954, les scEurs achetent deux fermes situées à Laclienaie, et eues 
ajoutent un nouveau bâtiment A la ferme en agrandissant la risidence déjà 
mistante. Eti août 1976, dans la résidence de la ferme de Lachenaie, une nou- 
veUe wuvre voit le jour sous l'inspiration de smur Claire Dupont. 

Le projet le PAS 

En la fkte de l'Epiphanie 1969, sceur Claire Dupont imaginait un projet 
d'Eglise qui se concrétiserait en 1975. Grâce ri des persoiiiies en recherche d'uti 
engagement, la maison rouge se transformait : le premier bhtiment fut retape 
pour la célébration du mariage d'un de ses membres et les murs de l'étable 
furent progressivement montés pour répondre a u  besoins sans cesse gran- 
dissants. Cette érable fut vraiment un lieu de naissance pour un peuple 
innombrable de tous âges, de toutes conditions. A trois reprises, elle servit 
d'école. Des groupes de pastorale de jeunes et d'adultes sont venus y vivre des 
fins de semaine. Regdièrement, des membres faisant partie du mouvement 
spirituel des Alcooliqueç Anonymes et des Narcomanes Anonynies se réunis- 
sent pour fraterniser et vivre les 12 etapes qui sont un niode de vie, pour 
partager leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs 
problkmes communs. Cette étable devint riche de leurs vécus toiichnnts et 
transforinants. 

En 1978, sœur Padine Ayotte est agente de pastorale et scolaire la paroisse 
Sainte-Marceue. De 1979 B 1986, elle devient responsable à plein temps du 
Centre-Dieu Iériclio, au Carrefour du Nord A Saint-JPrôme. Le Ceritre-Dieu 
Jéricho, dote d'un petit lieu de priére, se veut une oasis de recueillement, 
d'entraide et d'écoute. 

Sœur Pauline est conscieiite que dans notre socidtt: actuelle resurgit une 
vraie soif de valeurs spirituelles. Elles est aussi consciente du besoin de valo- 
risation de I'iiidividu. Ainsi eil collaboration avec la Commission scolaire de 

Les Sœurs des SSNJM. 
Au PAS, des centaines de 
personnes, jeuncs et moins 
jeunes, ont vécu des moments 
privilégiés dc rencontre. 



Saint-JérBme, elle planifie de la formation pour ses bénévoles avec le Service 
Incroyance et Foi de I'Universite de Montr6al et eue offre cinq sessions sous le 
titre (< L'approche diagonale de la foi )i.  De plus. eue demande les services de 
sœur Lise Marlcau qui anime trois sessions sous le titre &Viens vers le Père ». 
Enfm sceur Noëlla Gagnon a été présente sur la place publique par des expo- 
sitions bibliques, des causeries préparatoires à l'Avent de des montages audio- 
visuels. Pour l'accueil au bureau stmur Pauline a su impliquer d'autres smiirs 
comme Rolande Lafond, Fleurette Ueneadt, Jacqueline Longtin et Lorraine 
Crowe. 

Avec sœur Pauline Ayotte et une équipe de bénévoles, Iéricho a élargi ses 
mandats. Bien que les activités du Centre Tériho soient approuvées par I'év@- 
chi de Saint-JérGme, le Centre doit s'autofi.nancer, et la façon de relever ce défi 
est de mettre sur place un kiosque d'emballage de cadeaux en permanence où 
le service est assuré par des bénévoles. 

De 1987 A 1993, sœur Pauline Ayotte s'engage i la paroisse Sainte-Paule 
comme agente de pastorale d u  baptéme. il s'agissait de rejoindre les gens au 
niveau de la foi et de rencontrer les couples individuellement afin de les aider 
A se situer face à leur foi et arriver ?I se prendre en main. Ce qui touchait 
environ 200 baptisés par annCe. 

Sœur Pauline Ayotte laissa son poste en juillet 1997. LE Centre lkrjcho 
continue aujourd'hui à vivre. TI est dirigé par un conseil d'adniinistration 
compose de personnes engagées dans un cheminement de foi. 

Sœur Lorraine Crowe réside dans la paroisse depuis 1979. Elle fut engagée en 
paroisse de 1984 à 1987. Elle s'est occupée de la préparation au sacrement du 
baptême, durant 3 ans, de la préparation au mariage durarit 2 ans, de la 
profession de foi et de la lihirgie et du chant durant 3 ans. En 1984, avec 
l'équipe pastorale, eue fut responsable de la Fête de la Parole dans cette 
paroisse. 

De 1986 à 1996, elle est animatrice de la pastorale de la santé et devient 
responsable du département, en janvier 1992,h l'Hôtel-Dieu de Saint-JkrBrne. 
Son r8le est l'accompagnement des malades en ontologie et aux soins pallia- 
tifs. Elle accompagne aussi les famiiles des malades. Eue visik les malades et 
rEpond à des soins chroniques et donne, sur demande, la communion aux 
malades, accompagne et dépiste les besoins spirituels de la personne visitée. 
Eiie fait du counsehg .  



Parmi ses responsabilizés au service de la pastorale du département. elle 
siège, entre autres, au comité d'évaluation de la qualité des soins donnés aux 
malades et siege également au cornite bioéthique. Eue quitte Saint-lérôtne eii 
juillet 1997. 

So ii rce 
SEUR NOELLA GAGNON, s.n.j.rn. 

Les Sœurs du Sacre-hur-de-  Jésus étaient dkjA prksen tes à Saint- Janvier avant 
méme la criation du diocése de Saint-JdrGn~e. C'est à la deinande du curé de 
la paroisse, l'abbé Émile Dubois, que les s.s.c.j. prennent ia direcrion de l'icole 
paroissiale dès le 8 decembre 1928. Cette prksence durera jusqu'en 1978. 

L'Pducation et l'instruction de la jeunesse a étk le principal objectif des 
religieuses durant toutes ces annees. D'apres les archives, une certaine de 
religieuses s.s.c.j. y ont œuvré depuis le début. Seurs Saint-Luc, Hdkne de la 
Croix, Saint-Zotique et Saint-Omer furent les pionnieres de cette résidence de 
Saint- Janvier. D'autres noins sont encore bien vivants et en voici quelques- 
uns: smurs Aline de Jésus, Reine de Jésus, Marielle Lebrun, première directrice 
h l'école Paul-VT. 

Zes saurs  de Saint-Janvier connurent de nombreuses joies auprès de la 
population, mais aussi de dures épreuves dont la plus terrible fut l'incendie du 
couvent. Cela s'est produit dans la nuit du 9 janvier 1951, pendant que deux 
jeuiies religieuses, sœurs Annette du Sauveur et Rachel de Jésus phirent 
asphyxiées par la fumée. C'est suite à la restructuration scolaire que les reli- 
gieuses ont quitte Saint-janvier en 1978. 

C'est aussi à la demande du cure Eugkne Therien que la Provinciale envoie des 
religieuses enseignantes à Val-Morin. Elles arrivent le 25 août 1934. Le 
dimanche 2 sepmnbre, le curé annonce l'ouverture des classes pour le lende- 
main et prksente les religieuses comme des ({anges gardiens visibles des 
enfants N. Le lendemain, 75 é1Pves se présentent aux portes de l'kcole. Deux 
religieuses enseignent, l'une aux 4', Se, 6' et 7' annees, dors que smur Joseph 
du Saint-Sacrement enseigne aux l", 2' er 3' années. Une troisièine religieuse, 
sœur Gérard-MajeUa, est prkposée à la musique, au chant et A la cuisine. 

Contrairement a u x  années antkrieures, les nombreuses abseiices des kléves 
diminuent. Durant vingt-huit ans, les religieuses poursuivent leur travail. C'est 
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la restructuration scolaire et la faiblesse du recrutement qui seront les causes 
du départ des religiewes en 1962. 

Deux dames propostrent d'avoir des religieuses pour prendre la direction de 
l'école. Enquete fut faite à ce sujet et la proposition acceptée par la Commis- 
sion scolaire. L'inspecteur ]. E. Deschitelets suggéra les Scrurs du Sacré-Cœur- 
de-Jésus et le curi s'adressa à la Congrkgation pour en faire la demande. 

Quatre religieuses arrivent le 29 aoat 1944. Ce sont sœurs Rose de la Crok, 
siipbrieure, Sainte- Ber the, Marie-Claire et Ange-Gardien. L'installatioti se fit 
dans une maison temporaire, trois mois durant. Réinsrdation définitive en 
décembre et achat d'une niaison et1 janvier 1945. Le curb Routhier, pasteur de 
la paroisse, accueillit très cordialement la petite comrnunautk à la gare, accom- 
pagnP de nombreux enfants de la paroisse. 

Durant 28 annees, les religieuses ceuvrérenr dans cette paroisse. En 1972. 
dans le mouvement de la restruciuration scolaire des dernieres années, les 
enfants prirent le chemin soit de Grenville, Lachute ou de Brownsburg pour 
poursuivre leurs etudes au primaire et au secondaire. 

Les quatre religiewes présen tes à Calumet continutrent leur travail en 
s'inskrant dans le milieu paroissial. Les personnes malades et âgées seront 
visitées. Dés le  dkbut de mars 1973, smiir Louise Morin commence 2i travailler 
au Foyer Landriault a Pointe-au-Chêne. 11 y a lil une vingtaine de vieillards 
dont une femme âgbe de 104 ans. Smur Éva Larivitre., aidte de la municipalité 
et du gouvernement, fonde l'lge d'or appelé <<Club de l'Amitié>). A la pre- 
mikre soirée, 42 personnes sont présentes, ce qui  est encourageant pour une 
première réunion. 

Comme la Fondatrice des s.s.c.j., Angelique Le Sourd, les sœurs ont éte 
présentes soit cornnie enseignantes bducatrices, soit au service des vieillards du 
foyer ainsi qu'aux personnes malades, isolées et mal-aimées. 

C'est sur les pressantes demandes du curé Théobald Paquene et du cornmis- 
saire Josepli E. Labelle que mère Gabriel-de-Jésus, superieure provinciale, 
accorda cinq religieuses pour la nouvelle missioii de Saint-Antoine-des- 
Laurentides. Le 26 août 1947 arrivent les sœurs Saint-Paul de la Croix, supé- 
rieure, Saint-Guy, Marie-Benoît et Marie du Christ-Roi, enseignantes, et Ange 



de l'Eucharistie. Leur premier logis fut 2 l'école méme. Cependant, A l'été 1948, 
elles aménagèrent dans une petite maison située pres de l'école où eUes purent 
avoir une chapelle. 

A l'ouverture des classes en septembre 1950, plus de 300 éleves se soiit 
inscrits de la 1" à la 9" annie. Fauic d'espace, qiielques classes ont dû s'accom- 
moder du sous-sol de I'dglise. Pendant ce temps, les rravawt de la nouvelle 
école auanpient rapidement. Le 3 aoQt 1953, les religieuses changent à nou- 
veau de local. Le nouveau local temporaire surnommé par elles la ferine des 
moines », noni choisi parce que le lieu ktaii retiré et favorable au recueille- 
ment, est situe à un mille de i'kcole. C'est la propriété du vicaire, l'abbé 
1-Iurt ubise. 

Les travaux de construction de l'kcole, commencés le 15 septembre 1953, 
prirent fin en 1954. L'école Sainte-Thirese-de-l'Enfa111- Jesus ouvrit alors ses 
portes où les religieuses demeurtrent durant dix ans. En 1960, les locaux 
devenant trop exigiis. on f i t  une annexe conlprenant 12 classes, une salle Ir 
inanger et des dépendances. Les appartements des religieuses hren t ainénages 
et elles durent changer de logis une autre fois. 

Saur Géraldine CBté assure la directioii de l'école jusqu'en 1972. En 1969, 
le ministPre de l'Éducation du Québec lui remetrait ilne décoration de l'Ordre 
d u  mérite scolaire, de m@inc qu'A madenioiselle Luciiic Fournier. Toiites les 
deux comptaient 40 ans d'enseigneineiit. 

Apres 1972, la direction de l'école ht assurée pa1 un lai'c. Les m u r s  
continutrent leur œiivre d'kducation qui peu à peu se trarisforma et s'appli- 
q u a  dans le champ pastoral, soit la participation i l'initiation aux sacrements 
pour certaines et A d'autres ceuvres pour les autres. Sœiir Jeanne d'Arc Aiarie 
s'est dévoiike dans ces divers champs. Elle a été la dernière religieuse A demeu- 
rer à Sainl-Antoine. C'était en 1998. 

Depuis 1973, trois religieuses habitent au  61 1, rue \G.Ifrid-Martin, A Saint- 
Jirôme. Ce sont sEurs Marie Charron, Suzanne Trottier et Claire Patry. Marie 
enseigne Li la Polyvalente de Saint-Jérôme, Suzanne enseigne à l'école Sainte- 
merése-de-l'Enfant-Jésus, à Saint-Antoine. Au cours de l'été 1977, la supé- 
rieure provinciale et son conseil. achttent une niaison en construction qui 
deviendra le 620, rue Madeleine. La communauté en prend possession le 
1" septembre 1977. 

Les Suurs di1 Sacré-Leur- 
de-Jésus. Saint-hitoine-des- 
Laurentides. MU' Lucilie 
Fournier et scrur Gtrardine 
Chie sont décorées de l'ordre 
du meriie scolaire par Ic 

ministre de I'Insiruction 
publique. De gauche B droite: 
M. Leclerc, secrétaire de la 
Comniission scolaire de 
Saini-Aritoine-des-bureniides, 
M. Charles-Eiigkne Garneau, 
prksidtni, sœur Gkrardine Côte, 
MUe Lucille Fournier, 
MM. Jean-Paul Corbeil, 
Fcrnand Morand et Rayniond 
PeUeiier, commissaires. 



k s  Su-urs du Sacré-Cœur- 
de-Jésus. Jeannine Séguin et 

Liicille Lussier. Paroisse Notre- 
Danie-des-Sept- Douleurs. 

Grenville (1986- 1992) 

Deux soeurs infirmieres travaillent A l'hôpital HBtel-Dieu de Saint-JgrBrne. 
Sau r  Marie est professeure à la Polyvalente de Saint-JkrBme, à titre de res- 
ponsable du service de la pastorale pour l'ensemble (lu secondaire 111 et TV. Les 
trois religieuses sont donc les premihes occupantes de cette nouvelle maison. 

Comme la communauté chrétienne de l'arrondissement n'a pas d'église, 
les sceurs ouvrent leur salie du sous-sol ec le père Lévis Cossette, franciscaiii, 
en devient le prêtre animateur. Ce qui subsiste jusqu'au moment de l'organisa- 
tion de la paroisse Notre-Dame de Sainr-JCrdme. 

Dans les années 1986-1987, à la demande de Mg Charles Valois, sœur 
Marie Charron assume plusieurs services. Elle devient membre du Centre de 
formation avec Jean-Marc Gautliier. Lise Baroni est la directrice du centre. 
Marie assimie aussi les responsabilités de i'accornpapement des nouveaux 
agents de pastorale paroissiale ou de santé. Elle es!: membre de l'Équipe de 
formation des futurs prêtres et membre du Conseil des religieux. 

Durant les années subskquentes s'ajoutent a la communauté d'autres reli- 
gieuses qui  assumeront d'autres activités, parmi lesquelles le service de 
l'initiation aux sacrements, Pallia-Vie, etc. 

Actuellement quatre religieuses demeurent toujours 21 Saint-Jérôme et sont 
actives au sein de la pastorale paroissiaie et scolaire. La communauté des 
Sœurs du Sacré-Cœur-de-Jésus n'a plus que cette résidence dans le diocese de 
Saint- Jérônie. Pour combien d'armées, l'avenir le dira. 

Au n-iois de mai 1986, Me Charles Valois detnande à m u r  Eileen Ward, alors 
supérieure provinciale, une religieuse comme coordotinatrice paroissiale i 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Grenville. Sœur Jeannine Séguin accepte 
de s'y rendre, aidée de sœur Aline Mathieu comme secrétaire et s e u r  Lucilie 
Lussier pour la pastorale des n-ialades. 

Les 26 et 27 juiilet, aux messes dominicales, Mg Valois intronise sœi~r 
Jeannine Séguin comme coordonnatrice paroissiale et le père Simon 
Ambeaidt, s.c.j., comme prêtre modérateur. Le le' aoiit, sceur Jeannine Séguin 
prend en charge la paroisse et y demeurera durant six ans. Son mandat se 
termina en 1992. En 1987, sœur Monique Tremblay s'ajoute a l'kquipe avec 
mandat d'agent bénévole de pastorale paroissiale et scolaire. 

Le 30 juin 1995, soeurs Lucille et Monique quittent Grenville aprés neuf 
années de prdsence active dans cette paroisse. Seiir Louise Dumontier est 
actuellement responsable à Notre-Dame-des-Sept-DoulcursS 



Lc premier août 1986. Ma Cliarles Valois assignait à la paroisse Saint-François- 
Xavier de Prkvost une équipe de trois religieuses des Sœurs d u  Sacré-Cœur- 
de-Jtsus. C'est à la suite de ce mandat que sceur Deiijse Malo devint coordon- 
natrice la paroisse, Sceurs Monique Ldonde et Mine Laflamme furent ses 
collaboratrices. 

Les trois religieuses travaiiient en étroite collaboratioti avec l'abbé Pierre 
Filion qui a la présidence des célébrations, l'annonce de la Parole et la respon- 
sabilitk du dossier des mariages. 

Sœur Denise Ma10 cotitinua son iiiatidat d'animatrice de la communauté 
durant deux terines. Eue quitta le 19 septembre 1998. ((C'était une femme de 
projets qui a su iiisuffler un esprit de famille dans la paroisse. .. un hkritage 
précieux à partager ensemble. )i (Jouriial Le Cldon, octobre 1998, page 6 )  

Les Sœurs dl) Boa- Co//-seil 

En 1931, huit ans après la fondation de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil 
de Montréal, Saint-Jérôme devient la premiPre mission de ce jeune institut 
ayec l'ouverture du Centre social, au 550, rue Labelle. 

En 1929, le cure Joseph-Clément GeoKrion de Saint-jérdine est à la recherche 
d'une congrégation pour s'occuper des œuvres féminines de sa paroisse. II 
confie cette t%Ae à son \kaire, l'abbé Henri Dugal; celui-ci rencontre sceur 
Marie Gérin-Lajoie et lui demande de venir à Saint-lérôme mettre siir pied 
divers services, en particulier I'Assocjation catholique férnini.ne dotit les buts 
rejoignent les préoccupations sociales de l'Institut: a travailler h la protectioii 
rçligieuse et morale des clemoiselles de Saint-lérdme, à leur développement 
intelleciuel et social; fortifier par l'union leur action dans la famille et la 
sociétkaP D. 

Le projet, cerres, intéresse la fondatrice mais eue ne souhaite pas s'établir 
à Saint-JérBme. La communauté est jeurie et eUe n'a pas les effectifs pour 
rCdliser ce rtvc. En 1931, le curé Geofkion renouvelle sa demande qui trouve 
alors une rkponse positive. Au mois de mars, Marie Gérin-Lajoie avec la future 



supkrieure du Centre social, sœur Georgette Normandin, rencontre un groupe 
de jeunes filles à l'occasion d'une retraite organisée par l'Association 
catliolique fem inine. 

Des projets d'éducation et de service social s'élaborent. Voici ce que L'Ave- 
nir dit hrord écrit à ce sujet: «L'œuvre qu'elles (les sœurs du Bon-Conseil) 
inaugurent 3 Saint-Jerome comprendra outre le foyer, un patronage, une asso- 
ciation catholique femuiine et I'établissemen t de cercle d'étude et d'un bureau 
de placement'? .,> 

Foyer ~Vorre-Dam~-~i-30n-C~on~reiI 

En mai 1931, cinq saours emménagent au 500, rue Labelle et ouvrent un Foyer 
pour accueiilir les jeunes ouvrieres venues de la campagne, dans la foulée de 
l'industrialisation de la vilie. Ce Foyer cherche à repi.oduire quelque chose de 
l'atmosphere familiale faclirarit l'adaptation des jeunes femmes à de nouvelles 
situations de vie. A ce service d'hébergement, s'ajoutent un bureau de place- 
ment, aide à la recherche d'emploi, et diverses autres activités. 

Cercle dCm(k 
-+--CI"- I . * , .d-  - ': .. . .  . . . . , . . .= - - __* . - c  

- C'est alors que nait, des 1931, le Cercle Sainte-Paule, outil de formation sociale - indispensable à l'action. Le Cercle propose des réflexions sur la doctrine 
Les sosL3rs du sociale de l'Église, le rhle de l'Action catholique, les méthodes de l'action 

L'Institut familial et Ic fqer .  sociale, les questions ouvrières, etc. Ces dernieres sont abordées non seule- 
500, rue LabeUe. hch iv r s  de 

1'1 nstiiur Notre-Dame-du-Bon- ment en théorie inais en pratique; c'est ainsi qu'en 1932, après avoir étudié la 

Conwil de Montreal. loi sur le travail des femmes, Marie G6ri.n-Lajoje invite les participantes à faire 
une enquete terrain ({sur les lieures de travail dans diffgrents endroits (maga- 
sins, usines, etc.) de Saint-JtrGme. Ces heures sont-elles trop longues? Y a-t- 

il des moyens pour obtenir quelques modifications? L'union permet-elle 
d'obtenir ce qu'on ne peut avoir isolkment? P N'est-ce pas une maniPre de 
travailler sur 1'eiiviron.nement social, de chercher à an-ikliorer les conditions de 
vie des travaileuses et le respect des persoiines? 

Un autre moyen de formation au seMce de la jeunesse, c'est la bibliotheque. 
Le milieu de Saint-Jérôme est niis A contribution pour monter une premiére 
bibliotheque accessible aux résidantes du foyer, aux membres des mouvements 



.- 
d'Action catliolique et des cercles d'études. Piiis en 1946, monsieur le cure 
Emile Dubois demande aux sœurs de s'occuper de la bibliotlikque paroissiale 
qiii déménage au Centre du Bon-Conseil et s'enrichit de nombrew: volumes 
grâce aux dons de personnes et d'organismes du milieu, tels la Cie Rolland, le 
Club Rotary, le Séminai.re de Sainte-Thérèse. 

En 1956, la biblioth2ilue paroissiale est relocdiske au Centre diocésain ; 
une sciour du Bon-Conseil en assume la direction jusqu'en 1965. Elle y orga- 
nise une section jeunesse qui comprend deux volets. D'abord celui de biblio- *-Fr'- 
thPque publique des jeunes avec un service de prét par location, ou de lecture , 

gratuite sur place auquel s'ajouteiit des cours de peinture h la gouache, un I 
service d'dchange pour les plidatélistes, la lecture d'un conte tous les jours , - 1  v -rib 

pour les petits, et enfin l'organisation d'un club mixte de jeuries de 8 h 16 ans: du 
CIcntre diocesah. Sainr-JérOine. le Club d a  bouquineurs. Ce travail d'animatiun culturelle poursuit A la fois 
~ o s i I i o n  de nownbrr 

des objectifs ddc formation, de loisirs et de prévention. 1958. En haut. gauche, l'abbk 
Le dewriètne volet., la bibliotheque circulante diocésaine, offre un service ~ 4 ,  bré,,,a.  hi,, de 

de prêt dans 60 écoles réparties dans 38 rnuiiicipalités, service des caisses I'Insiitui Noire-Dame-du-BOB- 

voyageuses qui fait la joie des enfants et des professeurs comme outil pkdago- Conseil de Montréal. 

gique d'apprentissage ct de développement. Celui-ci sera d'assez courte durée 
A cause de difficultés financieres. 

Le Patronage est implanté dés l'année 193 1. 11 s'agit d'une œuvre éducative 
offrant des cours de toutes sortes, français, mathematiques, cuisine, couture ; 
aujourd'hui, 011 dirait une forinule d'éducation populaire pour les jeunes qui 
n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. À cela se greffent des acti- 
vités rkcréatives: cercles d'amusement, soirées d'art dramatique, etc., des 
moyens simples de développer l'initiative, les talents, de fornier la person- 
nalité, de décloisonner les classes sociales. Et ce uavail d'éducation se fait 
covjours en coilaboration avec les ressources du milieu. 

Loisirs Les soliirs du Bon-Conseil. 
Devani le Foyer, 500, rue 

Les loisirs des jeunes sont une dimension importante du travail social de h,.eue, Sainr-JCrBnir. En 
l'Institut. À partir de 1936, les sœurs organisent des jeux pour les enfants, h.(ane Lucie 
pendant la période des vacances, dalis le parc derrière la gare. Plein air, sylvesire. lani<er 1947. 
socialisation, soutien aux parents, tels sont les buts poursii.ivjs par les saours. Photo Autour du Monde 
En 1945, le Conseil municipal accordera un petit octroi pour ce service com- Sludio* Saint-Ji.rAme. 



munautaire. Puis, au début des années 1950, l'œuvre des terrains de jeux se 
structure davantage avec l'abbé Léo Ménard et stmui Yvette Rodrigue, s.b.c., 
qui organisent cinq grands parcs d'amusement pour les jeunes. Pendant 
plusieurs années, des religieuses travailleront à cette œuvre en collaboratjon 
avec des monitrices jérômiennes. Dans la même optique, certaines famil.les de 
la région pourroiit envoyer leurs adolescentes au camp de Saint-Canut pour y 
vivre des vacances agréables et éducatives. 

CEii\~rcs des ic.rr,iiiis de jciix. 
Sœur Madeleine Grand'Maison. 

Jnrdin d irn furifs 

De 193L à 1966, un Jardin d'enfants dispense l'enseignement a enilron 2000 
enfants de Saint-JérSme et des environs. D'une part, cette école permet aux 
religieuses d'assurer une partie de leur subsistance; combien de fois n'avaient- 
elles pas entendu leur fondatrice dire: ((Nous ne devrons pas vivre de charité, 
mais de notre tramil. i, D'autre part, c'est une excellente occasion de connaître 
les familles et de leur apporter un soutien daiis I'kducation de leurs petits. En 
1953, une classe maternelle s'ajoute au Jardin d'enfants. Le programine de la 
maternelle vise le développement intégral de l'enfant, aide à la socialisation et 
favorise les mères qui doivent ç'iiisérer sur le marchg du travad. 

Au milieu des années 1960. les maternelles sont ittiplantées dans le secteur 
public à Saint-Jdrôme. Sœur Claire Poissant, forte de son expérience au Bon- 
Coiiseil, dirige ce projet-pilote à I'Ecole Saint-Lucien. Elle en assure la direc- 
tion pcndant une quinzaiiie d'années et contribue à la formation de jar- 
dinières istin-ime stagiaires. klle poursuit sa carriére d'éducatrice A la direction 
d'une ecole primaire jusqu'en 1988. 

Cor frs pos~snondrtirer el Ecole d l,tiseignemai~ nt énriager 

Ru après l'ouverture du Centre, des cours postscolaires d'enseignement ména- 
ger viennent répondre aux besoins des femmes dc tous iges et de toutes con- 
ditions. Ces cours sont un precieux moyen d'éducation populaire ; ils abordent, 

tes Swurs du Bon-Conseil. outre les techniques menageres en cuisine et en couture, les questions 
Jardin d'enfa~lts) au d'hygiéne, de dietétique et de gestion du budget farniliai, une aide précieuse 

500* nie saini-Jerome. pour les feinrnes aux prises asec des moyens limités pour assurer le bicn-être de 
Sœur Marie-Anne Thouin, la famille. ils permettent aussi aux out~i6res entrées tres jeunes à l'usine d'y 

directrice, et sœiir Cécile Fournier, 
jardinière. Jilin 1958. Archives de apprendre les indjsperisables cormaiçsances de la direction d'un foyer. 

l'lnstiiiit Notre-Dame-du Bon- En 1937, ces cours d'arts domestiques donnent naissance à I'fico)e ména- 
b n s ~ i i  de Montréal. gkre, laquelle est reconnue en 1942 comme École rïiénagtre regionale par le 
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Département de I'Ins~uction publique ; puis en 195 1, celle-ci déniénagc dans 
iin immeuble, rue Melançon, exclusivement destiné à l'éducation familiale et 
sociale et connu sous le nom d'Institut familial. 

Le prospectus de l'École décrit son objectif comme suit:  promouvoir 

l'éducation fainiliale et sociale de la femme, orienter les jeunes filles vers des 
carrieres qui favorisent le developpement de leurs aprimdes, enfin préparer 
dans tous les mil ieu des apdtres sociales au service de l'Église. ii De plus, cette 
école offrira une initiation pratique awi diverses formes de l'Action sociale 
cstholique. EUc dispensera l'enseignement jusqu'en 1967, époque de la trans- 
formation des structures de l'éducation au Québec. 

A la suite de ces changements, les professeurs s'integrent au secteur public 
de l'enseignement. C'est ainsi que sœur Madeleine Grand'Maisoii conrinuc, 
pendant plus de vingt ans, à former des jeunes au plan social en instaurant au 
cégey Lionel-Groulx les programmes d'assistance sociale et d'éducation 
spdcidiséc. 

S'tr7iice social 

Dès leur arrivée h Saint-JérGme, les smurs du Bon-Conseil consacrent du 
temps et des moyens sin-iples 3 l'assistance sociale. La crise économique bat 
son plein et la pauvret&, mén~e la misère, sevit dans de nombreuses families: 
logement insalubre, inalnutrition, nialadie, travail intermittent, faible salaire. 

Les sœurs ~isitent et assistent des familles, elles ouvrent un vestiaire et, 
avec la collaboration de dames et de jeunes fiiles, elles organisent un  ouvroir 
qualifié par Mgr Paul-Émile Cliarbonneau, en 1959, de travail d'action apos- 
tolique au service des pauvres". Le bureau de placement du service social 
s'occupe de Trouver des emplois aiix chomeurs et clibmeuses, et recrure des 
familles pour le placemei-it des enfants dont la situation familiale le requiert. 

Vers 1950, le Service social du Bon-Conseil s'orgailise de façon plus 
professionnelle. Cependant, à la fi11 de I'annke 1952, MF Érniljen Frenette 
projette d'ouvrir une agence de service social dans son diocèse afin d'obtenir 
d'Ottawa les allocations familiales pour les enfants placés en institution. I I  
s'inquiète de la situation financière de certains orphelinats. Seules les agences 
sociales ont le droit d'administrer les sommes allouées 3. chaque enfant 
((place )). 

Me Frenette fait part de son projet à sceur Marie Gtrin-Lajoie, supérieure 
génPrale de l'Institut, sans doute afin d'obtenir la coilaboration du Servicc 
social du Bon-Conseil de Saint-Jérôme. Cependant, c'est à I'abbt Paril 

Les sœilrs du Bon-Conseil. 
L'lnsiitut familial, boulevard 
bklançon. A Saint-Jérôme. en 

1952. Archives de I'lnstitut 
Notre-Dame-du-Bvn-Conseil 
de Montréal. 



Manseau que M g '  demande d'assumer la direction de la nouvelle agence. 
Comment alors coordonner le Service social du Bon-Conseil déjà bien établi 
avec celui de la nouvelle agence? La cotnmunauté accepte d'intigrcr le Senice  
social du Bon-Conseil à l'agence diocésaine qui obtient son incorporation en 
mai 1953. 

LR directeur, l'abbé Manseau, ne peut exercer sa foiiction sans diplôme en 
service social, la loi l'exige. C'est donc une sœur du Eon-Conseil, Marie-Paule 
Mouton, travailleuse sociale diplbmée, qui assure l'organisation et le fonc- 
tionnement de l'agence. La communaute fournit également ses locaux du 488, 
rue Labelle jusqu'en 1960, moment où l'agence diocésaine déménage dans un 
édifice neuf, rue Laviolette. Plusieurs religieuses y travailleront jusqu'en 1969. 

L'action sociale des sœurs du Bon-Conseil prend un autre virage daris la 
décennie 1970. Les m u r s  sont engagdes individuellement, mais elles 
contii-iuent à vivre la mission sociale de l'Institut en travaillant dans des 
organismes communautaires. 

En 1976, Sœur Gliislaine Lavoie est engagée par la Fkdération des CEuvres 
des Laurentides pour mettre sur pied un projet de comptoir d'entraide. Ce 
projet a pour objectifs d'offrir un lieu de rencontre et de participatioii à des 
bknévoles et de développer des seMces d'entraide. il est dote d'un local où 
l'on opère la rkcupkration et la vente de Linge et de meubles usagés. S ~ i i r  
Ghishine, seule permanente. assure I'anin-iation et la coordination des bkni- 
voles ainsi que l'opération du comptoir et les services a la population jusqu'en 
1985. En janvier 1989, sur l'initiative de smur Dolorts Léger, se regroupent des 
hommes et des femmes sans travail, pour fonder lin organisme d'entraide; 
c'est la naissance du Carrefour d'actions populaires (CAP). 

Cet organisme veut aider les assistés sociaux, les personnes sans emploi ou 
a faible revenu de la MRC Rivihre-du-Nord, à trouver les outils nécessaires 3 
l'amélioration de leurs conditions de vie. Des aaivitEs de formation et d'infor- 
mation leur permettent de mieux identifier les probléines lih à leur situation, de 
wnnaitre les lois qui les concernent, lois sur le logement, la sécurite du revenu, 
etc., de prendrc des responsabilités, de développer des solidarités pour agir. Le 
Carrefour offre aussi des ateliers de créativité qui aident les personnes à décou- 
vrir leurs talents, 2 briser l'isolement .A repreiidre confiance en elles-mêmcs. 

Le CAP est arnknagé grfice à la collaboration financitre des conununautés 
religieuses, en particulier de l'Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil. SEUT 



Dolores en assume la direction jusqu'en nîai 2000. Les membres du CAP 
s'iinpliquent aussi dans des groupes communautaires travaillant à la ddfense 
des droits Iiumains au plan international. 

Smur Léger a aussi contribué 21 l'essor du Mouvement international 
d'apostolat des enfants, dit le MXNADE. Ce moiivement d'apostolat des 
enfants par les enfants est une école de socialisation, d'apprentissage de I'ana- 
lyse du vécu social. Seu r  DolorPs a formé des équipes d'enfanrs et d'adoles- 
cents qui se sont intéressés. entre autres, au phkiiomene de la violence dans 
leur vie personnelle, familiale et sociale. 11 en est résiilté une production 
vidéogmphique que ces jeunes peuvent utiliser pour sensibiliser à leur tour 
d'autres jeunes à cette réalit6 et aux moyens pour In faire diminuer ou dispa- 
raître de leur environnement. 

En 1977, l'Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil crke le Fonds Marie- 
Ckriii-Lajoie pour soutenir des projets d'entraide oii des organismes travail- 
lant pour la famille et les jeunes travailleurs de la région de Saint-Jerbme. Ce 
fonds, constitue en fiducie, est mis entre les mains de la Fkdération des 
Quvres des Laurentides et est administré par u n  conseil d'administration 
formi de laïcs et d'une religieuse du Bon-Conseil. 

En 1967, sous l'épiscopat de Mm fimilien Frenette, le chanoine Maurice Matte 
demande deux religieuses du Bon-Conseil pour joindre les rangs de l'équipe 
pastorale qu'il est à constituer dans la paroisse cathkdrale de Saini - JéxBme 

ri s'agit d'une expérience nouvelle dans l'Église permettant d'intigrer ;l 
part ei~tierc des religieuses dans une équjpe pastorale. 'Toul comme les prêtres, 
les sceurs accomplissent une diversite de tâches selon les besoins de la com- 
munauté cluétienne. 

Avec smur Aline Décarie, cette expérience à la paroisse catliédrale se 
poursuit pendant une douzaine d'annkes. Puis, au fü des ans, de 1967 à 1997, 
quelques-unes s'engagent au senrice de l'Église de Saint-Jérôme. Elles seront 

Sœiir Aine Dkwrie donnant un 
présentes dans neuf paroisses du diocese pour des périodes variant d'une L six ,,,,, d'art 1962-1963, 
et même doux années consécutives, selon les ministPres exercés. 

L'évêque confiera un mandat comme responsable de paroisse à deux 
d'entre elles: m u r  Esther Champagne et m u r  Caire-Hél+ne Kodrique. Men- 
tionnons aussi une présence de seize ans de sœur Pierrette Richer A la paroisse 
Saint-Antoine-des- Laurentides et de s a u r  Lucdle Forget, A la paroisse Marie- 
Médiatrice de  Pointe-Cdurner, de 1973 à 1985. 



Les religieuses exercent leur action pastorale en privilégiant des accents 
propres 2 la vocation sociale de l'Institut. Outre les activités pastordes axees 
sur la fraternité, la cilébration et la Rte, l'animation sociale vient de soi s'ajou- 
ter à leur tdche. En ce dotnaine, leurs objectifs sont multiples: eveiiier les 
ch rit iens et chrktiennes à leurs responsabilités sociales en regard de la justice 
et de la charité; former des regroupements de femmes qui  donnent naissance 
au Centre dlamit.ié et d'entraide, i Boisbriand, avec sœur Lucille Forget, aux 
Touche à tout, A Pointe Calumet, avec smur Claire Vadiancourt; alerter des 
gens à des besoins non couverts ou A des failles dans les services existants. Elles 
se prdoccupent des démunis, des distants, des familes inonoparentales. Elles 
sont présentes aux couples et aux  familles en vue de soutenir leur engagement 
et leur vie spirituelle. 

Quelques-unes acceptent des servjces a u  niveau diocésain : dès les annkcs 
1967 au Centre de la famdle puis dans la pastorale des vocations, la pastorale 
scolaire, la pastorale missionnaire, la pastorale des malades, I'tquipe de Vie 
montante, l'équipe de formation des agents et agentes de pastorale. 

Soulignons encore la présence des saurs  du Bon-Conseil B Mont-Rolland. En 
194 1, l'Institut Notre- Dame-du-Bon-Conseil acquiert la résidence d'et6 de Mg 
Georges Gautliier, archevèque de MontrCal dkcgdk en 1940. 

Quelle sera l'action des sœurs dans ce beau village des Laurentides, au 
bord de la rivière du Nord? D'abord, on ouvrira un Foyer pour y accueillir des 
dames et des jeunes Filles qui cherchent un heu de vacances calme, repoant, 
familial et à un coût tr2s modeste. C'est un nouveau besoin à combler. Dès la 
première saison, enire juin et octobre, une soixantaine de personnes 
binéficient de cet endroit privilégié. 

A l'été 1945, l'œuvre des terrains de jeux s'ajoute à celie du Foyer. Tout 
comme A Saint-Jérbnie, on offre aux enfants des activités qui  leur permettent 
de s'épanouir, de développer leurs talents et leur initiative. De 1945 à 1963, les 
murs assurent la direction de l'aeuvre, mais c'est grâce à la géngrosité et A la 
collaboration exceptionnelle du milieu que ce seMce se bâtit et progresse: 
dons de jeux, balançoires, materiel d'artisanat; pr@t du terrain des m u r s  de 
Sainte-Anne; prét de la sa le  Norbert-Morin pour la projection des fdrns; 
accès au lac Paquette - un lac privé - pour la baignade, etc., sans compter 
le travail gratuit des monitrices et, occasionnellement, le coup de main de 
quelques vacancières. En 1958, I'ocuvre des terrains de jeux: s'organise à Sainte- 



Adéle. Les sceurs y donneront les mémes services qu'à. Mont-Rolland jusqu'en 
1967. 

La d a ,  comme on l'appelle, est grouillante d'activités surtout pendant la 
période estivale. Au cours de l'année, elle est parfois ouverte à des groupes de 
retraitantes ou encore à des organismes et mouvemetits tels la Jeunesse 
ouvriére catholique, les dames de l'Action catholique, pour dcs fins de 
semaine d'ktudes ou de repos. Quand l'hiver vient, la maison fernie ses portes; 
les frères Maristes, les voisins, deviennent les gardiens de la résidence. En tout 
temps, ils rendent de grands services aux Sœurs du Bon-Conseil. 

Pour rialiser ces œuvres, l'Institut 3 dU agrandir son domaine. Eii 1950, on 
fait l'acquisition de la maison des Rolland (Rolland Paper Co. Ltd). C'est 1.h 
que MF Dubois est accueilli lorsqu'il quitte son ministére B l'automne 1950 ; il 
y demeure jusqu'à sa mort, le 3 décembre 1951. La maison des (( Rolland » est 
toujours la proprieté de l'Institut. C'est uii lieu de vacances pour les stxurs, 
q", A l'occasion, y accueillelit leur famille. Quant a la maison de M g r  Gautliier, 
elle a été vendue aiu; Petites Sœurs de l'kssomption qui y viennent aussi l'étk. 

Source 
~ V ~ A R C I E N N E  PROULX, s . ~ . c . ,  archiviste de 1'INDBC 

Les Mnnialcs b611kdiclines de (abbaye Snirttr-kIt~rie-de.s-L)e~tx- !Plontugnes 

Saint Benoit a fondé le monasttre du Mont-Cassin en Italie, vers 498. Bientot 
l'Europe Fut couverte de rnonasttres observant la Règle qu'il avait écrire tant 
pour les moines que pour les moniales dont la vie se partage entre la 
célébration de l'Office divili, la kaio divina et le travail manuel. 

L'idée premitre de fonder un monastete de bénédictines au Quebec revient à 
Mp Georges Gauthier, archevèque de Montréal. La hile aînée de M. François 
Mathys, estivant de Saint-Eustache, avait embrassé la vie bénkdictine à Mare- 
drer, en Belgique, pays d'origine de son phe, mais la santé fragile de made- 
nioiselle Mathys l'avait anirainte à interrompre soli noviciat. L'attrait de la 
jeune Ille pour le cloître persistait nianmoins toujours. Mv Gautliier, ami des 
Matliys et qui coiinajssait bien Clotilde, lui proposa alors de travailler a une 
fondation bknkdictine canadienne, et il précisa: ((Je ferai venir d'Europe 
des moniales pour assurer la formation requise. » Il advint ainsi que le 

L e s  coainimi,iii-rks ni..l..lGiE(iSES 5 383 



Arrivée des Monialcs 
I-iknkdictincs fondatrices, 

je 3 sepiembre 1936. De gaiiche 
a droite : rnéres Pudeniienne 
Lebar, Gertrude Adam, Dom 

Germain Cogin, ûbbk de 
Solesmes, meres SiPphanie 

Tnidelle, M a u n  Chabry. 

1" novembre 1931, dans une maison de l'Avenue du Parc. A Montréal, quel- 
ques aspirantes se réunirent autour de Clotilde Matliys dans l'espoir de deve- 
nir filies de Saint Renoit dont elles s'appliquaient desormais à suivre la Regle. 

C'est au pkre abbé de Solesmnes que s'adressa ?vP Gauthier pour obtenir 
le secours dc quelques moiiiales de sa Congrégation. L'abbaye Notre-Dame de 
Wisques (Pas-de-Calais) à laquelle le pére abbé fit appel ne fut cependant en 
mesure d'apporter l'aide désirée que cinq ans plus tard. Entre-temps, 
M. Mathys, d'abord réticent sur le projet de sa fille, k i t  par lui concéder une 
partie de sa bcllc propriété, prPs d u  lac des Deux-Vontagnes, sur le territoire 
actuel de Sainie-Marthe-sur-le-Lac, alors Saint-Eusi~aclie. Le monastire était 
en pleine consiruction quand, le 3 septembre 1936, .ie pére abbé de Solesmes. 
Dom Germain Cozien, conduisit (i l'Avenue du Parc mere Gertrude Adam, 
prieure, accompagnée de trois moniales de Notre-Dame de Wisclues. Le 14 
septembre suivant, MF Gauthier nomma officiellement mère Gertrude supé- 
rieure du petit groupe q u i  comptait, en plus des moniales françaises, sept 
aspirantes canadiennes: c'était l'acte de naissance de la cornmunautf qui, le 2 
février de l'année suivante, 1937, s'iiistaiia définitivement dans le inoiiastère 
tout neuf de Saint-Eustache. 

D'autres aspirantes ne tardèrent pas à se présenter, tandis que se poursuivait 
la format ion des premieres recrues : le 23 mai 194 1 ivlg Joseph Charbonneau, 
archevtqiie de  Moiitréal, recevait la profession perpétuelle des Sœurs 
Scholast.ique de Passilie, Gertrude Lusignan et Marie Vézina. Atteinte de tuber- 
cidose durant sa profession temporaire, sœur Benedicta Mathys s'&ait retirée. 

En 1946, le développement de la cornmunaut6 fur sufisant pour permenre 
l'érection du monast,ère en abbaye. C'est dans l'égljse historique de Saint- 
Eustache, vu l'eiguïti de la chapelie provisoire, que mère Gertrude Adam 
reçut la benididion abbatiale des mains de Charbonneau, le 7 octobre 
1946. Au bout de I O  ans. eiie vit son muvre couronnée par la dkdicace de 
l'&lise abbatiale enfin construite, fonction accomplie par le cardinal Paul- 
Émile Léger le 7 octobre 1956. 

IJc projrl C ( I I I I ~ ~ /  in~kt+ duus If diocèse de Sain/-Jdtrimr 

11 y avait doiic, au mornent de la dédicace de l'église, cinq ans que le diocèse de 
Saint-JérBme avait été érigé, mais la bande riveraine allant de Saint-Eustache à 
Oka était demeurée dans le diocèse de Montréal: elle devint ajérbmiennen à 
partir du 9 juin 1957. L'abbaye passa ainsi sous la Iioulette de Mp Emilien 
Frenette. C'est avec une bienveillance immense et coi~iplètement désintéressée 



qi id  accueillit dans son tout jeune diocèse le monastère dors grevé de la dette 
cuntraciée par la construction de I'église. Jusqu'a la fin de sa vie, il devait garder 
cette attirude bienveillante envers l'muvre. C'est liii qu i  conféra la bénédiction 
abbatiale A la 3' abbesse, mère Agnès Goyer, le 7 octobre 1969. 

Les moniales de Sainte-Marie proviennent de routes les regions d u  
Québec, six d'entre elles sont originaires de I'Onrario et deux des Etats-unis. 
Le diocèse de Saint-Jirôrne, pour sa part, y est representé par les cinq sœurs 
dont voici les noms avec mention de leur lieu natal et de l'année de leur 
profession : 

Sceur Agathe (Marie) Waddel, Sainte-Tliérèse-de-Blaindle? 1947 ; 
Soeur Gemma (Roberra) Francmur, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 1958; 
Sœur Colombe (Louise) Dumoulin, Saint-Agapit, 1958; 
Smur Myriain (Marie) Piclié, Saint- Jérôme, 1966 ; 
Sœur hne-Mar ie  (Cécile) Fournier, Snint~-'l'hér~se-de-13laUiville, 1973. 
Le 9 juillet 1973, Mu Bernard Hubert procéda à une nouvelle dédicace de 

l'aiitel, rendue nécessaire ii la sui te d'un déplacement assurant la ceilébra tion 
de la messe face au peuple. Le 25' anniversaire du diocèse donna lieu, le 27 
novembre 1976, (i iine concél4braïion solennelle de Mer Hubert et de son 
prédkceseur à laquelle toutes les re1igieuses du diocPse furent invitées. Pour 
cette occasion exceptiotinelle, celles-ci entrerent en cl8 ture. 

En 1981, l'abbesse, mkre Agnts Goyer, jugea le moment venu de porter le 
bienfait de la vie monastique, reçu de France, aux Êtdls-Unis. Un essaim de 8 
motiiales s'implanta donc à Westfield, dans le Vcrmont, le 2 octobre 1981. 
Durant les travaux de construction, MF Charles Valois visita le chantier. Il 
participa également aux fétes di1 cinquantenaire, le 14 septembre 1986. 
Mc' Saint-Gelais y pnt aussi une part active cn concélébrant avec M. le car- 
dinal Léger, le 12 mtobre suivarit. 

Seritant le poids de l'age, inére AgnPs Goyer, abbesse depuis 25 ans, donna 
sa dérnissioii le 21 ]anlier 1995. Le 22 février suivant, Mère Isabelle Thoiiin qui 
lui succéda recevait la béiiédiction abbatiale des inains de MT \'dois. Celui-ci 
m i t a  alors les moniales 3 prier pour le recrutement de vocations sacerdotales. 
Plusieurs candidats au sacerdoce créérent des liens spuituels avec le monastère. 
11 en fut de même pour d'aurres cornniunaiités relieieuses di] diocèse. 

L, 

L'hèque actuel, Mg' GiUes Cambon, assura de son estime la comniunauté Bbnediciion abbatiale, 
le 22 ïkvrier 1995. 

a son arrivée a Saint-Iérbme en désignant l'église abbatiale comme lieu de dmi,r: 
célébration du jubilé des religieux, le 7 février 2000. mére ~\gnés Goyer, abbesse 

Soiirce émérite, iviv Charles Valois, 
SEUR JACQUELINE y BOIRE, o . s .~ . ,  priel l le inhe Isabelle Thouin, abbesse. 



A sa fondation, Saint-Maurice-de-Bois-des-Filion se voyait céder par Sainte- 
Thérèse-dt-Blainvilie, l'école Saint-François et par Saint-Louis-de-Terre- 
bonne, les écoles Saint-Roch, et de la cote Terrebonne. On avait statue que ces 
kcoles étaient données a titre gracieux et par conséquent, que leur transfert d 
Saint-Maurice ne requérait aucun débours. Des mait resses laïques y donnaient 
l'enseignement. C'dtaient de petites écoles de rang. Le village, lui, ne possédait 
pas d'école. 

En 1942, le curé Lafortune fit un prêt à M. L. Lecompte pour la cons- 
truction d'une maison qui devait servir d'école, et c'est avec l'argent rapporté 
dans un bazar qu'il paya le salaire de l'institutrice pour l'année scolaire 
en cours. Le 1" juillet 1943, une commission scoiaire était incorporée. Le 
1" septembre 1943, A la demande du curé Édouard tafortune, sur recomman- 
dation de Mg J.M. Kodrigue Villeneuve, trois religieuses arrivent : s m r  Saint- 
Camille-de-Leilis (Blandine Gingras), sceur Sainte-Jeanne-de-Valois (Antoin- 
ette Charest) et s e u r  Marie-de-Lorette (Annette Desbiens). 

- Elles prirent la direction de l'ecole d u  vdlagc qui deviendra A la fois leur 

4 risidence et leur école. Elles enseignaient de la 1. à la 8' annie. Bientdt un 

rn autre chalet est transforme en classe. Ces deux maisons étaient situies au 50, 
3P avenue. 

En 1950, une école est cotistruite, après de fortes oppositions, et les 
religieuses s'installent dans une rhidence annexée i l'école Saint-Maurice au - - 
60, 35' Avenue Sud, prPs de l'éghse paroissiale. En 1974, la Commission sco- 

f laire des hiille-!la dirirant occuper tous les locaux de l'ecole, les m u r s  doi- 
rL- -- - ; 4 vent se chercher un logement ; eles louent une petite maison à proximité de 

==B. 

Les Sceurs de Saint-François- 
l'kcole, au numéro 49 de la 36' Avenue sud. En 1975, les religieuses vont 

de habiter au sous-sol du 109 A, de la 36' avenue nord. En 1980, non loin du 
Bais-des-Filion. Mai 1986. logallent précédent, un bungalow est h vendre, au 99 de la même rue. La 

cornmunaut4 en devient propriétaire en juin 1980. 

En mars 1990, la provinciale annonce aux religieuses le départ de Bois-des- 
Filion. Et le 30 aoîit les religieuses quittent définitiveinent la résidence. 



Lors du 50' anniversaire de la paroisse Saint-Maurice, en mai 1990, cdébrée le 
2 juin et prksidke par Mp Charles Valois, on comptait encore 50 religieuses 
vivantes qui avaient déjà reçu obédiences pour cette mission, entre 1943 et 
1989. Les religieuses avaient déjà quitte Saint-Maurice, suite A la décision du 
conseil provincial, du 18 mars 1990. On y disait que M Smur Édit11 LkgarP, seule 
enseignante dans ce milieu, quittera son poste en juin prochain. L'étai de santé 
de sœur Gertrude Thibault réclame une vigilante attention. Que sœur Yolande 
tarochelle, responsable, peut rendre service ailleurs. fi 

Source 
A L ~ N E  MAKCOUX, s.f.a. Les Sceurs de Saint-François- 

d'Assise. Sœurs Aine Cloulier, 

À la h du xrxc siècle, deux villes du Québec soliiciteiit la prksence des Reli- 
gieuses Hospitalières de Saint- Joseph de i'HGtel- Dieu de Montréal : Artha- 
baska et Saint-Jkrdme. Devant l'impossibilitk de ripondre aux deux deman- 
des, les Sœurs de Montréal optent pour Arthabaska. L'appel de Saint-Jérdme 
est également pris en considiration, mais n'a cependant aucune suite ; la mort 
de la supérieure, mPre Saint-Louis, en fkvrier 1887, met fin au projet de fon- 
dation dans les Basses-Laurentides. 

En juillet 1947 - 60 ans plus tard - l'honorable Alliiny Paquette, 
ministre de la Santé au gouvernement provincial, invite mère Marie-Berthe 
Thibault, supérieure de l'l-Ibtel-Djeu d 'hthabaska,  à une rencontre à Qukbec 
~c pour conférer d'affaires importantes ». Sans aucun préambule, le ministre 
demande a mérc Thibault de fonder un hopital à Mont-Laurier ou à Saint- 
jérbme. Elle rkpond que, pour l'heure, r(deux projets dejh klaborés reven- 
diquent un droit de primaut6 : l'agrandissement de I'HBtel-Dieu &Arthabaska 
et l'ouverture d ' u  foyer pour vieillards à Victoriaville ». Aprés avoir kcoutk, 
discute et analysé, le ministre conclut avec fermete: ((11 ne saurait présente- 
ment étre question pour vous d'autres projets que ceux proposis par le 
ministkre; je vous donne huit jours de réflexion, songez-y sérieusement et 
donnez-moi alors une rkponse favorable.. .pour Mont-Laurier et pour Saint - 
Jérôme. fi 

De retour dans sa communauté, mkre Thibault et ses sœurs étudient 
sérieusement la proposition du ministére. Le projet de  Mont-Laurier est vite 
&carté parce qu'un hôpital de cinquante lits ne permettrait pas d'ouvrir une 

Jeanne-d'Arc Pouliot, Édith 
Legaré. 1983- 1985. 



école d'infirmières. Celui de Saint-Jérôme sourit aux sœurs $Arthabaska, 
mais, vu les constructio~s en perspective, il leur parait impossible d'accepter 
toute aMe de fondatioii. Aussi, le 5 août 1947, mère Thibault ose adresser iine 
réponse négative a l'Honorable A. Paquette. 

Les geiis de Saint-léromc ne s'avouent pas vaincus pour autant. M Sarto 
Perreault a trois saurs religieuses à lyHbtel-Dieu d'kthabaska; il commu- 
nique avec elles et les infornle que Mc 1.-L. Blancliard, député de Terrebonne 
à l'Assemblée lkgislative, ne cesse d'espérer en la coolieration des hospitalières. 

Cette demaiide interpelle la communauté d'hthabaska dont l a  situation 
s'est améliorée depuis quelques semaines. Aussi, quand, le 5 septembre 1947, 
M. Blancliard intervient lui-mtme, il trouve les esprits prépares B une nouvelle 
étude du projer ; mère Thibault, sœur Aiice Ouelette, conseillère, et smur 
Irène Ling, kconome, se rendent à Saint-Jérbme, en compagnie de mère 
Marie-Rose Rivard de h/lontréal, pour y rencontrer les autorités de la ville. 

Les dimensions du terrain offert gratuitement par la Compagnie J.H. 
Rolland semblent insuffisantes ; aussi «séance tenante, demande est faite d'iine 
superficie de 700 sur 1000 pieds» (A~înnles, p. 4) ; l'hôpital compterait cent 
lits; la ville ferait le drainage et €oumirait l'eau 21 gratuité; le gouvernement 
assure un ocrroi de 500 000$ (Annales, p. 5); la cornmuilauté d'Arthabaska 
investirait 300 000 $. 

M2re Thibault donne un compte rendu de sa visite au chanoine Êmile 
Dubois, curé de Saint-Jérbme, à Mg' Albini Lafortune, évêque du diocèse de 
Nicolet, et à M e  Joseph Charbonneau, archeveque de Montrkal «à  qui revient 
la première responsabilité des d~marches à poursuivre et des décisions 3 
prendre), (Ani~nles, p. 9). Or bien qu'il soir en faveur du projet, MW Cliar- 
bonneau demande une augmentation de l'octroi gouvernemental et iin enga- 
gement des sceurs a ne pas absorber plus que 300 000 $ des dépenses. 

De 1948 A 1950, les dkmarches s'accélkrent. L'Hôpital aura 150 lits et le gou- 
vernement accordera une subvention de 720 000$. Diverses négociations 
aboutiront A l'obtention du dkcret canonique de I'Hotel-Dieu de Saint-Jérbmc 
çt à son incorporation civile. Le financenient de la construction de I'hôpitai 
nécessite aussi de nombreuses siances d'études et de pourparlers. 

La bénédiction du terrain et la levée traditioniielle de la preiniére pelletée 
de terre eurent lieu le 5 juillet 1948. Mére Thibaulï et sœur Irene Lirig sont 
présentes. La construction est commeiicde, le dkor  pittoresque mais la 



question du financement prkoccupe les religieuses. La charte civile est donnke 
le  14 septembre 1948 et la corporation porte k nom de «ks Religieuses 
I-iospitali2res de Saint-Josepli de 1'HGtcl-Dieu de Saint-JérBme i} .  

LE 13 octobre 1948, les fondatrices, mère Marie-Berthe Thibault, premiPre 
supérieure, et sceur Claire Rochon arrivent dails la Reine du Nord » où elles 
sont accueillies au Foyer Notre-Dan-ie dirigé par les soeuxs du Bon-Conseil. 
Plus tard, elles diront y avoir trouvé un «véritable foyer d'adoption aux  ha- 
rernelles et incessantes délicatesses» (hnnles ,  p. 49). Les deux smurs supcr- 
viseront la construction à partir d'un des trois bureaux aménages dans une 
petite bâtisse temporaire sise A proximiré de l'hôpital. 

En mars 1949, mere Thibault perd deux bons appuis: le contremaitre, 
monsieur Bujold, qui, nialade, doit quiiter le cliantier. Puis sceur Claire 
Kochon qui est appelée à Montreal où eue s'occupera de la comptabilité de 
l'École des infinnieres en constmajon. Scraur IrPne Ling devient l'adjointe de 
nlkre Thibault. Elle-même est nommée a u  premier conseil d u  génkralat de 
Montréal formé par 1111 décret de Rome. L'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme relè- 
vera à l'avenir du conseil général. Mère Thibault continuera à s'intéresser au 
projet de Montréai. Smur Ling, nommé remplaçante de mère Thibauit, a sœur 
Lucienlie Boisvert comme compagne. 

En septembre 1949, une communauté régulitrc est formée de scvur Irène 
Ling, ofFicieUernent nommée supérieure à l'Hôtel-Dieu de Saint-JérOme et des 
smirs Yvonne Therrien, assisrante, Lucienne Boisvert, iconome, Madeleine 
Proulx, Irène COté et Ernestine (Gratia Marchand). La première conimunautC 
a sa résidence A l'ktage supkrieur de l'usine de chauffage central. Le 15 octobre, 
Mgr Émile Dubois célébre la première messe dans la petite cliapelle temporaire 
du cou~~ent et les m u r s  commencent à ciin I'Ofice au chceur. 

En novembre 1949 la construction n'est pas terminte mais I'Associatio~-i 
des médecins élit les membres d u  Cornite exkcutif pour 1949-1950 (les 
docteurs Rosaire Lapointe, président, Hector Dubuc, vice-président, Alfred 
Duval, secrétaire. Maurice Groleau, trésorier) et les chefs de service (les 
docteurs Alfred Duval, P.M. St-Pierre, Kosaire Lapointe, Raymond Joly). Mère 
Marie-Louise Allard vient de Montréal pour aider à former une Association de 
Dames Audiaires (.Mm" Leon Dugal, Arthur Parent, Alfred Duval et Armand 
Parent). 

En décembre 1949, le fideral annonce une subvention de 353 666 $ pour 
aider à defrayer les cofits de construciion. 

Lcs Scrurs Hospitalières de 
Saint-Joseph. Smiirs Irène Ling 
e.t 1.~1ciciinc. Boisvert, r.li.s.j., 
ont d ~ n ~ t u r @  chez les Smurs du 
Bon-Conscil dc Saini-14rBnie. 
Octobre 1948 scpternbre 1949. 
Plloto Archivcs génkralai RHSJ. 
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Le dimanche 1" octobre 1950, Mp Conrad Chaumont, kvéque awciliaire de 
Montréal, préside la cérkmonie de bénédiction et d'inauguration. 

Aprés les Btes de l'inauguration, les Hospitalikres de Saint-Joseph voient ii 
l'organisation d'une résidence pour une quinzaine de smurs au premier étage 
de l'hôpital. Surtout, eues se hâtent de tout préparer pour accueillir «nos 
seigneurs les malades » (Atznliles, p.9 1). L'ouverture se fait le 4 décembre et la 
veille, les cinq premiers patients sont admis. 

Sérielm pro bletrius JiltrmciPrS 

Les activités de l'hôpital progressent rapidement, l'essor est remarquable et 
prometteur, mais le problème financier n'est pas réglé. En janvier et fkvrier 
195 1 ,  l e  nombre croissant des denlandes d'admission exige l'aménagement des 
moisiéme et cinquiéme etages ainsi que de la pédiatrie; puis, une clinique de 
donneurs de sang est organisée par les Chevaliers de Colomb sous la direction 
de la Croix-Rouge. 

Par contre, les sœurs se voient dans «l'obligation de remercier huit intir- 
miCres graduées, dont les exigences au point de vue rémunérations et con- 
ditions de travail dépassent les possibilités des ressources financikres de l'hôpi- 
tal» (Anr~ales, p. 102). Pour combler les vides et suppléer à I'insufisance du 
personnel compétent, I'Bbtel-Dieu de Montrdal yr@te son assistance en 
envoyant six de leurs jeunes sœurs. Puis, en avril, le ministre de la Santé accorde 
une subvention e de 100 000 $ pour couvrir une pa.de de la Mirence qui 
eistait entre le coût de la construction de votre hôpital et les prévisions des 
architectes et entrepreneurs. i, (lettre de J.L. Blanchard, député de Terrebonne, 
28 avril 1951). Ce montant aide à payer les frais de construction mais non les 
coûts d'opération de I'hbpital. 

w La vision prophetique du grand fondateur que fut le curé Labelle devient 
réalité.. . » dit la cluoruqueuse du temps, sœur Yvonne Frkchette. MF Frenette 
visite la mnimunauté le 27 septembre 1951 et donne aux smurs un message 
apostolique: «Soigner les corps pour atteindre les ames, tel doit étre le but 
primordial de notre dévouement assidu, guidé par l'amour. i) 

Au mois de mars 1952, s e u r  Ling est nommée 1 Victoriade. Sa rem- 
plaçante manque d'expérience et provoque une véritable crise: campagne de 



boycottages des médecins, diminution très marquie des adinissions. situation 
financière critique. Des novembre 1952, elle retourne à Montreal et m u r  
Corinne Kirouac est nommée pour la remplacer. 

Essor de Ikirvrc 

L'accréditation temporaire est donnée cn 1954. L'accréditation permanente 
arrivera en 1957. La même année, on ouvre le 7' ktage et le nombre de lits est 
porté à 255 pour adultes et 45 berceau pour enfants. 

En 1957, on commence les travaux de constmction d'une École d'jnfir- 
mieres où 24 Mes commencent leur cours sous la direction de sœur Thérése 
['erreaul t, fo~idatrice et premiere directrice de l'lkole. En 1959, sœur Thirese 
Trottier vient prendre la place de m u r  Kirouac. CES Sceurs Hospitaliercs 

de Saint-Joseph. Cerémonie 
de graduation des ktudiantes 
infirmiéres de I'Hbtel-Dieu dans 
l'église de Saint-Jérôme en 1962. C'est srrur Liljrne Péloquin qui préside aux destinees de l'hôpital pendant que 

eenerPlaI, 
l'tglise et la société dii Québec se transforment. C'est I'kpoque de l'entrée eii 

vigueur de l'assurance-tiospitalisation (1962), de la réforme du conseil d'ad- 
ntinistration er de la formation de différents coi-ilit6s formés de laïcs et de 
religieuses. L'adaptation à ce nouveau systeme de santé ne se fait pas sans 
accrocs: c'est ce que laisse deviner la chronique du 23 février 1964 : « Le gou- 
vernement nous «coupe)) 15 aides et saeur Siiperieure nous rappelle notre 
devoir de faire une revision de nos fonaions dans nos divers départements. » 

En 1966, la première greve des employés syndiques des 139 hôpitaux de la 
province est sans contredit le grand événement de la décennie A I'hbpital. Le 
mois de juillet 1966 est particulierement dificile: menaces de debrayage à 
partir du 7 juillet, puis grkve du 18 juillet au 3 aoiit ; le taux d ' o ~ u p ~ t i o n  de 
l'h8pitJ est réduit de 37%, surcroît de travail pour les s e u ~ s ,  vacances 
annueiles diplacees et raccourcies et sœur PCloquin invite P la charite, à la 
juscice, 3 la gétiérosité et à beaucoup de compréhension. C'est dans cet esprit 
que les saurs  saluent les employés qui retournent au rravail le 4 août. 

En 1966, la communauté n'est plus à l'aise dans les locaux qu'elle occupe B 
l'intérieur des murs de l'hbpital et le projet d'une résidence se concrétise. La 



. L . *  " 1 7 construction commence en octobre 1966, avec i'approliation du conseil pro- 
, : vincial Vue-Marie et du conseil général. Le 22 aoQt 1967, Mu Émilien Frei~ette 
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Française BcUivmu (Marie-du- 
Sacre-Cœur). Saint-Jérôme, 

le 19 mars 1968. 
Phoio Archives généralot R H S I .  

- 
préside la bénédiction de la pierre angulaire. Enfin, en novenibre, la com- 
munauté est déménagbe dalis la nouvelle résidence. Les smurs font confiance 
en l'avenir n-iême si l'État exerce de pliis en plus cle contrhle sur les soins 
hospitaliers et l't'ducatioii et que la crise des vocations et des sorties commen- 
cent à affaiblir les congrkgations religieuses. 

Le 25 niai 1967, les religieuses apprennent que les écoles d'infirrnikres 
seront éventueiiement incorporees au programnies des cégeps. Ainsi, l'Hôtel- 
Dieu admet son dernier groupe d'étudiantes A son École en septembre 1967. 

La derniere directrice gknérale de l'hôpital, s a u r  Liliane Péloquiri, quitte 
ses fonctions Ic 1" janvier 1969 et est remplacée par un laïc, M Gaétan BeUe- 
mare. De plus, un  nombre grandissant de laïcs occupent les fonctions admi- 
nistratives, tandis que diminue le nombre de saurs  présentes à I'liôpital. 

DE 1962 21 1967, les annales montrent que les religieuses participent de plus 
aux activites diocésaines et paroissiales. Eues reçoivent des conférenciers qui 
viennent parler de nouveUe liturgie. Eues répondent à des questionnaires sur 
le rble de la religieuse dans l'Église. Et elles participent au congrès annuel de 
la Pastorale des religieux et religieuses du diocèse de Saint-Jerome. Elles sont 
également actives dans la paroisse Saint-Lucien et, en septembre 1969, eues 
paient, pour la prenliPre fois, la dîme paroissiale au montant de <( 5 $ par 
personne qui travaille ». 

Depuis 1972 on étudie la question. On se pose des questions sur la présence 
des religieuses à Saint-JérBme et sur le rôle apostolique des HospitaliPres à 
l'hôpital. I I  y a iine difficulté pour les membres du coiiseil d'administration de 
l'Hôtel-Dieu d'exercer un contr6le efficace et adtquat, faute d'informa- 
tions sufisantes. Les scxurs de la cornmunautk de Saint-Jérdme croient 
qu'elles pourraient wuvrer dalis un milieu où les besoins apostoliques sont 
plus urgents. 

Le conseil provincial demande donc au conseil ginéral de bien vouloir se 
départir de 1'Hôtel-Dieii en faveur du gouvernement provincial et de fermer la 
résidence des Sceurs de Saint- Jirdine. Or le (( désistement de la congrégation 



dans l'aouvxe de Saint-Jérome )> ne se réalise pas. Pourquoi? Désireux d'assurer 
la conrinuité de l'esprit et des valeurs héritées des religieuses, le Conseil d'ad- 
mjnistr~rion réussit 1 faire remettre la iransaaioii d'année en année. 

En 1976, les Religieuses sont toujours propriétaires de 1'Hotel-Dieu, mais 
les arguments avancés quatre ans auparavant pour le rappel des Sœurs de 
Saint-Jérôme sont plus que jamais fondes. Le 16 juillet 1976, le conseil général 
des religieuses décide de fermer la communautk de Saint-Jérome. La rtsidence 
est vendue aux Sœurs du Bon Pasteur et les Religieiises I-tuspitali&res de Saint- 
Joseph quittent définitivement le diockse. Cependant, en 2000, eues sont 
encore propriétaires de 1'Hbtel-Dieu de Saint-Jkrôme et sont reprksentées a u  
conseil d'administration par deux des leurs. 

Socirce 
Smun GEORGELTE DESJARDINS, r.h.s.j. 

En 1943, les Peres hlontforrains quiltaient l'orphelinat Notre-Dame de Mont- 
fort. Les Fréres de Sainte-Croix prenaient la releve afm d'accueillir les garcons 
de famille en diffjculré au coUPge de Lisbourg. Les Filles de la Sagesse assu- 
maient à cette pkriode le service de la lingerie, de la cuisine et de la sacristie, 
tout en espérant ktre remplacées le plus t6t possible. 

A l'occasion de l'Année sainte, en 1950, les évêques se rendirent à Rome. 
C'est ainsi que MF Vachon, evêque d'Ottawa, et le F. Dominique Leclerc, c.s.c., 

alors supérieur provincial, rei-icontrèrent le cardiilal Nasdi Rocca, ami de la 
Congrégation, dans le but de trouver une corn munau té religieuse féminine el 
d'assiirer par le fait même le service que prêtaient les 'Files de la Sagesse. 

Aprks un discernement attentif et l'étude de la possibilité de la présence de 
notre Congrégation au Canada, notre supérieure gknérale accepta d'envoyer 
en missiori nos premières religieuses dans ce vaste continent a u  cceur des 
Liiirentidts, plus précisénient au collége de Lisbourg, B hi[onifort, auprks des 
FrPrcs de Sainte Croix. FrPres, religieuses et garçons formeraient ai~isi une 
grande famille d'environ 190 personnes dails ce grand bdtimeiit, entouré de 
montagnes et de lacs. 

Le 23 juin 1951, après une longue traversée par bateau, les Oblates di1 
Saint-Esprit, encore toutes jeimes, foulerent pour la premitre fois ce coin de 
terre, pour eues inconnu. L'accueil des fréres et des religieuses (Filles de la 
Sagesse) ht des plus chaleur et^ Leur langue respective, le français et l'italien, 



Les Scruts Missionnaires du 
Saint-Esprit. Arrivée des salurs. 

De gauche P droite: 
sœurs ArmeHe, Émilienne, 
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coiistitua au début un obstacle à une première communication. Mais ciles 
surent tout de même se débrouiller courageusement et, comme tout mission- 
naire, elles se firent vite comprendre par des gestes. Leur sourire devint trés 
vite l'expression de l ' h o i i r  de Dieu. En 1953, trois jéromiennes s'&aient déjà 
pointées et intéressées A la communauté. 

Ce grand coUPge, construit le siPcle précédent, à meme les arbres des forets 
avoisinantes, n'ofkai t des niesules de sécurité que trPs minimes. Craignant l e  
danger d'incendies, les religieux crurent prudent de reconstniire l'immeuble 2 
l'épreuve du feu dans ce mime lieu enchanteur. Hklas, leur demande ne f i i t  

pas entendue. C'est ainsi que les deux communaut~s religieuses sur place, les 
frhres et les jeunes sapu.rs, furent appelées à se dédier à d'autres apuvres, selon 
les besoins de I'kpoque. 

Sotirce 
LES SEUKS OBLATES DU SAINT-ESPRIT 

Quelques années avant que les Spiritaines s'installent au  Canada, plusieurs 
jeunes filles ayant entendu parler de la Congrégation par les Spiritains sont 
parties en France pour y compléter leur formation. En septembre 1932, Rita 
Simard, une jeune fille d'Amos, s'embarque pour la France. En aoijt 1935, 
Marie-Anna Doyon de Compton part à son tour et, en 1938, ce sera le tour 

En février 1953, sceur Rita Simard, de retour au Canada, se voit confier par le 
conseil général le mandat de s'informer en vue d'une implantation au Canada. 
Une possibilité s'offre h Sainte-Thérèse-de-Blainville où une école primaire est 
en construction. Sœur Guénole Soulch, assistante gtnkrale, est envoyie par l e  
Conseil général pour faire les démarches necessaires aupres des autorites. 

Le mercredi 8 juillet 1953 les deux religieuses s'iilstallent ii Sainte-Thérèse. 
EUes prennent contact avec la cure où elles sont reçues par l'abbé Boivin, en 
l'absence de My Chartrand séjournant dans une maison de repos. Elles 
rencontrent Mgr  Émilien Frenette, la Commission scolaire et son secrétaire, 
M. h t o n i o  Forget, le supérieur du Seminaire, MF Laurent Presseault. 

Le 28 juillet, 204 enfants sYi.nscriveiit 3 I'ecole. Le 1" août, !e contrat est 
signe entre les Smurs et la Commission scolaire. M. Paul Vézina, président de 
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la commissio~i et sœur GuénolC Boulch, assistante générale, signent le docu- 
ment. Le 14 aoat arrivent 5 Spiritaiiies, les premières enseignantes de l'École 
Ducliarme : sœur Marie-Lbandre, canadienne, Émilienne, Magdalena, Mat- 
thieu, ArmeHe, françaises. Quelques jours plus tard sœur Marie-1-Iubert vient 
iompléter I'Pquipe. La bknédjction de l'école a lieu le 23 aoQt, par MW pmihen 
Fr.eiiette. 

Pendant 16 ans, les saeurs se sont succkdk dalis l'école Ducharme. Les 
rcligieuses y implantent la Croisade eucharistique (1953). Elles participent 
activement au congrès eucharistique ei. marial de Sainte-Thérese, en 1954. 
Elles participent égaiement i la vie de la paroisse et au coilseil de pastoral. Eles 
font In catéchèse prd-baptismale, les visites aux foyers pour I'iniriation reli- 
p,ieuse des perirs et font un travail éducatif aupxès des Guides. Elles orguiisent 
des tournkes de propagaiide dans les écoles et paroisses du diocPse pour 
~6rnoigner de leur activité missionnaire en Mrique. Plusieurs jeunes filles se 
présenteront par la suite auprPs de la communaut6. 

En rendant visite aux  sceurs, Ma Frenette leur a dit: (( Donnez-nioj des iiovices 
et je vous donrierai un noviciat. )> C'est ainsi qu'il aida les sœurs A trouver une 
maison pour le noviciat qui jusque-la se donnait en France. 

Le 26 avril 1956, une maison sise au 251, rue Saint-Jacques, à Sainte- 
Scholast.ique, fut achetée et le postulat et le noviciat ouvrirent leurs portes le 
30 juin 1956. Le 3 fdvrier 1957, Mp Frenette préside la prerniPre célébration de 
prise d'habit pour deux jeunes Filles admises au noviciat. Le 17 aoilt 1957, 
smur Laurence Audet est la p~erniere Spiritaine A prononcer ses vœux au 
Canada, aprks avoir fait son noviciat en France. 

En 196 1, on commence la construction d'un nouveau Miment, à c6t6 de 
la maison actuelle. Ce bâtiment esr bénit le 6 janvier 1962 par Mp Frenette. 
L'ancienne maison devient la maison de I'aumBnier. Vingt-trois jeunes sont 
passées dans cette maison de formation pour y découvrir leur vocation et 
fréquenter la spiritualitk du pkrc Liberman. Cene maison a Lté fermée le 20 
mai 1968. Le noviciat aura donc fonctionné d u ~ a n t  12 ais. Le bitiment a É t e  

acheté par le gouvernement fëddral et est de-venu, le 14 juin 1968, le Centre 
d'inforrnation pour l'aéroport. 

Source 
SEUR MARIE-SALO~I 6 DEGRAUOT, C.S.SP. 
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Les Oblates ont participé à plusieurs ccuvres du diocese de Saint-Jérâine entre 
1954 et 1973 : gestion de la Librairie Notre-Dame, enseignement aux écoles de 
la Cbte-Dalliousie et de Rivière-à-Gagnon, secrétariat à l'évêclié et à la 
paroisse catliédrale, cuisine et entretien rnénager au presbytke Saint-Lucien, 
visites à domicile par des infirmiéres au Service du nursing, travail de bureau 
au Centre diocésain, entretien ménager au Manoir d'Esterel, assistance à la 
Procure et secrétaria.t à la bibliothèque du Séiiiinaire Sainte-Thérèse. 

Le 5 février 1954, deux Oblates commencent leur travail à cet endroit : une  
pour la cuisine et l'autre pour I'eiitretien ménager. Elles, et d'autres compa- 
gnes, maintiendront cette œuvre vraisemblablement jusqu'à I'dté 1959. 

Les Oblates ont pris la gestion de la Librairie Notre-Dame en décembre 1954. 
À l'époque, c'était considéré comme une œuvre apostolique. On y vendait des 
livres et des articles religieux, et les mouvements d'Action catholique du dio- 
cèse étaient encoiiragis à fréquenter ce cornnierce qui, à son tour, cherchait A 
repondre a leurs besoins. En 1973, le diocèse, qui éta.it proprietaire du local de 
la librairie, a projeté de le démolir. Comme l'Institut abandonnait progres- 
sivement les œuvres pour permettre à ses membres de témoigner plutôt indi- 
vidueliemen t, il fut décidé d'abandonner cette œuvre. plutdt que de la reloger. 
La Librairie Notre-Dame a donc été fermée le 31 décembre 1973 pour des 
raisons économiques. mais surtout pour des raisons de fidélité de l'Institut B 
sa nission en plein monde. 

École rlf /r C o ~ ~ ~ - D ~ / h u ~ w i e  

&rivées à Saint-JérOme le 27 août 1954, trois Oblates commencent à ensei- 
gner le 3 septembre dans cette petite école primaire (1" à 7* année), située 
dans un quartier pauvre de Saint-JérGme. Elles demeurent avec d'autres com- 
pagnes à Saint-Jérdme et voyagent d'abord en taxi, puis avec les autobus de la 
Commission scolaire de la Paroisse Saint-Jérôme. Le nombre des itistitutrices 
s'est accru jusqu'a cinq. en 1956-1957. L'Cale ser;i fermée en janvier 1958 
pour étre transfkrée Rivière-à-Gagnon, aujourd'hili Bellefeude. 



En septembre 1957. quatre Oblates débutent leur enseignement 3 Riviere-à- 
Gagnon dans des locaux temporaires. Cette école. qu'on iiomme encore 
primaire à cette époque bien qu'eue ait des classes de la 1" à la 9' année, fait 
partic de la Commission scolaire Lafontaine. Le 7 janvier 1958, les institutrices 
entrent dans l'école neuve. 11 y aura jusqu'à siw Oblates qui enseigneront dans 
cette école au couxs de l'année scolaire 1959-1960. En juin 1961, les dernières 
Oblates quitient définitiveiuent Riviére-a-Gagnon. 

En février 1955, une Oblate débute son travail coinine infirmière visiteuse 
auprès des familles pauvres de Dalhousie, sous la direction du Service du 
nuaing. Ce senrice est subventionné par la Fedération des OEuwes de charité 
de Saint-JkrBme qui travaille en relation avec le Service social. C'infirmiere agit 
également comme secrétaire du Service du nursing. Les rapports de I'ipoque 
indiquent des visites pré e.t postnatales, des accouchements, des soins aux 
bébés, des visites d'liygiéne, des pansements faits, des injections et des traite- 
ments médicau doniiés. Cette œuvre sera abandonnie un  an plus tard en 
raison d'lin manque de coilaboration de la part des médecins de l'endroit. 

Le 15 juin 1955, Mp grnilien Frenerte accueille l'Oblate qui sera sa secrétaire; 
une autre se joindra à eue en septembre. Les deiw ont comme taches la 
correspondance et les documents de l'évtque et du chancelier; les arcliives de 
la cliancellerie; la bibliothèque de livres et renies de I'évêchi et de la paroisse 
catliédrale ; la polycopie du semainier paroissial et les reçus de la dîme de la 
paroisse catliédrale. Une réceptionniste se joint à l'équipe i l'été 1957 pour 
ktrenner la toute nouvelle centrale téléphonique de l'évêché. 

Au Centre diocésain, les Oblates travaillent sous la direction de Rita Maurice 
qui est la secrétaire du Comité diocésain de l'Action catliolique. 

En novembre 1956, l'Oblate qui assiste la secretauc de Mu Frenette prend 
la charge de l'imprimerie (en tant qu'opératrice des machines) er du bureau 



de poste. Le champ de ses responsabilités est vaste: l'impression de L'offrande 
de l'l?coliw et de la revue mensueLie de l'action catholique; le suivi des abon- 
nements au journal diodsain; l'impression et i'expddition des circulaires et 
convocations. Les trois Oblates qui ont travaille A l'évêché et au Centre dioce- 
sain ont vraisemblablement quitté leur emploi au cours de ilkt6 1967. 

Les Oblates, qu i  arrivent presque en menie temps h Saint-Jkrbme, doivent étre 
logées. Le 3 septembre 1954, les premières s'installent dans une maison atte- 
nante à la Librairie Notre-Dame. Ce sont les institutrices de l'école de la Côte- 
Dalhousie, auxquelles se joindront peu après la gérante dc la Librairie Norre- 
Dame, les secrétaires de l'ev@ché et de la paroisse cathédrale et l'infirmiere du 
Service du Nursing. S'ajouteront à ce premier groupe d'autres institutrices, 
une riceptionniste, du personnel de bureau ainsi que des étudiantes qu i  hé- 
quenteront l'Institut Familial et l'École Normale. Vers la fin des années 1950, 
jusqu'h trente oblates ont logé là, si bien qu'il a fallu agrandir. Les dernières 
quitteront les lieux en 1971. 

Les oblates ont œuvré au Manoir d'Estérel, situé à Sainte-Marguerite-du-Lac- 
Masson, du 29 janvier 1958 au 15 juin 1964. Ce manoir avait été bati par un 
baron européen en 1936. Contraint de retourner dans son pays, il céda ses 
droits de proprietaire à MF Émilien Frenette, alors kvique de Saint-Jkrôrne, 
qui en a fait une maison de retraites et de sessions diverses. Monseigneur a 
demandé trois Oblates pour s'occuper de la sacristie, du réfectoire, du service 
des chambres et. plus tard, de la direction du personnel laïque féminin. Les 
trois premiéres oblates sont arrivées au Manoir le 29 janvier 1958 pour 
préparer les locaux La premiere retraite a eu Lieu le 9 février. L'Institut a di1 
abandonner cette oeuvre faute de personnel. 

Les religieuses de cette institiition ont demandé l'aide d'une Oblate institu- 
trice. C'est ajnsi que Clémence Chabot y a enseigné de mai 1958 i juin 1959. 



Le 1" octobre 1960, trois Oblates arrivaient au Seniinaire Sainte-Thérèse oh 
elles sont reçues avec joie par le recteur. Deux viennent travailler comme 
assistantes A la  Procure et la troisième, en tant que secrétaire a la bibliothèque. 
Faute de personnel adéquat, les autorités de l'Institut décident de ne pas 
reriouveler le contrat et les Oblates quiHent définirivement les lieux en aoht 
1963. 

Soiirce 
DENIS DESROCHES, secrétaire générale 

Depuis de nombreuses années, la comrnunauti cherchait à s'installer dans le . / 
j'. 

i 
diLese de Montréal, mais I7arch&que du temps, MF Ge~oges Gauthier, s'y 
opposait formeiienient. La principale raison de cette opposition : trop de con- 
grégations religieuses comptaient sur les dons des gens pour vivre. Et le dio- 
ckse de Montréal avait déjà plusieurs congrégations féminines de ce genre. De 
plus, la congrégation avait toujours son postulat et son noviciat à Québec, sur 
le cheniin Gomin. La propriete de Rosemère Fut achetée le 1" mai 1956. Les 
aménagements commencè.reiit aussitbt. 

Sur le rerrah, se trouvait le manoir érigk en 1913 par lames Domville et 
Adèle de Beaujeu. Adèle de Beaujeu appartenait à une des vieilles familles de 

Irs Smurs Missionnaires 
la noblesse canadienne qui s'est illustrde dans l'histoire militaire du pays et Nolre-Damc-d,fiiriquc 
dans la vie seigneiiriale. Malheureusement, le 3 avril 1957, le manoir devint la Le manoir Uomvijlc, 
proie des flammes. Cette destruction a constitué une perte irrkparable pour le RusemPre. photo CoUeciion 
patrimoine de la région. M' Denis Hardy. 

Lors de cet incendie, les religieuses qui habitaient le manoir inceiidié trou- 
vfircnt refiige chez l a  famille Hardy qui  habitait A proximité. Ces religieuses 
reçurent de Mm' Jeanne Hardy un accueil chaleureux et celle-ci fit l'impossible 
poiir alléger leur sort. Heureusement, la partie neuve fut épargnée ainsi que  le 
sous-sol de la vieille maison. Le transfert du noviciat de Québec a Rosernerf 
eut lieu en juin 1957. Et quelque temps aprts, Mg Frenctte bénit soleii- 
nellemcnt le noviciat de Rosemérc. 
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L'origine du projet de fondation du monasthe de Sainte-Thérèse remonte au 
24 aout 1959. Au cours d'un parloir de sœur Marie-Thérkse (Jeannette 
Larocque), l'une des Futures fondatrices, avec sa s a u r  Estelle et son époux, 
M.  Aiphonse Berthiaume, en présence de sœur illarie-Véronique (Ida Landry, 
alors prieure du monastère de Sainte-Anne-de-Beaupré), ces derniers offrent 
à la prieure de hire bàtir un deuxikrne monastère francophone au Québec. 
Gràce à leur charisille pour encourager les oeuvres, le couple devierit donc 
inopinément « premier promoteur de  cette fondation et entanie les 
démarches. 

M. Berthiaume trouve une personne-ressource de premier cliok en la 
personne de Mg' Pierre Décary, p.cl., recteur du Séminaire de Sainte-Therése et 
doyen de la Faculté des arts de l'université de Motitréal. (1903-1976) 
MF Décary et M. Berthiaurne ont été confrères d'dtudes au Collège des 
Sulpiciens de Montréal. MF Décary avait fait ses six prerniPres annees d'iriides r - 

a u  Collkge de Montrial et ses deux dernieres années de philosophie au 
Skminaire de Sainte-Thirese. 

Le 26 octobre 1962, les trois fondatrices clioisies par le conseil sont averties 
de leur riomination officieuse. Sceur Marie-Cileste (Éinjlie Parcnt), alors 
assistante au conseil des Kédemptoristines, devient la prieure désignée, sorur 
Marie-ThérPse (Jeaiuiettc Larocque) est clioisie comme assistante et maîtresse 
des iiovices et socur Marie-Gabriel (Marie-hge Plourde), nouvelle professe 
solennelle (décembre 1961), est nommée portike. Le père de cette dernière, 
M. Abert Plourde, se fait déjà grand bienfaiteur de cette fondalion, en versant 
un don de 25 000$. De plus, il fait le don de l'ameublement complet des Les Moniales Itedemptortst]il(,s. 

- .  

chambres dii rnoriasthre et de l'orgue à tuyaux MGUer, datant de 1965. Cet 'rois fondarrices 

orgue, installé en fénier 1965, pour la preiiii2re prise d'habit, est toujours en Sainte-Thérlsc, le 23 novembre 
1963. De gauchc à droite: sœur 

service dans le cheur des inonides.  marie-ThPrése, assistante, le 
A leur arrivée, le 23 novembre, les trois swurs logent durant 15 jours cliez pére ~~~~~d ~ ~ ~ l ~ ~ d ,  c.ç.s.L, 

Ies Petites Soçurs de la Sainte-Famille, dans leur résidence attenante ail represcnrant des Redemptoristes 
Skininaire. Ces religieuses desservant cette instirurion profitent di] passage des de Sainte-~nnc-de-Beaupté, 

scrurs pour leur apprendre différentes choses utiles au bon fonctionnement mere Mane-'21e$le)  ric cure 
des futures retraites. Le 3 décembre, MF Décary organise une rkception solen- fonda'ricF~ d'cidée le 31 

1994 ; MJ Picrre Décary, nelle dans le hall d'honneur du Seniinaire. Soixante-quinze dames des envi- 
Ir fondaion, 

rons venues accueillir les fondatrices prennent part à cette réception et devien- d&ckdb le août , 976; 
nent ensuite de precieuses collaboratrices en tant qu'«Amies de I 'œui~e  » des M. ~ ~ b ~ , ~ l  (M. bige plOurde), 
bfoniales Rédemptoristines. Les seurs s'établissent ensiiite dans leur maison membre de la communauté. 



temporaire laquelle est bénite Je 8 decembre suivant par MF Émilien Frenette. 
Des le 9 décembre, MF Decary devient le cliapelain de la petite communauté 
et profite de ses visites quotidiennes pour s'enquerir nu fur et à mesure de ses 
besoins. 

Et la vie commence A suivre son cours. Les familles Louis Larocqiie et 
Aiphonse Berthiaume se rivèlent réconfortantes par leur assiduité quasi quo- 
tidienne, s'offrant pour aider à l'instaiiation de la maison temporaire et aux 
achats pour le nouveau monasthe. Dés le mois d e  rlars 1964, une premiPre 
postulante se joint au groupe: Juliette Garneau ( saur  Marie-Pierre) et en aoijt 
suivant, une deuxième postidante vient la rejoindre: Gaktane Morneau ( m u r  
Marie du Rosaire). Sœur Marie-Rose (Jeannine Mongeon), smur Marie-Anna 
(Maria Marquis), s ~ u r  Marie-Véronique (Tda Landry) et sœur Marie- 
Aiphonse (Anne-Marie Te Nguyen) s'ajoutent au groupe entre le 31 octobre 
1964 et le 8 rnai 1968. D'abord prêtées par le monastére fondateur de Sainte- 
Anne-de-Beaupré pour aider les trois piontiières, cUes y sont pas la suite 
incorporées définitivement. 

Au cours de cette pkriode, à la fin d'avril 1964, les premiers travaux pour 
la mnstruction dkbutent, juste de l'autre coté du cliemin, faisant face a la cour 
de la maison temporaire. Le travail de construction va (<bon train» jusqu'au 
début de l'hiver. 

Dès la fin de janvier 1965, les retraites scolaires commencent au rytlime de 
deux groupes par semaine. Les 25 chambres de I'hbteUerie, dont 9 comptent 
2 lits, sont à leur disposition. Les retraitants proviennent au début du 
Séminaire de Sainte-Thérèse, de 1'Ecole normale, de l'Institut familial de  
Saint-JbrBme et d'autres écoles et pensionnats de la liériphirie et de la rdgion 
mktropolitaine. Aux prix accommodant de 4 S par jour, ce n'est pas la source 
d'un «gros)i revenu au début. En pensant aux 12 000 $ a verser annuellement 
POLU rembourser l'emprunt de 3 000 000 $, les moiliàlcs doivent aussi accepter 
du travail supplementaire pour aider à combler cette dette. Toutefois, 11 000 
étudiants sont accueillis en ces dix premieres années de fondation. 

A la siute d e  choix scolaires annulant ces retraites d'étudiants, l'hbtellerie 
monastique est ensuite réservée, pour un temps, aux retraites i( Cursillo * et 
(i Rencontre conjugalen. Puis, dans les années 1980, on ferine une partie de 
l'hôtellerie au  bénéfice des swurs car la communaui:é grandit (18 moniales). 
On ne dispose plus maintenant que de 8 chambres pour les retraites privees de 
religieuses et de laïques. 

Entre-temps, apres la réintégration du cloltre (vie en clôture) pour les 
moniales, cirernonie présidée par Mp Émilien Frenette, le 28 EPmier 1965, eii 



même temps que la veture des deux premiires postulaiites, le monastère va de 
l'avant. Il reçoit son autonomie et est érigé canoniquement avec la clbture 
papale le 4 novembre 1969. La prieure élue, lors de cette premitre élection 
tenue dans les murs du couvent, est sœur Marie-Véronique (Ida Landry). La 
vie monastique prend peu Q peu racine. Le monastere ne tarde pas à de~~enir  un 
centre de rencontres liturgiques, un lieu de priere et de formation à la prihe. 

Le 26 aoUt 1965, la pastorale diocesaine accepta que les catholiques anglo- 
phones de la région thérésienne aient une messe dominicale en leur langue 
chez les moniales. Dès le 19 septembre de cette année, la prerniPre messe du 
matin est célébrée en anglais par I'abbk Guy Champagne; la deuxikme messe 
est assurée temporairement par un rédemptoriste pour un mois. 

Depuis le début également, dés 1'exis.tence de la maison teniporaire, rue 
Filiatreault, des confkrences spirituelles sont données aux moniales par le père 
Rosaire Blackburn, c.s.s.r., et des cours de L'EcoIe de Vie Intérieure (EVI) sont 
offerts de façon régulière aux moniales et a u x  laïcs par le père Oliva Gignac, 
c.s.s.r. 

L'arrivke du ptre Louis Roy, c.s.s.r., le 4 juillet 1975, nommé aumbnier 
permanent par Mg' Bernard Hubert, sous la recommandatiun de son supk- 
rieur provincial, assure aux moniales des cklkbrations liturgiques et des entre- 
tiens spirituels réguliers. Le pere Ray assume ce ministtre jusqu'en 1995. 
Auparavant les cisterciens de la Trappe d'Oka assurent le service dominical 
durant quatre ans et les moniales bénéficient aussi de l'aide spirituele d'un 
confesseur trappiste au cours de la méme période. En semaine, ce sont les 
prêtres d u  Séminaire qui assurent au inonnstkre l'Eucharistie et les autres 
services li tiirgiques. 

Le 18 juin 1980, u n  laïcat affilié a u  monasthe prend naissance. Sous le La chapeHe des ~édeinpionsimes. 

nom de «Les Disciples du Trts-Saint-Rédempteurs (DSSR), cinq femmes 
célibataires et mariées se rkunissent à tous les nmis avec la mère prieure ( seur  
[da Landry) pour une formation selon I'esprit de l'institut. Le 16 aoat 1999, ce 
groupe d'associés maintenant composé de 40 membres laïques (couples et 
célibataires) reçoit sa Règle de Vie approuvée par Mp Glues Ca-mbon. Une 
moniale donne un entretien niensucl base sur la spiritualite de L'Ordre du 
Tres-Saint-Rédempteur et d'autres sujets de formation spirituelle et le phre 
Jean-Marie C6t& c.s.s.r., continue d'assurer le sui11 par une retraite annuelle et 
des sojrkes d'oraison mensuelles. 

Arrive une expérience de désinstdation. Le 1" octobre 1995, vers 17 h 30, 
une distraction dkgénke  en incendie majeur et force les reiigieuses A quitter le 
rnonastPre et prendre le clieniin de l'exode pour neuf mois. Elles séjourneiit 



d'abord 15 jours à la maison-mérc des Sœurs de la Providence de Cart iedie ,  
grâce à l'intervcntioii de sœur Marie-Paule Levaque, s.p., auprès des autorités 
de sa communauté. Ensuite, u n  long sijour de neuf mois à la maison-mère des 
S ~ u r s  de la Congrégation de Noire-Dame, à Westmount, grice à l'interven- 
tion de sœur Rayrnonde Jauvin, c.n.d., travaillant alors aupres de Mgr Valois, à 
l'évêché de Saint-Jérdrne. Smur Madeleine Savard, c.n.d., ouvre bien grande sa 
maison, en allouant une aile particulière avec chambres, salle de réunion et 
oratoire privé, jusqu'au 1" juillet 1996. 

Pendant cette piriode, sœur Marie du Rosaire, la prieure, et sœur Anabelle 
sont accueiiiies une semaine chez de généreux voisins, M. et Mme Gilles 
Charron. Puis eiies fixent leur résidence dans le sous-sol de la nlaison du 1 13, 
Chemin de la Cdte-Saint-Louis, récemment construite, et que Mg' Valois leur 
aide à meubler. De là elles se rendent au monastere pour diriger le travail. des 
bénevoies qui sont nombreux, de janvier à juin 1996, à offrir leur service pour 
des travaux de nettoyage et de récupération dans les diffkrents locaux 

Des le 31 décembre 1995, avant même les débuts des réparations, l'espoir 
commence ?i renaitre, grâce i la crkativiié de SIXUT AnabeUe et des ainis du  
monasthe qui rendent possible une Heure sainte, suivie de la Messe de Minuit 
présidke par Mu Valois, dans la chapelle encore tna.rqu&e par les ravages du 
feu, de la suie et de l'eau. Une Heure sainte et une eucharistie pour accueillir 
la nouvelle année qui ont su donner de l'énergie polir tout le travail à 
entreprendre. La levke de fonds organisée sous la suggestion et !a présidence 
conjointes de Mg7 Valois et du  niaire de Sainte-Tliérèse, M. Élie F d u ,  et sous 
la responsabilité de M. Claude Dagenais, dors  directeur de la Ville de Sainte- 
Thérese, qui s'échelonne du mois de mai à octobre, pour i'agrandissernent et 
le riaménagement de la chapelle et des locaux adjacents, rempone un  fianc 
succés. L'objectif de 400 000 $ est atteint et servira à couvrir l'emprunt prévu. 
Avec l'autorisation de MF Valois, les travaux de construction et de réparation 
assuinks par la compagnie Gerex débutent dès l e  début de fevrier 1996. 

Le 1" juillet 1996, la cornmiinauté revient au  monastère. Seul l'itage des 
cliambres est terminé; c'est avec courage que la vie recommence avec les 
adaptations nécessaires, au milieu de ce chantier en pleine effervescence. Le 8 
juillet, le pkre Jean-Marie Cité, c.s.s.r., nouvd aumdnier rksident, prend la 
relkve qui était assurke par le père Ruy, lequel doit demeurer à l'infirmerie des 
Kkdemptoristes de Montreal, A cause de son grand âge. II est décédé le 7 avril 
2000. Le p h  Côté aura un rble important à assumer pour aider les rnonialcs 
à repretidre leur souffle spirituel et pliysique, les stimulant par la Parole de 
Dieu et par ses conseils judicieux b relever le défi. 



Le 25 décembre 1996 la chapelle est enfin accessible au public et le 6 mars 
1997 les moniales peuvent assurer l'office choral quotidien dans la partie du  
chaeur qui  leur est réservée selon les lois de la clôture dans la grande cliapelle 
et partager Ics Heures canoniales et les temps d'oraison avec les rclraitants et 
les 1;iics frkquentant ce lieu de prière. 

Les travaux d'agrandissciiieiit et de rknovatio~i sont termines au printemps 
1997 ; le 1.1 octobre de cette année-là, a lieu la bénédiction solennelle des 

I 
nouveaux locaux: grande chapelle, ascenseur extérieur pour handicapEs et 
une nouvelle division à l'intérieur du cloître commenant sale de commu- 
nauté et trois chambres supplénietitaires. Les Moniales Rcdemptoristines. 

L'année 1998, qui est ceUe du 35' anniversaire de la fondation thérésiennc, La chapelle rénovéc après 
l'incendie du 1" octobre 1995. 

s'annonce enfin un temps propice pour une vie monastique plus réguliére qui 
permet de vivre au rythme des besoins spirituels de I'Eglise diocésaine, surtout 
en ce qui touche ses attentes dans l'ordre du ministère particulier voiié à la 
priere et  aussi celui de l'accueil et de I'icoute assures par les n-ioniales 
mandatées au service de l'hôtellerie. 

La cliapeiie, dédiée à Notre-Dame du Perpétuel-Secours, est au centre dc 
toute I'activitC spiritueue d u  monastère. Depuis l'inauguration, le 30 avril 
1973, de la p~ernière neuvaine de neuf lundis consécutifs, en préparation à la 
solennité du 27 juin, Notre-Dame attire une foule de priants, xassetnblarir 
toutes les générations. Une première icône de Notre-Dame-du-Perpituel- 
Secours, peinte sur bois par s e u r  Claire Tliibault, hanciscaine missionnaire de 
Marie de Quebec, y a été iristailée le 23 juin 1974. Celle-ci est restaurée par 
I'aiiteure après les avaries de I'it~ïcndie du 1" octobre 1995 et r6install6e dans 
la nouvelle chapelle pour le 13 août 1997. La neuvaine se poursuit annuelle- 
ment depuis 1973. 

En février 1998, un prujet mûrit au monnstkre ei i  vue de la préparation de 
l'Année sainte toute proche: celui d'uti pèlerinage de l'icône de Notre-Dame- 
du-Perpétuel-Secours dans le diocese. Le 10 janvier 1999, Mgr Gilles Cambon, 
cilébrant au monasthe pour accueiuir la nouvelie anriée, bénit cette icôtic 
pélerine. Dans l'après-midi de ce même jour le ptre Jean-Marie COté préside 
l'envoi solennel de la precieuse image. La premiere église à recevoir la visite de 
I'icbne est la cathedraie de Saint-16rGiiie. De là, les 66 paroisses et dessertes, de 
i:iCme que les 3 autres rnonastéres d u  diochse, certaines cornmunaiités reli- 
gieuses, centre de soins et maison (le prière I'accueiUeiit avec joic pour une 
semaine, les unes aprts les autres. Lors de la inesse clirismale A la cathédrale de 
Saint-Jérôme, le 17 avril 2000, l'icone apportée par les coordonnateurs pour 
cctte célébration, est placke en honneur devant l'autel majeur, selori le desU 



exprimé par les autorités diocésaines. L'icône est de retour au monastere le 
27 juin 2000, au cours de l'Eucharistie présidée par MD Cazabon, emportant 
avec elle la prière et les espoirs de tous les diocksains. 

En 1956, le diocese de Saint-Térbme rie posskde pas encore de reiigieuses 
contemplatives. La cornniunaute des Recluses Missionnaires, dont la maison 
mere se trouve à MontrCal, demande à MF grnilien Frenette, évêque de Saint- 
Jkrbme, l'autorkaiion de venir s'installer dans le diocése. 

Il accepte avec joie ce projet.. Un terrain bois6 au sommet de la cbte 
Marcotte, appartenant à M. Jean-Guy Sauvé, est choisi; le contrat d'achat est 
p a s 4  le 26 septemb~e 1956 devant le notaire Marc Ixroux. Les chroniques de 
la communauté donnent les avantages et les inconvknients de ce terrain: (< 11 
est situe A proxjmite de Saint-Jérôme, facile d'accés, et pourrait être un lieu de 
pélerinage. Mais comment concilier le silence et l'atmosphkre paisible du 
rnonastére avec le trafic de la route du Nord? La maison a été construite A 250 
pieds du chemin pour que la prière perpktuelie ail le plus de rayonnement 
possible a. (Fxtrait des Q~roniqiles, 1956) 

La construction du monastère debute dés l'année suivante avec M. Gilles 
Degongre comme contracteur. De nombreux bénévoles de tous les corps de 
metiers donnent un coup de main. MEme les Recluses sont là sur le chantier, 
aidant de toutes manières. Smur François d'assise (Carmaine Allaire), respon- 
sable du groupe, est native de Saint-Jérâme. 

Le 4 mai 1958, vers trois Iieiues de l'après-midi, a lieu la bénédiction de la 
pierre angulaire. Un artide de La Presse le relate ainsi: ({Tandis que les autos 
ment à toute vitesse vers le Nard par un diinanche aprés-midi ensoleillé, 
plusieurs voitures s'arrétent près de la c8te h Marcotte. Depuis 15 jours, les 
travaux vont bon train chez les Recluses et I'lieure a sonné de poser la pierre 
angulaire. De tous les coins d u  diocése, on accourt pour visiter le chantier et 
assister 2i la cérémonie. Vers 3 lieures, Son Excellence Mg Frenette donne 
lecture du document et bknit la pierre. M. Andri Cro.teau, le contracteur 
maçon, la pose aussittit. » (La Presse, mai 1958) 

ki construction di1 iiioiiastére Voici des extraits de I'al)ocution de MF Frenette en cette circonstatice: w Je 
des Recluses Missionnaires. me rkjouis de l'établissement d'un monastère de prierc perpétueUe dans Sai.nt- 



Jérbme ; le premier (...) de contemplatives. Ce dont le monde a le plus besoin 
?i l'heure actuelle ce sont des mains jointes (. . .) Ce rnonastkrc sera une invi- 
tation constante à la prière et le jour et la nuit. Nous viendrons (moi le 
prcniier) prendre des leçons de prière. » Les travaux se poiirsuiveiit et la bkné- 
diction du monasthe a lieu en 1960. Méme si tout n'est pas encore termine, 
déjà plusieurs Recluses y mènent la vie réguliere. 

La spiritualité des Recluses Missioiiiiaires est centrée sur le mystére eucharis- 
tique. (i Recluses Missionnaires, nous sommes appelées a exprimer le visage 
contemplatif de I'Eglise, corninunautk priante, s'offrant par amour avec Jésus 
]jour la gloire du Père et le salut du  Moiide. C'est pourquoi notre vie contem- 
plative demeure notre premier et fondamental apostolat. Eue constitue iiotre 
façon particulière d'être Église, d'être missionnaire au cœur de l'Église. Foyers 
de louange, d'adoratioti et d'i.ntercession nos comrnunaiités ont pour voca- 
tion de rayonner la grice de I'Eudiaristie. )> (Coiistjtutions des R.h/I.) 

L'horaire de la vie d'une Recluse est établi en fonction de sa vie de prihre: 
adoration, liturgie des Heures, lectio diviria. Le travail y a uiie large part. Mais 
la Recluse est toujours préte à interrompre n'importe queue activité pour 
assurer une présence continue auprès du Christ eucharistique. Au monasthe 
de Lafontaine, dés les premieres années de son ktablissement, la distribution 
de pain d'autel aux paroisses du diocèse s'est avérée un moyen de subsistance, 
de même que la confection de cartes artisanales, d'étuis en similicuir et la 
vente d'articles religieux. 

Dès la fondation du monastere, quelques chambres ont e.té mises à la dispo- 
sition de personnes, homines ou femmes, désirant partager la vie de pritre de 
la communauté, dans le silence et la solitude, tout en bénéficiant de la beiie 
nature entourant le n-ionastére. Au début des atindes 1980, les hôtes ont une 
nouvelle possibilité de séjour grace à une salle qui est aménagée, avec chanibre 

Les Recluses Missionnaires 
de Lafontaine. Sœiir François 
d'Assise, peintre en bhijments 

aitenante. Et en 1990, un  ermitage et une de~ui6me s d e  sont mis à leur h, R,,] ,,,, ,,,,,,, ,,,, 
disposition. ix monasrere actuel liifontairie. 



Le concile Vatican II a beaucoup encouragé les laïcs à s'associer ai ix  commu- 
nautés religieuses. M. Jean-Marie Boisclair, très attaché à la spiritualité reclu- 
sienne, aspirait 2 devenir associé A la communauté. Sa t6nacitP a hàté le projet 
et c'est ainsi que le 15 août 1987, Jean-Marie prononçait son premier engage- 
ment comme associé à la comniunaiitk. kl sera suivi d'uiie trentaine d'autres 
personnes désireuses de clieminer dans le même but. 

Les associCs aux Reduses Missionnaires sont des chei-chcurs de Dieu, hommes 
et femmes, appeles a une vie d'offrande, dans l'adoration du Père et dans 
l'intercession pour tous, dans la simplicité de vie et le dkpouiliemeiit à la suite 
du Christ. Ils s'engagent A vivre l'Évangile dans leur milieu respectif et. j. être 
témoins de la prksence tmnsformante du Christ ressuscité dans notre tnoiide, 
selon la spiritualité eucharistique reclusienne. La forniation est d'enviroil deux 
ans et se fait lors des rencontres mensuelles de groupe. Une recluse initie 
progressiveinent les nouveaux veniis h leur Riigle de Vie. 

Au fil des aiinées, la chapelle du monastère de Lafontaine est devenue un haut- 
lieu de priere d'adoration. Nombreuses sont les personnes qui s'y rendent 
pour adorer ou participer 3 l'Eucharistie. Pour le Grand Jubile de l'An 2000, le 
monastère fur designé comme lieu de pèlerinage pour l'obtention de 
l'indulgence. 

Soirrce 
SEUR MA RI E-CLAI RE FAFAKD, SUP. loc. 

À la fin de 1973, M. Filion, admitiistrateur du diocèse de Saint-Jérôme, 
communique avec les Filles de Saint-Paul pour offrir la librairie Notre-Dame, 
seule librairie religieuse du dioctse, qui s'apprête à fermer ses portes. En 1974, 
le personnel de la librairie est forrné de deux Filles de Saint-Paul, soeur LuciUe 
Paradis et s e u r  Madeleine Bussi?res, et d'une m u r  de Sainte-Anne, sœur 
Carmen Forest. A l'arriere de la librairie, un petit logis de trois pièces loge les 
Filles de Saint-Paul durant la semaine. Les fins de semaine, eues retournent i 



Montréal pour partager la vie communautaire. Font partie d u  groupe à 
diverses périodes: sœur Jeanne Leniire, Carmen Rousseau. Louise Mayene. 
Sœur Jeanne Lemire devient animatrice de pastorale à la polyvalerite de Saint- 
Jérôme et anime une kquipe du Service de priparation la vie, SPV. 

En 1978, le conseil gknérd autorise la formation d'une cornmiinauté de cinq 
personnes à Saint-Jérome. On achete une maison uni familiale sise au 644, rue  
Madeleine. Ce projet a fortement été encouragB par MF Charles Valois. II 
disait : {(Les Filles de Saint-Paul poursuivent, selon moi, une œ u i ~ e  des plus 
importantes dans le monde d'aujourd'hui. Je m'efforce de les encourager le 
plus possible, et je demande aux prétres et agents de pastorale de faire de 
même. » (Lettre du 25 septembre 1978 1 sœur Gisèle Lafontaine). 

Parmi les religieuses qui feroni partie de cette nouvelle communautk, 
signalons: Germaine Allard, Jeanne Lemire, Lina Gozzo, Carmen Rousseau et 
Gisde Robert. Les saurs s'engagent dans le milieu, dans la vie paroissiale, dans 
le monde scolaire, dans les groupements coopératifs, sans négliger le dévelop- 
peiiient de la librairie. En 1979, la mort de smur Liiia Gozzo marque la vie de 
la communauté. 

En 1981 on songe à agrandir sur les terrains de lYÉvt!ché mais la municipalité 
>'y oppose. Et ~ ' É ~ é c h é  qui  devrait construire lui-inême ne peut le faire sans 
qu'on lui avance un montant de 200 000 $. Plusieurs départs parmi les soeurs 
rendent ce projet dificile. II faut donc prendre une décision. Le conseil général 
décide de fermer la librairie er la cornmunaut4 de Saint-Jérôme. 

Mais on veut assurer une présence à Sai.nt-Jkrdme. On change l'orientation 
générale de la libxairie en concentrant le stock de livres sur le livre religieux et 
en conservant les livres rPpondant aux besoins du diocése. Saint-JérBme sera 
donc une succursale de la librairie de Montréal et la maison de la rue Made- 
leine est louée h la fabrique de la paroisse Nolre-Dame de Saint-Jérôme 
jusqu'l sa vente, en decembre 1994. 

Superviser une succursale de Montréal ne fut pas facile. Il faudra lente- 
ment que des permanentes reviennent à Saint-Jérôme, dont sciliir Gisèle 
Lafontaine et seur Lucienne Catudal et aussi swur Loiijse Mayene. On loue 
iin logis et enfin on s'installe avenue du Parc à Saint-Antoine où les sœurs 

Les Filles de Saint-Paul. 
L'ancienne librairie des Éditions 
Paulines située sur Ics terrains 
dc I'kvêchc dc Saint-JÉrÔme. 
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habiteront de 1992 A 1997. Ei pour une seconde lois, on fonde une commu- 
nauté b Saint-JkrGme (le 14 juillet 1992). 

Le batiment situé sur les terrains de 1'Pvêché est vetuste. U faut, en 1992, se 
décider A la démolition. Et la librairie déménage ses locaux au rez-de-cliaussée 
du Centre diochain. L'inauguration a lieu le 28 septembre 1992 et est présidke 
par Mg Charles Valois. 

En 1997, les sceurs se relocalisent dans un logis plus convenable au 368, rue 
Castonguay. La communauté de Saint-Jerdme est actuellement composée de 

Les Filles de Saint-Paui. saiur Gisèle Lafontaine, supkrieure, m u r  Louise Mayette, gkrante de la 
La librairie des Éditions 
Paulines A Saint-Jkrbme. 

librairie, sœur Lucienne Catudal, libraire et membre de l'équipe vocationnelie. 

Le local actuel. Source 
S m u ~  G I S ~ L E  LAFONTAINE 

k s  sœtirx de No&-Danr~ de Churite CII1 Boa-Pasteur 

Sainte Marie-Euphrasie Pelletier est la fondatrice des Soeurs de Charité du Bon- 
Pasteur. Femme de compassion et d'espérance, eiie a vécu pour secourir les plus 
déshérités et améliorer la qualité de vie des Iiornmes et femmes de sa 
genkration. Dans l'esprit de Jean Eudes et des monasteres Notre-Darne de Cha- 
rité, elle reçoit l'approbation de Rome en 1835. De cette fondation sont nges de 
nombreuses maisons en France, en Italie, en Belgique et en Grande-Bretagne. 
Mg Bourget passant par Angers manifeste le desir d'accueillir un Bon- 

Pasteur chez lui. Parties en voilier en 1844, eues accostent à New York et 
arrivent A Montréal où eues sont d'abord logées à 1'HGtel-Dieu, avec les Hos- 
pitalieres de Saint-Joseph. Un Sulpicien les prend en charge. Elles recevront 
aussi l'aide des Rodier, Viger. En 1846, elles s'installent rue Sherbrooke dans 
un monastPre qui est demeuré et demeure encore rkpute2'. 

Les Sœurs d@ Notre-Dame DUIIS le diocése de SnitirJérdme 
dc Chariié du Bon-Pasteur. 

Sainte Marie-Euphasie En 1976, les religieuses doivent quitter leur Maison provinciale, à Montreal, 
Pellelier, fondatrice. car elie ne répond plus aux m'gences de skcurit.6. Elles cherchent une maison 

où s'installer et rencontrent les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph qui 
songent à quitter une propriete voisine de l'Hôtel-Dieu de Saint-JirGme. Les 
autorites ecclésiastiques ayant don.né leur aval, eri aout 1976, le 185, rue 
Durand accueille trente-huit religieuses de l'infirmerie de Montréal. En 1980, 
on construit, sur un terrain contigu, une  demeure pour les religieuses en 
fonction, qu'on appelle le Boise, et une pour les saeurs malades, les Cimes. 



f~postolfft 

L'idke d'une œuvre aupres des démunis est lancée par la provinciale, sœur 
Tlierese Côté, qui mandate Jacqueluie Desnoyers pour s'en occuper. Il s'agit r 

d'accompagner les personnes plus pauvres A reprendre courage, h se redresser 
et se prendre en main. Elle crée le Puits de Jacob en décenibre 1985 pour les 
plus jeunes et en 1986 un Service de depannage alimentaire. MF Cllarles Valois 
l u i  remet la médaille du Mérite diocbaine le 5 juin 1993. Elle demeure encore 
prhenre aujourd'hui au cœur de ce service. 

t e s  Sœurs de Notre-Dame 
Divers S C ~ V ~ ' C ~ C  de Charité du Bon-Pztsteur. 

Sœur Jacqueline, responsable 
Les Sœurs du Bon-Pasteur ont créé, durant leur sejour, divers services. Signa- d, se,;,, &L;rnentaue de la 
Ions {(Télé-prhencev, créé en decembre 1990, pour assurer un service cathkdrale de Saint-Jerôiiie. 
d'écoute téléplionique pour les personnes de tous âges. Actuellement, quatre 
m u r s  demeurant au Manoir Philippe-Alexandre, travaillent de concert avec - 
les 78 associés du diodse. ~'objecti-f principal est de mrnbler la solitude et 
d'ttre uiie présence riconfortante. 

Le (< Dkpannage-GIte *, cr4k le 9 juillet 1990, est i1.n lieu d'accueil pour des 
personnes convalescentes, des parents ou amis visitant les personnes hospita- 
lisees rkclamant un endroit sécuriraire. A la fermeture de ce lieu, d a  à la vente 
des maisons, on comptait 526 jours de service. Tout ce travail se fait avec des 
associés résidents du diocese. -- 

Les sœurs du Bon-Pasteur ont toujours été actives dans la pastorale parois- 
siale, soit en participant a u  CPP, à la liturgie, en voiturant des personnes, en 
participant aii Comité des malades et des personnes âgees. Cette participation 
se poursuit encore aujourd'hui. 

Tout se fait A partir de la Résidence Philippe-Alexandre qu'elles occupent 
depuis 1995. Dans cette résidence, les religieuses animent diverses activités: le 
comité liturgique du Campus Forest, les célébrations eucharistiques, la cho- 
rale, l'heure d'adoration d u  premier vendredi d u  mois, les veiidredis des 
membres du groupe Alpha, le comité de bienvenue. 

Source 
MADELEINE BELLEMAAB, r.b.p. 

Les Sœurs de Notre-Dame de 
Charité du Bon-Pasteur. Les 
coordonnareurs et coordonna- 
iriccs de l'Association de Notrc- 
Dame de Clraritk d u  Bon- 
Pasteur. De gauche à droite, de 
bas en haut: Chantal et Gilles 
Brassard, smur Padine Tlienieii, 
Michelle et Paul Aain,  Gennide 
ct h4aurice Paqueite, Wilfrid 
Sirnard, Robert Sabourin, 
Normand et Diane Picht, Marie 
Morissette, m u r  Madeleine 
Bel.leniare, Francine et Osias 
Tremblay, Antoinene Rodrigues, 
Henriette Simard, filoi 
Rodrigues. 



La fondatrice des seurs  de la Charitk d'Ottawa, Elisabeth Bruyere (Bruguier), 
est nke à L'Assoinption, le 19 mars 18 18. Elle €ut iine enseignante, à Saint- 
Esprit de Mo~ltcalrn et ensuite à Saint-Vincent-de-,Paul. EUe entra chez les 
sceurs de la Charitk de Montréal en 1839 pour y faire sa profession en 1841. 

Lorsque M F  Patrick Phelan, coadjuteur de Kingston, proposa aux reli- 
gieuses de venir s'établir Bytown, Élisabeth Bruyère fut choisie. MF Phelan 
donna a u x  religieuses un mandement d'institution canonique. Lorsqiie les 
religieuses de Montréal décidèrent de ne plus tenir d'iristitiitions non gra- 
tuites, Me Guigues, premier évêque dc Bytom, ne put accepter cette décision 
car les parents étaient déjà Iiabitués à contribuer A l'dducation, ce qu i  etait 
iiécessaire dans un diocese pauvre. En 1854, la maison générale reconnut 
I'indépendaiice totale de la cornrniinautk d'Ottawa. Jusqu'à sa mort, en 1876, 
Elisabeth Bruyere fonda plusieurs liliisions, en Ontario plus particulièrement. 
La prernjere mission fondee sur le territoire québécois fut celle de Saint- 
François-du-Lac (1878). Les générales qui succédèrent b sœur Élisabeth conti- 
nuèrent les fondations, tant en Ontario et au Québec qu'a l'étranger. 

Les Sœurs Grises de Montrial avaient déjà, en 1889, commencé leur mission 
A Saint-lérôme". Malheureusenient, le 24 novembre 1911 un incendie détruit 
l'Hospice des Sœurs. Elles partirent aprks ce desastre. 

2 1 ans plus tard, en 1932, sous l'inspiration du curé J. C. Geoffrion, on fait 
des plans pour creer un Iiospice-hôpi ta1 qui répondrait aux besouis de la ville 
et des centres environnants. C'est le sénateur ~ules-Édouard Prkost qui pilote 
le projet. Comme on est en pleine crise Pconomiqiie, oii décide de renoncer au 
projet d'hbpital pour se limiter à celui d'un hospice. 

En octobre 1932, les fondatrices arrivent à Saint-JÉrBmc. Ce sont les Seurs  
Marie-Sophie, supérieure, Saint-Frédéric, Saint-Mathias, et Saint-Hubert. Les 
mes  de mère Elisabeth Bruyère viennent repreiidre. dans la {( Reine du Nord N, 
I'muvre que les filles de mère d'youvilie avaient entr.çprise en 1888. Elles sont 
accueillies par les Swurs de Sainte-Anne dans leur couvent de la rue Fournier. 
En attendant que leur maison soit prête, et que l'ceuvre soit iînancikrcrneiit 
soutenue par les Chevaliers de Colomb, les Filles d'lsnbeile, et plus tard par les 
clubs Kiwanis et Rotary, les religieuses travaillent, raillent et cousent, garnis- 
sent des lits et préparent le logis dans lequel elles entrent le 22 novembre. 



Le 30, MF Deschaiiips, auxiliaire de Montréal, procède à la bénédiction de 
l'l-iospice, assisté d u  ciire de la paroisse. L'Honorable Ailianase David, les 
membres du Comité de l'hospice et de nombreux sympathisants ont rkpondu 
à l'invitation des religieuses. 

Le 3 décembre, les portes s'ouvrent à cinq dames Agkes et à deux vieillards 
que la municipalité a rappelés de l'hospice de Sainr-Lin. Dès 1933, les Dames 
de la Cliarité qui deviendront ensuite les Dames Patroiinesses, inaugurent la 
Partie de la Livre, genre de kermesse-offrande, qui rapportera plusieurs cen- 
raines de dollars A la caisse de l'institution dont le seul revenu est une allo- 
cation spéciale de 1200s du gouverriement du Québec. 

En 1935, suite à des legs (Caroline Deslauriers), des dons di] conseil de Ville et 
d'une campagne pour la consuuction, on commence à dessiner les plans d'un 
nouvel iditice (Joseph Sawyer). Lie gouvernement y va de 6(1 000 S. Le demé- 
nagement a lieu le 29 avril 1936 a In première messe y est célébrée par le cwé  
Émile Dubois. Le 28 juin, MF Georges Gautliier proctde à la bénkdiction. 

L'orphelinat reçoit, de 1926 à 1948, de 30 A 40 enfatirs qui poursuivent 
leurs itudes primaires, de la 1" B la 7' année. Jusqu'en 1976, il y a eu présence 
de religieuses à l'liospice-orphelinat de Saiiit-Jérdme devenu Le Foyer 
d'Youvdle. Sœur Marie-Paul Drouin a été la deriiiére à quitter le Foyer où elle 
exerçait la foiiction de directrice geiiérale. 

En 1970, les religieuses s'insralient au  79, rue Blanchard, a Saint-Jérdme. Les 
setirs travaillent dors à l'Auberge Saint-Jérbme tout près de leur résidence. 
Sceur Suzanne Corriveau en est la supérieure. Elle est assistée des saurs  
Georgette Poitevin, Simone Éthier, Agathe Corriveau, lbta Héroux, Thkrkse 
Caron. 

En août 1987 arrivent trois soeurs qui travaillent dans le domaine de 
l'éducation, à l'Académie Lafontaine, institution privée ouvrniit ses portes en 
septembre de la merne année. S ~ u r  Suzaiine Jacques a 6té la directrice 
fondat rice di] secteur primaire. Les sœurs Monique Lussier et Lucie Leclair 
enseignent dans ce mkme secteur. En septenibre 1993, s a u r  Pierretie 
Desforges assuine la direction de la Garderie la Petite Académie Lafontaine, 
ihi-idée par des employés de l'Académie La fontaine. 



En septembre 1996, sœur Héltne Koch loue des locaux de l'Académie 
Lafontaine pour commencer un projet Cducatif: Les Petites Étoiles. Ce projet 
a pour but d'accueillir des enfants de 3 21 5 ans durant le jour en plus d'assurer, 
après l'école, un senice d'aide aux devoirs. En 1997, sœur Pauline Sabourin 
prend sa retraite de son travail d'infirnlikre à l'Auberge de Saint-Jkrbme 
devenu un centre de soiiis prolongés. Elle Ctait la dernière d'une longue lignée 
de sœurs de la Charité d'Ottawa à avoir travaille dans le mil.ieu hospitalier A 
Saint- JérGrne. 

Le 30 juillet 1992, les religieuses s'installent à Bellefeudie et commencent à 
s'adonner à ia pastorale paroissiale. Sœur Lucile Gauvin est responsable de la 
paroisse Notre-Dame-de-la-Salette et sœur Marie-Claire Bélanger s'adonne A 
la pastorale paroissiale. Ce couvent sera ferme le 19 octobre 1993, mais sceur 
Lucile continue toujours son travail dans la paroisse même et vient demeurer 
au couvent Pierre-Paul. 

Le 8 juillet 1991, comme il manque de places A la Risidence Sainte-Marelle, 
une maison est louke au 16, rue Paul, dans la paroisse Saint-Pierre, de Saint- 
Jérôme. Elle accueiile sœurs Lise Fafard, supirieue, wuvrant en pastorale à la 
paroisse Notre-Dame, Madeleine Dumas, enseignante au secondaire à l'Am- 
démie Lafontaine. En 1997, celle-ci prendra la direction du secteur primaire 
de cette institution privke. Soeurs Suzanne Jacques et Lucie Leclair se joignent 
à eue et continuent à travailler a 1'Acadkmie Lafontaine. Le 23 juin 1994, ce 
groupe dén-iknage dans le presbythre 2 Bellefeuille afin d'assurer, à nouveau, la 
présence d'une petite communauté dans cette paroisse. Et le 30 juin 1999, il y 
a fusion du groupe Pierre-Paul avec celui de la RPsidence Sainte-Marcelie. 
SEUT Madeleine Dumas, supérieure, seurs Lucie Leclair, Hélene Koch, Jeanne 
d'Arc Bellemare, Lucile Gauvin et Pierrette Destorgcs continuent leur travail, 
dans leur milieu respectif, tout en demeurant a Saint-Jérbrne. Près de 250 
femmes sont venues apporter leur contribution dans les différentes cruvrcs 
criees par les religieuses A Saint-Jérôme. 
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Puoisse Inzrnrrcirlée- Conceplion de LrrcIz~~le 

La paroisse de l'Immaculée-Conception, crkée en 1948 et érigée par 
Mer Vachon, avait besoin d'iine kcole. On fit deinaiide aux Smurs de la Charité 
d'Ottawa qui arrivtrent l e  3 1. aoUt 1950. JAS classes oumirent le 5 septembre. 
On construisit un nouvel édifice qui fut occupé au début de janvier de l'année 
suivante. Les religieuses demeurerent à Lachute jiisqu'en 1967. 

Source 
SCEUR MADELEINE DUMAS et sceur HUGUETTE BORDELEAU, archiviste. 

1 .  On trouvera dans Sninte-Anne-des-Plaines 191 9- 1962, juin 1987, Impriiiici ic 7000, 
Marie-Victorin, la liste des p4uuonnaires. 

2. Pierre-Louis Morin, architecte français, s'insralle à Montréal. II batit pliisieurs d d i f  ces: le 
Sirninaire de Sainr-Hyacinthe, l'@@se de Laprairie, Ir manoir Masson de Terrebonne. JI trace 
aussi les plans du Vieux-Moritrhl. 

3. Noim-Dme-de-Monscrrat est un cClPbre lieu de ~Elerinage prks de Barcelone, en 
Espagnc. Le stjour qu'y fit, en 1522, saint Ignace de Loyola, le fondatcur des Ksuites, eut une 
influence d4terminante sur son orientation spiriiiiclle et I'klaboraiion de ses célebres Exercices 
spirituels. 

4. ASGM - Archiva des Sœurs Grises de Montrkal, Saint-Benoît. 
5. Genevihe Plourde, s.g.ni., lm S ~ i t r s  Grises d Saiiii-Beiinî! de iMirribel, 1854-1484, 

Dernicrs jours, 1987, p. 13. 
6. EsteUe Mitchell, s.g.m., rlird., p. XI. 
7. ASGM - Saint-Jérbnie. 
8. Paul-frmde Racicot, s.j., La ~ttiigihairre des gem ninl prk, Mère dd'Youville. 1958. 
9. Circulaire mcnsucUc adrcsséc aux diversa maiso~is de L'institut, octobre 1888, p. 178. 
10. Estelle blitclieli, s.g.m., L'essor rrpostolique, Smrs de la ClinritC de I'ITBpirnl gktiimi de 

Montrkfil, 4 Sœurs Crisesn, 1877-1910. Tome 4, &litions du Mbidien, 2000, p. 143. 
I l .  ibtd., p. 144. 
12. Dicton souvent cite depuis le iernps de Mére dlYouville. 
13. Georges Dansereau fut maire de Grenville de 1933 A 1935. Son i l s  Georges-Étienne dc 

1535 à 1949. I R  pkre hi députe provincial de 1928 .h 1934 et le fls de 1934 A 1948. 
14. Le chemin de fer de la C~lonisation de Montfort Fiit inaugure en septembre 1597. 

Ceite voie allait d3Huberdeau Montfori-]onction près de Saint-Sauveur, et là rejoignait la ligne 
du Canadicn PaciGque. Ce chemin de fer fut actif jiisqu'cn 1962. 

15. La ferme fut achetkc de W'iam Siadorth qui awit deja donne I O  acres de tcinin 
pour y crinstruirc une église catholique, en 1883. Les coiistructions sur le site de I'urphelinat 
débuteren1 en 1894. On ériges d'abord les granges et I'PtabIe. Puis la inaison. On constriiisit 
successivenient une scierie hydraulique. un aqueduc et une beurrerie. 

16. Sœur Sirnone, RcLd.l.s., Filles de la sagesse. cent nns d'liuroire ni1 Cniiada, 1977, page 47. 
17. Ibrdeni, tome 11, page 165. 



18. RQlemcnts de 1 ' ~ o c i a i i o n  catholique féminine, Archives de l'institut Noire-Uanie 
du Bon-Conseil. 

19. L'Avenrr du Nord, i.rnrlrrdi 27 mars 1931. 
20. L'tcho du Nord, 18 firier 1959. 
21. La cliapeiie du monasttre a étk convertie en une salle de concert dont l'acoustique est 

assez exceptionnelle. 
22. Voir le texte des Sœurs de la Chari16 de Montra. 







Les cornmrr~aiités r~ligiei1~es~@niini11es erriokes 

sur kt  territoire du nairuenu dioccsc de Suint-.J@rhttt~ 

Communautés 

Congrkgat ion Notre-Danie 
Ssinte-Croix 
soeurs Grises (Montréal) 
Smrs  Sainte-Anne 
Smun de la Providence 
;'illes de la Sagesse 
Sœurs de la Sainie-Famille 

Sœurs SNJM 
Sœurs du Sacrt-Ceur 
Sœurs du Bon-Canseil 
Seurs de la Charite d'Ottawa 
Bénkdictines 
b u r s  de Saint-Fraiiçois d'Assise 
Sceurs Hospitalibes Saint-Joseph 
Soeurs Oblates d u  Saint-Esprit 
Saurs du Saint-Esprit 
Obaltes de Matie-ImmaculCe 
Sœurs Norre-Dame-d'Afrique 
Rédemptoristines 
Recluses 
FiIIes de Saint-Paul 
Sœurs du Bon-Pasteur 

Date d'arrivée Lieu 

Oka 
Sainte-Scholxitique 
Saint-Benoii 
Çaint-Jérôme 
Saint-hdré-d'Argenteuil 
Montfort 
Skrninaire de Sain te-Tliérkse 

Saint-Sauveur 
Saint - Janvier 
Saint-Jérhrne 
Saiiit-Jérôme 
Çaiiit-Eustaclie 
Çainr-Maurice 
Saint-lérôme 

Rosenikre 
Sainte-Thérkse 
Sainr- Jérôme 
Saint-Jérôme 
Saint-Jkrbme 
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Zes co~nmiinantks reIigieuses &honinies 
sur Ie trrritoirc. dr! nottvecrtl dio&se de Scririt-Jérrim~ 

Commlinautks Date d'arrivk 

Les Sulpiciens 
Clercs de Sai~it-Viateur 
Clercs de Sain te-Croix 
Cisterciens 
Mont fortains 
FrPres de l'Instruction chrkiienne 
Fréres de Saint-Gabriel 
Frkres des Ecoles chrétiennes 
Congrkgation du TrPs-Saint-Sacrement 
Freres No1.r~-Dame-de-la-Miséricorde 
Frérfs d u  Sacre-Ceur 
Oblats de Marie Immaculée 
jésuites 
Ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu 
Missions étrangères 
Spiritains 
Peres Blancs 

Lieu 

Oka 
Sain t-André-d'kgenteuil 
Saint-and ri-d'tlrgen teuil 
Oka 
Montfort 
Sainte-Scholastique 
Sainte-Thkrèse 
Saint-jérôme 
Terrebonne 
Huberdeau 
Brownsburg 
Saint-JkrGrne (Éveché) 
Lafon taine 
Sainte-ThérPse 

h s  Ccrisscs yoprrlrrims sur le terrifoin du dioc&s~ de Suint-Jt'riinie 

Lors de la fondation de l'Union régionale de Montreal, le 27 juin 1924, dew 
caisses populaires établies sur  le h t u ~  territoire du diocèse de Saint-JhBme 
existaient déjh et elles furent considérées conune des caisses fondatrices : ce 
furent Saint-Hemas, qui avait étd fondee en 191 5, et Sainte-Scholastique, 
fondée en 192 1. 

Lcs unions régionales regroupaient des caisses par territoire et on utilisait 
les territoires des diocèses pour les regrouper. Comme ces paroisses bisaient 
partie du diocèse de Montréal, ces caisses se retrouvkrent donc dans l'Union 
régionaie de Montréal. Eues y restèrent, car il n'y eut jamais d'Union régionale 
Saint-Jérôme, même aprts  la création du dioctse de Saint-Jérôme, en 1951. 
C'est pourquoi on parle aujourd'hui de la Fédération des Caisses populaires 
Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec. 

Au début des années 1970, on crée des secteurs régionaux qui  corresyoii- 
dent plus particuli6rement aux diocèses. Le secteur dit des Monts, ainsi 



nommé en 1979, correspond, avec quelques exceptions, au diochse de Saint- 
Jérônie. 

La première caisse installée sur le territoire du futur diockse est ceUe de 
Saint-Sauveur-des-Monts. Ele fut créée, le 20 juillet 19 13, par l'abbk Louis- 
Aldkric Desjardins, qui en fut à la fois le présidelit et le gkrant. Cctic caisse 
disparut avec lui: en effet, eil 1915, elle fut liquidée. Le curé n'avait pas eu le 
temps de former une relkve lorsqu'il fut appelé à prendre uile autre cure. 
Saint-Sauveur dut attetidre etisuite 43 ans pour avoir une seconde caisse. Elle 
fut i{ recrkke M le 12 février 1958. 

L'abbé Desjardins avait et@ procureur au Skminajre de Sainte-Thérksc 
(1900) : il avait déjà expérimenté les nécessitis de l'kpargne. Il avait un sens des 
affaires reconnu et laissa au diockse une fondation dont les fruits généreux ne 
nianquèrent pas d'en surprendre plusieurs. Dans cette décennie, trois caisses 
existaient donc, Saint-Sauveur, Saint-Hermas, creke le 29 août 1915, et Saint- 
Joseph-de-Mont-Rolland, créee le 16 février 1919. Grâce à la reprise des acti- 
vités A Saint-Sauveur on peut dire que les doyennes résistent toujours. 

De 1920 jiisqu'h la fin de la DemiPrne Grande guerre mondiale, on peut 
parler, sur le territoire, d'un premier mouvenîent de développement. En effet, 
les principales d e s  du territoire se dotèrent d'une caisse : Sainte-Scholastique, 
Saink-Thbrèse, Saint-JPrBme, Sainte-Annc-des-Plaines, Saint-Benoit, Saint- 
Eustache, Oka, Saint-Augustin, le Séminaire de Sainte-Thérèse et Huberdeau. 
Cette pkriode est hoiileuse au plan éconoinique : la crise de 1929, la Seconde 
Guerre mondiale et surtout l'ignorance génkrale du mouvement coopératif 
firent de toutes ces fondarions des expériences difficiles. Et pourtant, 10 caisses 
Furent fondées. 

Avec la fin de la guerre et jusqu'en 1978, arrive l'âge d'or du dévelop- 
pement de  cette institution, comme ce le fut pour toute l'Église di1 Qukbec. 
Vingt-six caisses sont fondees sur Ic territoire. Une est dissoute, (Sainte- 
Monique) et 8 fusionnent. Tout ce développernent coïncide avec l'épiscopat de 
M F  Joseph Charbonneau (1940- 19501, ei de M v  Eiiiilicn Frenette (1951 - 
1971). D'après les documents officiels des caisses, la dernière fondation serait 
celle de B l a i n d e ,  en 1978. Depuis ce temps, comme dans l'Église, on assiste 
3 des consolidations. 

il est intéressant de rappeler ici la figure d'un thbrkicn et ancien siipérieur 
du Séminaire de Sainte-Thérèse: l'abbé Edmour Hébert. 11 s'intéresse, entre 
1900 et 1920, a u  caisses et en devient le pron~oteur dans la rkgiun métro- 
politaine. HPbert était un militant des Ligues du Sacré-Ceur et de l'École 
sociale populaire, et en plus un ardent défenseur des syndicats. On dit qu'il vit 
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lui-même à la création de 9 caisses. Avec Wilfrid Gutcin, il poussa le mouve- 
ment vers la confessionnalisation. On cite de lui cette phase assez Cloquente : 
«La foi catholique n'est pas un paletot qu'on ne met qu'une fois la semaine 
pour aller à la messe, eile accompagne l'ouvrier partout'. u 

On raconte également que les deux hommes se précipittrent à la dernière 
minute chez l ' imprhew pour ajouter aux statuts projetés un article 7 qui 
rksista jusqu'en 1939: ((Pour étre admis comme sociétaire, il faut ètre catho- 
lique pratiquant. Toute autre personne de religion ou de nationalité différentes 
offrant les qualités morales suffisantes peut-être admise d titre de membre 
auxiliaire. )) Nous sommes en prisence de leaders qui veulent que la foi des 
membres serve j. défendre un nationalisme qui a devant lui un adversaire de 
taille, le capital anglo-saxon. 

Parmi les aumdniers diocisains du diocese de Saint-Jgrdme, nous signa- 
lons les noms des abbe Charles-Edouard Gougeon ( 1912- ) et Roger Oueilem 
( 19 19-2000.) 

Liste des cuisses créées sur /c tcrri/oire drcj~ncr diocèse de SuintJer~mc 
pm ordre chmnologiqrte CI mec indicution de kccr s t ~ f u t  acfud 

Saint-Sauveur-des-Monts 
Saint-Hcrrnas 
Saint-Joseph-de-Mont-Rolland 
Sainte-Scholast.ique 
Sainte-'l'hkrèse 
SaintJérBme 
Des- Plaines 
Saint-Benott 
Saint-Eustache 
Oka 
Sahi-Augustin 
Ducharme, SkIÇT 
Huberdeau 
 ill le-Iles 

Saint-Janvier 
Saki-An&&-d3Argmteuil 
Saint-Eusrache-sur-le-Lac- 

des-Deux-hlontagnes 

20 juillet 1913 
29 aoiit 191 5 
16 février 1919 
23 oaobrc 1921 
25 juin 1922 
12 décembre 1934 
3 novembre 1935 
18 dkcembre 1938 
1" juin 1342 
26 octobrc 1942 
12 décembre 1943 
16 mars 1944 
1" novembre 1944 
19 janvier 1946 

29 ocrobre 1946 
2 novembre 1946 

26 novembre 1947 

Inrcmiprion de 1935 P 1936 

Devenue klirabcl le 17 juillet 1976 
Dissouie le 6 novembre 1968 

Fusionnée avec Sainte-Tli&se, 
le 9 octobre 1976 

dwenue Grand Moulin, 
le 13 a001 1963 
Fusonne avec Saint-Hermas, 
le 19  novembre 1983 et garde le 
noni de Lachute 



Ayers 
Terrebonne 

Rrownsburg 
Sainte-Ad& 
Sainte-Paule 
Saint-blaurice-de-B-des-F 
Liint-Sauveur-dcs-Monu 
Lac-Masson 
Saint-Canut 

Saint-Placide 

Sainte-Marcclle 
Saints-Moiiiquc 
Boisbriand 
Les Hauteurs, Terrebonne 
Deux-Riviete$ Laiontaine 
Du Plateau, Terrebonne 

Lucerne 

27 iiovembte 1947 
3 avril 1950 

20 janvier 1952 
16 mars 1953 
18 octobre 1955 
19 novembre 1956 
12 février 1958 
7 juin 1961 
29 janvier 1962 

6 mars 1963 

25 novembre 1 Y63 

I l  mai 1965 
14 janvier 1966 
27 mai 1968 
5 juin 1968 
19 sepiembre 1965 
18 octobre i 968 

Fusioniie avec Laclienaie 
le 27 aoilt 1983 et garde le nom 
de Terrelionne 

Fusioniie avec Saint-Jkrbnie, 
le 7 janvier 1984 et porle le nom 
de Saint-Jérùme 
Fusionnc aicc Iticerne et garde 
le nom de Sairit-Antoine 
M i é e  a la Fedkration de 
Montréal cn 1964 
Fusionne avec Sainie-Agalhe 
le i O  avril 1971 et adopre le nom 
de Sainte-Agathe 

Dissoute le 9 juin 1976 

Fusionne avec Sainte-Thkrlse, 
RoscmÈrc, Lorraine le I l juin 1963 
et prend le noni dc Sute-Thkrtse. 
Fusionne aT7ec Saiiii-hroine et 
prend ce noni le 1 i juin 1983 

Source 
G$RARD LAJEUNESSE et P ~ E U H E  POULI N, archiviste des Caisses 

1. Pierre Poulin, Hisroire du Mo~rvottettr Desjardins, Montréal, Quebec-Ameriqiie, 1990, 
1994, 1998. Tomc II, chapitre VI1, noic 12. Pierre Poulin a trace en trois volunies magistraux 
i'histoire des caisses. Nous lui devons la niajoritt des infornlations contenues dans cei article. 
Nous sipaloiis Cgalement Uo Bkrubé dans La Caisses populaires Desjariiiris solidaires deprris 60 
airs, Montrhl, Fiderahon des Caisses populaires Desjardins de M o n t r d  et de l'Ouest-du- 
Quebec s.d., 96 pages. 



1. Le Séminaire de Sainte-Thkrtse 1 : MW Charles Lussier, hlm' Louise Harel, MM Lkon 
Debien, Robert Perrault. 

2. L Siminaire de Sainte-lliérise II : Mar Charles \'dois, chanoine Pierre Bergevin, 
MM. Gaston Binette, Guy-1-1. Allard. 

4. Trois femmes d'action: Mn'" Rita Maurice, Louise Gukrin, Louise Bouvrette. 
5. Le Service social : MU" Cisele Cloutier, Yolande Mariineau, M. François Cliayut 
6. Jacques Grand'ivlaison : 50 ans d'action pastorale, d'enseignement et de recherche. 
7. Les ainés: Mm" Aiine Laiizon, Rila Maurice, MM. Serge Aubertin, Yvon 

Si-Denis. 
8. La JEC et l'Action catholique en zonc rurale: Mm' Claire Faquin-Forget, M" Marie- 

Paule Dagenais, Mm' Jacquelirie Etliier. 

Les deux prenuers ont ere enregistrés au wllPge Lionel-Groulx et les cinq derniers au 
Colltge de Saint-Jerhrne. Les studios d'enregistrement de ces deux collèges furent 
offerts gatuitement par les auioriiis. Nous reniercions les deux techniciens qui ont 
gracieusement dirigé ces productions: M. Pierre Cadien, du c.o*iUkgc de Saint-Jirôme 
et René LespCrance du collège Lionel-Groulx Gérard Lajeuriesse aninlait les rencontres. 

Cltroriologre deer paroisses ch diocèse de Suint-Jkdrne 

Ce docuiiient pemict d'éiablir la skquenw historique de i'krectioii des 69 paroisses trigtcs ei des 
4 paroisses siipprirnkes sur le territoire du dioc&çe. On indique kgdement la date d'érection et 
le nom de I'évéque qui a procédk a l'krection. 

1683 M% de Laval 

xwrr. SIECLE 
SAINT-LOUIS-DE-FRANCE (Terrebarne) 1727 Mg de Saint-Vallier 
SAiNT-EUSTACHE (Saint-Eustache) 1769 MA Briand 
SAINTE- ANNE-DES-PWNES ( i h )  1787' bL" d'Esglis 
SAINTE-THI?SSE D'AVILA (Sainte-Tliérhscl 1789? Ma Hubert 
SAINT-BENOiT (Mirabel) 1799 Met Wenaut 

m. srÈcu 
SAINTE-SCHOLASTIQUE (Mirabel) 1825 MF Plessis 
SAINT-WDw-VARGENTEUIL (Saint-Andre) 1830 MW Paner 
SAINT-HEKMAS (Mirabcl) 1834 M p  Signay 
SMNT- JEROME (Saint-Jerbine) 1834 Mgr Signay 
SAINT-COLOMBAN (Saint-Colomban) 1835 MF Signay 
NOTRE-DAME-DES-SEPT-WULEURS (Grenville) 1839 Mg Signay 



SAINT-AUGUSTIN (Saint-Augustin) 
SAINT- J8hVrIER (blirabel) 
SAINT-Pl-ACIDE (Saki-Placide) 
SSlN'lL-.SOPHIE (Saintc-Sophie) 
S.UNTE-ADET.E (Sainte-AdPlel 
S:\INT-SAUVEUR (Saint-Sduveur) 
SAINT-JOSEYH-DU-LAC (Saint-Joseph-du-Lac) 
SAINT-PHILIPPE (Chaham) 
SrUNT-CANUT (Mirabcl) 
SAINTE-MARGaRI?'E-DU-MC-bMSSON (idem) 
SAINT-HIPPOLYTE (Saint-Hippoylyie) 
SNNTE-MONIQUE (Mirahel) 
L'ru\sr\rONcwriON (Oka) 
SNME-ANASTASLE (Inchute) 
NOTRE-DAbiE-DE-LA-MERCI (Hubcrdcau) 
NOTRE-DAME-DES- NATTONS ( M o d ~ t i )  

xx* s i m a  
SAINT-LOUIS-DE-FRANCE (Brownsbug) 1906 
SAINT-ADOLFHE-D'HOWARD ( ideni) 191 1 
SAINT-JOSEPI-1 (Sainte-Mele) 1918 
SM NT- LU DG ER (Calumet) 1923 
SAiNT-JULIEN (Lachuie) 1923 
SAJNT-FRANÇOIS-XAVIER (Prkvost) 1925 
SAIh-T-NOmERT (Val-Morin) 1925 
NOTRE-DAME-DE-a-SAGESSE (Lac-des-Sek-i les)  1936 
SANI'-MAL!iU(:E (Bois-des-Filion) 1940 
SANTE-ANNE-DES-LACç (idem) 1940 
SAINT-ANTOINE (Saint-Aitoine) 1944 
SAWTJOSEPH (Saint-hdrC-Est) 1945 
SA1 NT-AGMIT (Deux-Mon iagnes) 1946 
SAINTE-PAULE (Saint-JérBmc) 1946 
SAlhlTE-FRAh7COISE-CMRINI (Roscmère) 1947 
I M ~ . I A C U ~ E - C O N C E P T I O N  (Lachute) 1948 
S A I N T E - M C E L L E  (Saint-Jkroiiie) 1949 
SAINT-I.UCIEN (Saint-Jkrome) 1951 

DIOCESE DE SAINT-JCROME 
PWMIERE D f  CENNIE (195 1-1960) = 10 paroisses 
NOTE- DAME-DE-L' ASSOMITTON (Blainville) 195 1 

CCEUR-IMMCULE-DE-MARIE (Sainte-Thérkse) 1953 
SACIU-CGUR (Sainte-Thkrese) 1953 
MARJE-MÉDWTKlCE (Pointe-Calumet) 1954 
NOTRE-DAME-DE-FATIMA (Boisbriand) 1954 
SNNT-EUGENE (Morin-Hcights) 1955 
SAINTE-MARTHE-SUR- LE-LAC (idem) 1958 

Me Sipay 
M g r  Bourget 
MF Bourget 
Mef Bourget 
ME' Bourget 
MWourget 
h,l"J 8ourgct 
MF Giiigues 
iLIfl Bourget 
MW Bourgci 
M" 80iirgei ' 
hlf' Rourgt 
iM:' Bourget 
EIIV Fabre 
MU Duliaiilel 
MF Fabre 

Mg 13ruch4si 
Mer Bruchksi 
MF Bmchisi 
ivip C. ti. Gaulhier 
M g r  Bruchisi 
M" Bruch4si 
Mg Briichbi 
Mn Brucllési 
hP  Gauthier 
M Y  Gauthier 
M" Charbonneau 
MF Charbonneau 
MW Cliarboniimiiii 
Mg Charbunneau 
bItr Charbonneau 
h.1" A. Vachon 
iM" Charbonneau 
Cardinal Lkger 



SAi NT-Ml CHEL-DE- WENTWORTH (idem) 1956 MW Freiierte 
NOTRE-DAkIF-DE-LA-SALEmE (BeUefeuille) 1957 M"" Frenettc 
HOLY FAM 1 LY (Cire de Deux-Montagnes) 1959 M W  Frenene 

DEUXI~ME DÉCENNIE (1961-1970) = 7 PAROrSSES 
SAINT-PIERRE (Sain! -Jerbme) 1964 ;My Frenene 
S M - R 6 D E M  PTWR (Blainville) 1064 ;MF Frencnc 
CHRIST-ROI (Saint-Eusiache) 1964 .Mg Frcnrite 
Tas-SAINT-SACREMENT (Blain\ille) 1966 hP' Frenettc 
SAINT-JEAN-BAPTISTE (Terrebonne) 1966 MF Frencnc 
I-iOLY CROSS (Rosemkre) 1968 MP Frenetie 
SATNT-ESPRIT (Saint-Eustache) 1970 ME' Frencne 

T R O I S l h E  DECENNlB (1971-1980) = 2 PAROISSES 
NOTRE-DGIE (S;iint Jcriiiiic) 1974 MF Hubert 
CHARLES-DE-1:UUCAULD (Lorraine) 1978 MF Valais 

QUATRI~ME DÉCENNIE (1981-1990) =3 PAROISSES 
SAIhT-JEAN-DE-M-CROIX (Sainte-Thérése) 1981 Mv Valois 
ESTHER-BLONDTN (Terrebonne) 1986 hP Valois 
SmTE-iMARGUERITE-BOUKGEOYS (Saint-Eustache) 1989 lulp Ifaiois 

ClNQUIblE DGCENNIE (1990-2000) = 1 PAROISSE 
NOTRE-DAME-DES- NEIGES (Laurel) 1993 M" Valois 

PAROISSES SUPPRIMEES 
SAJNT-JEAN-DE-LA-CROK 
StUN'T- LUCIEN 
SAM-JULIEN 
SAINTE-MONIQUE 

1. U s'agit &idemment dc la date de fondation. L'ouvcrturc des registres daie de 1788. 
L'érection eut lieu 42 ans ~11)s tard, soit Ic 14 septembre 1829. 

2.11 ne s'agit pas de la date d'krection mais de la datc d'ouveriure des registres. La paroisse 
a PIC En@ canoniquement le 14 novembre 1875. 

3. Sainte-Monique eut deux dkcrets d'krection : le second est daik du 5 novembrc 1873. 
Sans doute à cause des hksitaiions qui eurcnt lieu au sujet de la localisation de l'église. 
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Diocese de 
Saint-Jerome 
P ~ I O ~ ~ S C S  CI zones 

Zones 
i s a m - ~ o t o m c  

2 Sainte-Tlicrcse 

3 Sain i~ f i i s lachc  

d Tcricaonriri 

5 Lachule 

6 Laiirciiiidvs 



Présentation 
Avant-propos 

CIWI'L.IIE 1 
Las qirnhrcpfinriem èveques du dioctsc 
Mgr Émilien Frenette (1951- 1971) 
Mg' Bernard Hubert (1971- 1977) 
Mg Charles Valois (1977-1997) 

Gilles Cazabon, 0.rn.i. (1998- ) 

CHAPITRE 2 
Les &ois uuxi/inims cl auire 
MW Raymond St-Gelais 
MEr Gilles Lussier 
Mg Vital MassL 
Me Liic Cyr 

C+b\PTT~U 3 
Les pornissses, les miss in ri.^, l c . ~  chupeIIesI les lieiw de priée 
et de ressoumn~rnt 

Saint-Charles-Borrom& (Laclienaie). Saint-Louis-de-France (Tcrrcbonne), Saint-Eustache 
(Saini-Eustache), Sainte-linne-des-Plaines, Saintc Tlifr&s-d'Avila (Sainte-Thér$se). Saint- 
Benoit (klirabel), Sainte-Scholastique (Mirabel), Saint-Andrt-d'Ar~cnteuil, Saint-Hmias 
(lulirabel), Saint-Jérbnie (Saint-]kr6me), Saint-Coloiiiban, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
(Grenville), Saint-Augustin (Mirahel), P;iroissc Saint-Janvier (Mirabel), Saint-Placide, Saintr- 
Sophie, Sainte-AdPle, Saint-Sauveur, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Philippe (Chatham), S h i -  
Canut, Sainie-Maraerite-du-lac-Masson, Saint-Flippolytc, Sainte-hIoniqiie {Mirabcl), 
L'Annonciation (Oh), Sainre-Anastasie, 1:églisc de Sainte-hastasie, ks comiiiunaiités 
chrCtieniies à I'ouesr des Pays-d'cil- Haut, Sain-Louis-de-Franu (Brownsburg). Saint- 
Adolphe-d'Howard, Saint-Joseph (Sainte-Adelel. Saint-Ludger-tlc-Calumet, Saini-lulien 
(Lachute), Saint-1:ranpis-Xavier (Prfvost), Saint-Norbert de Val-hlorin, Sauir-Maurice 
(Bois-dts-Filion), Sainte-Anne-da-La- Saint-Antoine (Saint-Jirlimc), Saki-Joseph 
(Carillon), Saint-Agapii (Deux-Montagnes), Sainie-Paule (Saint-IErBme, Lafontaine, 
BcUrfeuille). Sairitc-l:r~iiçoisP-Cabrini (KosemPrc), Immaculée-Conception (Lachute), 



Sainte-bIarceiIe (Saint-JerBme), Saint-Lucien (Saint-JérArne), Notre-Danie-de-l'Assomption 
(ULainviUe). Cœur-Immaculée-de-Marie, Sacré-Cceur (Sainte-Thérkse-de-B13invil]e), Maric- 
Mediatrice (Pointe-Calumet), Notre-Dame-de-Fatima. Sainte-Mar~he-sur-le-Lac, Saint- 
h,lichel-de-Wenworth, Noire-Dame-de-la-Salcttc {Bellefeuille). I-ioly F.m~ily Parish (Deux- 
Mcintagnes), Saint-Pierre (Saint-Jérôilie), Saint -Rkdempteur (Blainville), Chrisi-Roi (Saint- 
Eustache), Trk-Saint-Çaçrerneni (Blainvilte et Terrebonne), Saint-Jean-Baptistt (ferreboiitic), 
Holy Cross (Rosemhrel, Saint-Esprit (Saint-Eiistache), Notre-Danie (Saini-lérôrnc), Charlcs- 
de-Foricaold (Ville de Lorraine), Samt-Jean-de-la-Crout (Sainte-'l'liércse), Esther-Blondin 
(Terrebonne), Saiiite-~Marglerite-Bourgeoys (Saint-Eustache), Ccntre jc't-icho, Grotte Noire- 
Darne-de-Lourdes !I.achute), Centre de prikre La Vigne, Chapelle Sainte-Anne-du-Kuc 
( l a  Alouene, Sainte-Sopliici, Chapelie Saint-Joseph ( 1 ~ c  Briére), Cliapeile Sainte-Amie 
(lai: Ginnelly nord), CliapeCz Saini-Alben-le-Grand (lac Connelly sud), Notre-Dame-du- 
Rosiire (Pointe-au-Chenc) 

LES COMMUNAUT~S D'HOMMES 

Les Messieurs de Saint-Sulpice, Lrs Clercs dc Saiiit-vi;itei.:i.. Les Cisterciciis d'Oka, Les Peres 
Montfortains (la Cfinipagnie de Marie), Les Frerrs de l'ln'c?mction chréricnne. Les Frkres de 
Saint-Gabriel, Les Frères des Ikoles chréuennes. Les Pères de la Socieie des PrPtres du t t s -  
Saint-Sacrenieni, [.ES Freres de Notre-Dame-de-la-h.l&ric~~rdc, Les FrPrcs du Sacré-Cœur, 
Les Ptres Oblais de Marie-Immaculce, Les Pères Iésuiies, h l-'r&res de l'Ordre hospitahei- 
de  Saint-Jean-de-Dieu, Les Pr&tr@ç des Missiuns-Érrmgcrcs, Les Ptres du Saiiit-Esprit, 1.m 
Missionnaires d'Afrique (Ptres Blancs) 

LES C O L I M ~ A U T ~ S  U E  FEMMES 

Congrégation des Sce~in de Sainte-Croix, Les Sœurs de la Charire de Montrkal, Les Sœurs 
de Sainte-Anne, Les Soeurs de la Providence, Les FiJies de la Sagesse, Les Petites Saurs de la 
Sainte-Famille, Les Sceurs des Saints-Noms-de-lesus-et-de-Marie, Les Soeurs du Sacré-Cmur- 
de-lésus, Les Sœurs du Bon-Conseil, Les Moniales bénédictines de l'abbaye Sainte-Marie- 
des-Dew- Montagnes, L t s  Sœurs de Saiiit-François-d'Assise, L c s  Swurs Hospitalières de 
Sain.t-Joseph. Les Sœurs Oblates du Saint-Esprit, Les Sceurs Missionnaires du Saint-Esprit, 
Les Obbtes niissionnaires de Marie Immaculée, Les h u r s  Missionnaires de Notre-Dame- 
d'Afrique. Les Moniales Rkdcmptoristines, Les Recliises Missionnaires, Les Filles de Saint- 
Paul, Les S a u r s  de Notre-Dame de Charite du Bon-Pasteur, Les Swurç de la Charitk 
d'Orra\va 

L'arrivke des communautks d'hommes et de femmes sur le territoire 417 
Les Caisses populaires 4 19 
Les tlidéos réalisées en marge du projet 423 
Une carte du diocese 424 
Chronologie des paroisses 425 
tes  conimariditaires 428 



Merci à nos généreux donateurs 

Dons des uimmunautés religieuses totalisant plus de 12 000$ 

Dons des paroisses, dessertes et lieu de pritire totalisant plus cte 10 000$ 

Dons de plus de 7000$ 
Les Caisses Populaires l3esjardi.n~ d u  diocèse de Saint- Jérdme 

Don de 5000 $ 
Ville de Saint-JérBrne 

Dons de 1000 $ 

Granite Lacroix Inc., Vimoot, Laval 
Maison Funéraire Trudet Inc., Saint- Jérôme 

Dons de 500 $ 
Centre dépannage Sain t-Janvier 

Chevaliers de Colomb Conseil 1 1627, Mirabel 
Hébert-Zurita Architectes, Saint- Jér6me 

Sansregret-'Taillefer & Ass. Inc., Montréal 
Ville de Lafontaine 



Dons de 250$ 
Papier Rolland Inc., Saint-Jérbme 

Protection Inceridie Viking Limitée, Saint-Laurent, Montréal 
Réparation Réfractaire Da Inc., Val-Bélair 

Société Nationale des Québécois, Saint- Jérbmc 
Ville de Lachute 

Dons de 100$ et plus 
Brasssard M. Jean-Claude, Lafontaine 

Centre de Musique C. Raymond Jnc., Lafontaine 
Chevaliers de Colomb Conseil 18 13, Saint-Eustache 

Clievaliers de Colomb Conseil 2752, Lachute 
Chevaliers de Colomb Coiiseil 9592, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Club Voyages Marinair, Sainte-Théresc 
Habitations Guy Bertrand Inc., Bellefeuille 

Hôtel Best-Western, Saint- Jérdme 
Imprimerie Drouin Inc. (Le felullet paroissial), Montréal 

La Capitale Assurance-Vie, Québec 
Léo Goudreau 8: Fils Inc., Laurierville 
Le Semainier Paroissial. Inc., Montréal 

Maison Funéraire Desrosiers & Fils Inc., Saint-Jérôme 
Monuments Parent lnc., Saint- JérBme 

Municipaliré de Sainte-Sophie 
Reliure Diane Malo, Saint-Paul-de-Joliette 



À titre de commanditaire majeur, la Ville de Saint-Jbrôme est heureuse 
de soutenir le diocèse de Saint-Jérôme pour l'organisation 

des activités de son cinquantiéme anniversaire. 



Durant 50 ans, l'Église de Saint-Jérôme 
a trouve les chemins de la survie. 

Ce livre raconte cette grande aventure. 


