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rai sanctifie celte maison que lu as balie, pour y
meltre a jamais mon nom, el lel seront a jamais
mes yeux el mon coeur.

Livre des Rois
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L'eglise de la Sainte-Fami//e est r oeuvre
remarquable d'artisans et d'artistes, celebres ou
inconnus. Fiers de la noblesse de leurs origines, nos
ancetres I'ont batie avec amour, dans un geste defoi.
Elle a pu etre sauvegardee, restauree et embellie grace
ala vigilance et au zele des pasteurs et marguilliers qui
s'y sont succede depuis 1801. Elle a surtout he entouree,
et e/le rest encore, de I'amour des fideles, et nombreux
sont ses admirateurs qui desiraient depuis longtemps
qu'on lui rendit hommage.

Souhaitons que notre eg/ise demeure, pour des
generations, Ie temoignage de la grandeur d'une
civilisation et un encouragement aen perpetuer les
authentiques valeurs; c'est notre plus precieux
patrimoine.
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Oetail,tom beau du maitre-autel
Louis Quevillon 180 I



Trois siecles d'histoire

Dans tous les bourgs de France, pendant des siecles, charpenliers et
mac;ons se transmeltent, dans leur compagnonnage, les secrets de leur arL.
Au pays des ancetres, ils ancrent solidemenl I'abbaye Saint-Michel au roc
du mont Tombe et elevent, a Caen, I'eglise de la Trinite ou I'abbaye aux
Dames, et Saint-Etienne ou I'abbaye aux Hommes. Lcur foi batit Chartres,
Notre-Dame, Cl dote toutes Ies provinces de France de grandioses calhe
drales OLi de splendides chapelles. Venus en Nouvelle-France, les heritiers
de celte lignee de compagnons surenl conserver leurs traditions.

PREMIf:RE £GLISE - 1670

Aucun document ne nous est parvenu sur la construction de la premie
re eglise de Bouchervillc. Des Ie debut de 1671, les regislres font ment ion
d'un bapteme celebre dans la chapelle. Huguet-Latour, premier historien
de Boucherville, rap porte que Pierre de Caumont, second desservanl, «fil
balir une chapelle en bois. longue de 50 pieds el large de 35, aI'endroil meme
au esT I' eglise aClUel/e. » Cet emplacemen t de (f sept ahuil arpenls de terre)}
fut 0 ffert par Pierre Bouche r qu irati fia celte donation, en 1685, devant Ie
nOlaire Adhemar. C'etait la coutume des seigneurs de donner Ie terrain de
la futurc eglise. En retour, ils avaient droit a leur place dans Ie choeur et a
leur SePUllUre sous leur bane; ces privileges s'etendaienl egalement aleur fu
mille. Le 3 novcmbre 1678, Monseigneur de Laval erigea la paroisse de
Boucherville sous Ie vocable de la Sainte-Famille de Jesus, Marie, Joseph
etl'erection c£lnonique fut decretee en 1692.

La petite eglise de bois necessita bienlol des reparations. Les marguil
liers Joseph Huet el Denis Veronneau concJurent un accord avec Jean
Baptiste Menard, ma1Lre menuisier, devant Ie notaire Moreau, Ie 17 juin
1683. Ce document nous apprend que l'egJise comprenait une sacristie, ou
il y avait un aulel et des armoires pour lcs ornements. Jean-Baptiste Menard
s'engageail a fabriquer (f une cl10ire de predicalion carree de 4 pieds avec une
pelile parle el un pelit degre pour y mOfller, plus Ie banc des marguilliers avec
UII degre. un bureau au devanl avec une petile porte el les bancs seronl comme
ceux de MonTreal, plus un conjessional. comme celui de Montreal, plus un
pupilre avec un carre par-desms pour meLTre les /ivres ( ... ) plus six sieges pour
asseoir les enjants de choelir (. .. ) moyennanl 400 livres payables en bled 01.1

en argenl, ( ... ) plus dl:xjournees d'homme ... ».
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Cet acte est passe au presbytere, en presence de Monsieu r de Boucher
ville et de Monsieur de Grandpre, tous deux fils de Pierre Boucher. L'exis
tence, des cette epoque, d'un presbytere a Boucherville, nous est ainsi re
velee. II etait probablement situe en dehors du terrain offert par Pierre Bou
cher, car il n'est pas mentionne dans I'acte de donation. Trois ans plus tard,
soil Ie 19 juin 1686, un marche est conclu enlre Pierre Boucher etles habi
tants de Boucherville, et Gilles Dufaux, charpentier du lieu, pour la con
strucLion d'un presbytere de [rente pieds de long sur trente de large, '(ainsi
que Ie modele lui a ere communique el qu'il a bien examine. ) En 16gg, ce pres
byLere etant termine, la paroisse rec;:ut son premier cure fixe, Pierre-Rodol
phe Guybert de la Saudrays.

La premiere cloche ful benite Ie 21 mai 1691 par Ie cure de la Saudrays
et baptisee Marie-J ea nne. Les parrai n et marraine fu ren t Ignace Boucher
de Grosbois el Jeanne Boucher, enfanls de Pierre Boucher.

DEUXIf:ME EGLISE - 1712

La vie paroissiale suivait son cours au rythme des baptemes, mariages
et sepultures, quand I'abbe Claude Dauzat, pretre sulpicien et successeur de
M. de la Saudrays, prit possession de 101 cure de Boucherville en 1711. La
population ayant augmente considerablement depuis Ie debut de la seigneu
rie, Ie nouveau cure decida de conSlruire une eglise de plus grandes dimen
sions. Un contrat fut donc passe Ie 19 janvier 1712, dans la maison presby
tcrale, devant Ie notaire Raimbault. entre Pierre CouLurier, maitre mac;:on,
architecte et entrepreneur, d'une part, et Etienne Benoist dit Livernois, mar
guillier en charge, ct Maurice Besnard, second marguillier, d'autre part.

L'eglise sera construite en pierre, probablement selon Ie plan Maillou
en usage a cette epoque eL qui serviL, en 1724, pour 1'6glise de Longueuil.
La pierre provenait de la Cote Sainte-Catherine et fut trainee sur la glace
jusqu'a Boucherville. Entre autres details architecturaux, les devis mention
nent « une porte de meme pierre, de quatorze pieds de haul sur dix sept pieds
de large en plein cinrre (. .. ) huit eroisees de fenelres en plein eintre ega/emenl
( ... ) un oeil de boeuf en pierre tai/lee de trois pieds n. La premiere pierre en
sera benite, Ie 26 juin 17 12, par M. Franc;:o is Vachon de Belmont, vicaire ge
neral.

En septembre 1713, devant la lenteur des travaux, l'inLendant Began
emit une ordonnance obligeant les habitants de Boucherville d'apporter
leur contribution en materiaux, argent eL journees de eorvee. lis durenl, de
plus, nourrir I'entrepreneur et ses ma~ons pendant leur travail, Ies jours de
fete eL de mauvaistemps.

En 1718, I'on commenc;:ait a biltir un nouveau presbyteIe dont Simon
Saladin, cure de 1716 a 1727, devait prendre possession Ie 23juillet 1720.
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La decoration de In nouvelle eglise se fit au cours des annees qui :;uivi
rent. En 1723, Pierre Levasseur dit Carmel sculpta, au prix de 1400 livres,
un retable, faron baldaquin ou imperiale suivantl'ordonnance corinthienne.
Puis en 1729, Ie meme sculpteur est charge de faire la balustrade «comme
celllY qui est dans I'eglise de Lapoime au tremble de Lyle dud Montreal (... )
avec une petile porle dans Ie milieu ouvran/ adeux panneaux (... ) 0 chaque
bout de 10 dile balustrade. une petite grille pour servir de confessional. au prix
de 140 livres. l} Vers 1745 Ie maitre-au Lei s'enrichit d'u n tabernacle scuJpte
par Gilles Boivin et dore par les Ursulines de Quebec.

En 1766, Gabriel Chevrefils dit Belisle, maitre charpentier, refait Ie
vieux clocher. L'annee suivante Ie sieur Lamy Lenoir, menui:;ier, construit
une nouvelle sacristie de vingt-quatre pieds «sur loWes faces)) et recouvre
Ie clocher dc:: bardeaux. Ces reparations majeures indiquent un vieillissement
premature. De~ 1787, I'on parle done de construire une troisieme eglise.
Mais la disetle vient a sevir au pays et I'eveque, Mgr Jean-Francois Hubert,
prefere autoriser la fabrique a preler ses deniers aux habitants pour I'ense
meneement de leurs terres. Dix ans plus tard, Jacques Racicot, maitre ma
con, repare Ie presbytere elle cure Pierre Conefroy trace les plans d'une egli
se atransept.

TROISltME f:CUSE - 1801

Deux types d'eglise furenl irnplantes au pays: l'egJise (0 la reCOllelle)),
longue nef sans renfort exterieur, et I'eglise a transept. Ce dernier type nous
interesse particulieremenl, car Ie plan du troisieme temple de Boucherville
y esl conforme. Dans celte conception, «( Ie long vaisseau de ma(:onnerie cou
pe en son deuxierne tiers par un IrQfHepl qui joue Ie role de con/reforls. )) don
ne au plan d'ensemble ['aspect d'une croix l<ltine, comme dans les eglises ro
manes du Xe siecle. Le hauL de la croix forme une abside, e'est-a-dire un he
micycle rappelant Ie temple paien antique. La maconnerie est Ie materi<lu
usuel de:; muraille.'> sur lesquelles reposent ( une loilure Ires aigui? el un clo
cher en charpenle. aune ou deux lanlemes ,). C'est apeu pres selon cetle des
cription de Gerard Morisset que I'on eonstruisil, en 1743, I'eglise de la
Sainte-Fam ille de File d'Orleans et, en 1755, celie de Cap-Sante. (, Dans ces
deux eglises. Ie sanc1uaire eS1 en demi ovale. la nef plus large que Ie choeur:
les eroisillons sonl peu saillanls. ))

Ces ear<lcteristiques, on les retrouve dans Ie plan type que Pierre Cone
froy, doue pour I'architecture, soumet a Mgr Denaul, eveque de Quebec,
pour son eglise de Boucherville. Ce plan servira pour presque toutes Jes
eglises eonstruites vers la fin du XVllle siecle jusqu'au milieu du XIXe.
Cilol1s: Saint-Marc-sur-Richelieu en 1799, L'Aeadie en 1801, Longueuil en
18 I I, Charlcsbourg en 1827, Sainte-Luce-sur-Mer en 1836 et Sainle-Gene
vieve-de-Pierrefonds en 1844.
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Le 11 mars 1801, devant Ie notaire Gauthier, un marche est signe par
Louis Comtois, maitre macon, demeurant a Berthier, et Francois-Xavier
Boucher de Laperiere, Pierre Noyelle de Fleurimont, Louis Senecal, Fran
cois Aubertin, Jean-Baptiste Gauthier, syndics nommes pour la batisse de
I'eglise de Boucherville. Le dit Comtois s'oblige de conduire «(avec lOute I'at
lention et l'exaclitude possible, loute /a massonne de la dile eglise et de fa
sacrislie, acommencer fe printemps prochain )}, a raison de 240 livres plus 9
livres par jour. «( Dans Ie cas au led Sr Comtois sera employe a /0 laille de /0
pierre de deux pelites partes, de l'oeil de Bouc * el des croisees, iI sera paye,
comme cydessus... n. L'entrepreneur doit aussi engager «( pour Ie compte des
syndics autanl de macons qu'on luy en demandera. lesquels serOn! nou"is par
les syndics el leur sera donne a chacun, un coup de rhum taus les mal ins n.

Chaque engage e~t paye six livres par jour. Les syndics s'obligent de fournir
un cheval au sieur Comtois, (I pour oller ala Irayerse de Sorel, lous les cinq
au six semaines pour deux jours d'absence seulemem, ou de lui fournir Ie pa
cage pour un cheval, s'il preftre d'en avoir un lui apparlenanl. ))

D'apres Ie plan Conefroy, I'eglise aUf<! « /26 pieds sur 50, avec une gran
de parle de 8 pieds de large sur 16 de haUl, /es peliles auront 4 "2 sur 9 h,
10 largeur de I'eglise en dedans de 10 croix sera de 72 pieds. })

La construction de la charpente, du comble et du c10cher est confiee
a Francois Gareau dit Saint-Onge. II sera paye 4 200 hvres et nourri, (/0

que/Ie nourrilure consislera en un coup de rhwn taus les matins, de fa souppe
au pois et au lard Ie midi el fe soir.)) Les regles du chantier serontles memes
que ceJles qui sont suivies dans leschantiers de Montreal.

Louis Quevillon est charge des ouvrages de sculpture et de menuiserie,
« conJormemell1 aux plans el deyis qui 0111 ete exhibes aluy aI'instant remis,
et pour Ie tems et prix cy apres men/lonnes sea voir:
Ie Line chaire complele avec so rampe el imperiale r.. )pour fe prix el somme

de sept cenT liyres
2° un bane d'oeuvre (, .. ) huil cenllivres
]0 une corniche pour loul contour de I' eglise (.,.) trois liyres pour chaque

pied
4° Lin carlouche pour Ie maitre-au tel ( ... ) dellx cent liyres
5° un grand autel en lombeau a10 romaine conforme au grand autel de I'egli

se de Nicolet fail par led sr Cuvi/lon, et dellx petits aulels aussi a la romai
ne pour le.I' chapel/es, qui seronl fails sur Ie meme plan du grand ( ... ) quinze
cenllivres. l)

Tous les bois necessaires seront en pin ou bois blanc, sec et sans noeud.
« Leds Srs marguillers s'obligent de luy fournir Ie monde, les Balleaux el COl/

verlures necessaires pour Iransporter 10US leds ouvrages. n Louis Quevillon
s'engage egalement ;j faire « fa vOlile de ladile eglise avec un Bassin au milieu. )

• Un aUlreoell-de-boeufful ouverl en Us 17.
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L'eglise toute neuve fut consacree Ie 26 octobre 1802, par Mgr Pierre
Denaut, eveque de Quebec et cure de Longueuil. Elle ful dedicacee Ie 23
juin 1820.

En 1832, on construi~it en pierre Ie quatrieme presbytere dont subsis
tent eneore Ie plan et quelques pholographies. II avait I'elegance des vieux
manoirs, mais il fut sacrifie <lU gout et a l'orgueil du temps el vendu, en
1896, pour etre remplace par Ie presbylere actuel.

En 1833, un poele fut installe dans I'allee centrale de I'eglise. (Uusque
la, bien qu'on ail eu Ie bois sous /0 main, on 11 'avail jamais songe ase procurer
I'avan/age de /0 chaleur, Ian I esl grande la/orce de /a coulume. ,)

Quelques annees plus tard, soil en 1839, Victor Bourgeau complete la
decoration de l'eglise: couronnement d'autel, colonnes, pilastres.

Le 20 juin 1843 un desastreux incendie devasla une grande partie du vil
lage. De I'eglise, seuls les murs reSlerent debout. Fort heureusement Ie cure
Thomas Pepin, aide de ses paroissiens, aV<Jit reussi a sauver tous les meu
bles et les objets du culle. L'orgue el I<J ch<Jire furenl evidemment 1'1 proie
des D<Jmmes, ainsi que Ie chandelier pascal. Quelques jours plus lard, les
marguilliers se reunissent a la porle de la chapelle de la Sainte-Vierge et
nomment sans tarder les syndics* charges de voir a la reconslruction de
l'eglise, de la sacristie el de la chapelle; Ie presbylere avail ete epargne.

Le travail de refect ion et lou I.e la sculptu re son I can fies a Louis-Thorn as
Berlinguel.

RESTAURATION

C'est en 1879 que Ie cure Joachim Primeau fit effecluer la deeoration de
l'eglise qui, apres un siecle, fail encore notre admiration. Ces travaux, qui
durerent six mois, furent contles aVictor Bourge<Ju et a Lavoie et Beaulieu.

Les annees qui suivirent apporterent des modifications, quelquefois
diseutables, mais la restauralion enlreprise en 1969, sous l'impulsion de
Mgr Joseph Poissant, rendit ace monument, classe en 1964, un peu de son
aspeet d'antan. Claude Beaulieu fut charge du reamenagement de I'architec
ture el du decor; il s'en aequitta si bien qu'il se viI decerner, au printemps
de 1976, Ie prix d'honneur national d'Heritage Canada pour la qualile de la
reSlauration de l'eglise de la Sainte-Famille de Boucherville.

* Thoma~ Pepin, Louis Favreau, Jean-Baptiste JodoHI, Augu,lln Quintal el Francol;-An
loine Bourdon.
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Architecture et decor

Exterieur

FACADE

La fal;ade rustique de I'eglise de Boucherville est d'une aimable simpli
cite. Elle est faite de moellons equarris, tout comme la face des Iransepts.
Les murs des coles sont en pierres des champs, noyees dans Ie mOrlier. Des
pierres de tai1le en chaine d'angle, travaillees a la boucharde, borden! celIe
faGade. A remarquer les voussoirs en relief des fenetres el des deux portes
laterales.

Un elegant portail ionique constilue l'element d€coratif principal et
ajoute une certaine majesle aune faGade plutot austere. Au tympan du fron
ton, apparail Ie monogramme de l'Ave Maria et , a ]'entab]emenl, dans une
couronne de feuiJlage, Ie millesime 1801. L'amphore en bas-relief sur Ie
voussoir central et les volules des chapiteaux sont finemenl sculptes.

CLOCHER

Berlinguel dessina Ie clocher actuel en 1844 pour remplacer celui de
Conefroy, detruit dans l'incendie de 1843. Ce dernier etait de forme plus ef
filee, si ron se reporte aux edifices bitis sur Ie meme modele. Depose sur un
plan octagonal, Ie clacher de Berlinguet, de Iradition franl;aise, est bien pro
portionne. II comprend deux lanternes de dimensions difrerentes. l~a pre
miere abrite cinq cloches: trois y furent inslallees en 1896 et les deux autres,
en 1898. La deuxieme lantcrne, plus etroite, supporle avec elegance un faite
allonge. Sa neche s'elance vers une croix de fer forge, au est juche Ie coq
gaulois, tournanl au gre du venl. Ce clocher se revele dans loute sa beaute
lorsqu'on I'aperl;oit emergeant de la verdure, au-dessus des toilS du vieux
village, comme pour les benir et les proteger.
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Interieur

CHOEUR

Louis-Thomas Berlinguet se serail inspire du decor de I'opera royal
de Versailles dans la conception du choeur de I'eglise de Boucherville. Cette
magnifique realisation de Berlinguet presente de nombreuses analogies
avec ce chef-d'oeuvre, d'un gout exquis, de Jacques-Ange Gabriel.* Tous
deux respectent les regles de I'archilecture classique de la derniere periode
Louis XV

Porles par les stylobates, des pilastres canneles, d'ordre corinthien,
s'elancent vers les chapileaux epanouis en feuilles d'acanthe sous I'entable
ment, egalement corinthien. Ces pilastres marquenl I'entree du sancluaire,
encadrent les quatre fene.tres, mais laissent libremenl se degager la beaute
d u tableau central ella magnificence d u malLre-au tel.

L'entablement comporte les trois parlies classiques: architrave, frise
el corniche. En alternance avec de delicals neurons, des modillons eleganls
supportent Ie I,Hmier de la corniche. La frise s'orne de coquilles et de somp
lueux rinceaux de feuilles d'acanthe, s'interrompant 3u-dessus des pilastres
pour presenter un vase antique. Dans Ie choeur et sur la face des transepts,
les decorations de la frise sont sculp[(~es; ailleurs dans I'eglise, elles sont
simplemenl peintes.

Le decor des murs du choeur est a trois etages et comprend des pan
neaux distribues enlre les pilastres. A la partie superieure, au fond du
choeur, apparaissent des bas-reliefs en bois sculpte de Berlinguet represen
tanl deux allegories, la Foi el I'Esperance. Viennent ensuile des trophees
noraux puis, a drolle, Ja tiare et les clefs, emblemes du Souverain Ponlife,
et, agauche, un faisceau d'instruments de musique, Ie tout faGonne dans Ie
style propre a Berlinguet. Au centre et dans Ie meme style, Ie mur porte d'au
lres trophees de dimensions plus importantes: Ie monogram me de la Vierge
et les allributs de I'eveque, adroite, et, de I'aulre cole, Ie monogramme du
Christ el les objets sacramenlaux du cure. Les trophees indiquaient sans
doute la stalle que devaient occuper, au cours des ceremonies, les deux chefs
religieux. Au regislre inferieur, Jes sculptures sonl egalement de Berlinguel
et furenl recuperees des jubes demolis lors de la restauration de 1969. A
I'avant-plan, IesjOLJeeS ajoutent leur style rocaille ala beaute de I'ensemble.

• On lui doit aussi Ie Petll Trt8nOn, a Versailles, la pldce de lil Concorde eL la ra<;ade de rI~cole

Miliullre, a Paris.
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RETABLEDU MAiTRE-AUTEL

Dans ce retable en noyer, d'espril Louis XIV influence par I'ecole Oa
mande, Gilles BoIvin a laisse son talenl s'exprimer sans contrainLe. La pro
fusion des sculptures el des dorures donne ~l I'ensemble une arnpleur ma
jest ueuse. Le Pere AuguSI in Qu inlal, Recollet 0 rigi na ire de Bo ucherville,
avait dessine en J737 Ie relable de Lachenaie, malheureusemenl detruil par
Ie feu; celui de Boucherville en est une replique un peu plus grande realisee
par Boivin vers 1745.

/I se compose de deux gradins supportant les etages de la monstrance
et du couronnement. Ces deux gradins sont enjolives d'entrelacs de !leurs,
de feuillages et de fruils, aussi finemenl sculptes que la tele d'ange et Ie ci
boire de la porle du tabernacle. La porte de la monstrance esL decoree d'un
ostensoir entoure de tiges de ble. Sur Ie meme plan, quatre niches abriLent
Ies Slatues des evangelistes. Au-dessus, a I'etage du couronnement, un hal
daquin domine la monstrance et Ie tabernacle. De chaque COLe, des cartou
ches, d'ornementalion tres recherchee, encadrenl les reliques des saints Fla
vien, Felicite, Innocent et Viclor. Le crucifix, sur la monstrance, et les six
chandeliers sont attribues aQuevillon.

TOM BEAU DU MAiTRE-AUTEL

Le retable, de Gilles BoIvin, repose sur un Lombeau - 1801 - de Que
villon, de style Louis XV premiere periode. Les lignes droiles, dominanLes
dans l'oeuvre de Boivin, cedent ici la place aux courbes, maitresses partouL
dans cc tom beau a la romaine au galbc Lourmcnte. Cetle liberte prise envers
Ie classicisrne cree une impression de grace el de raffinement relevee d'un
soupcon de caprice.

TOMBEAU DE LA CELEBRATION

Le tombeau de I'autel de la celebration date de la meme epoque que Ie
precedent. C'esl une oeuvre de I'ecole de Quevillon en bois scuJpte, peinL
el dore, qui a longtemps apparLenu aux religieuses de la Congregation de
Notre-Dame.

AMBON ET CREDENCE

L'ambon et la credence ont ete construitsen 1969, apartir de sculptures
et de pieces provenant du maitre-aulel de la chapelle du Sacre-Coeur, au
jourd'hui demolie. CeLte chapelle etail situee rue du Saint-Sacrement.
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Le repos de la Sainte-Famille
Roy-Audy 1819
capie d'un tableau de
Carl Van Loo
(Seminaire de Quebec)

Le Christ en croix
Roy-Audy 1825

copie d'une peinture
de Joseph M annet

Saint Pierre aux liens
Roy-Audy 1827
copie d'une oeune
de Charles de Lafosse
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LAMPE DU SANCTUAIRE

D'argenl massif, ornee d'une fraise, sa panse est decoree de godrons
peu profonds, comme 13 lampe de I'H6tel-Dieu de Montreal. Elle porte Ie
poin<,;on de Michael Arnoldi et fut fal;onnee vers 1790.

CHANDELIER PASCAL

II a ete sculpte par Berlinguel, en 1846, dans Ie style des torcheres Louis
XIV, popularise par Quevillon.

BALUSTRADE

On retrouve rinfluence de Quevillon dans cetle oeuvre de Berlinguet
- 1847 - d'esprit classique.

IS
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CHAIRE

La chaire en bois sculpte, peint et dore, est un chef-d'oeuvre du genre,
d'auteur anonyme tout com me Ie tom beau du transept de gauche. Elle rern
pla~a celie de Berlinguet el fUI benite Ie 26 novembre 1879. La restauration
de 1969 a redonne ala chaire sa place primitive.

VITRAUX

Les fenetres primitives du choeur ont ete reconstituees en 1969, pour
remplacer les vitraux installes en 1860, de meme inspiration que ceux de la
nef - 1890.

CHEMIN DE CROIX

Mgr Lartigue avait etabli la devotion a Ja (( I'oye de la croix) dans notre
egJise, Ie 4 aout 1835; Ie chemin de croix fut benit Ie 26 novembre 1879. Les
quatorze tableaux sont des ehrornolithographies, sous verre, de Gerard
Seguin, irnprirnees chez Lemercier, ii Paris; elles ont ete remises en place en
1969.

VOUTE

La voule en berceau du plan Conefroy qui se prolonge dans la nef, est
de style Louis XVI. Ses arcs-doubleaux ainsi que les moulures delimitant
les panneaux ont ete redessines par Victor Bourgeau, en 1879 - de tels
elemenLs existaient deja ace moment, les esquisses conservees par la fabri
que en font foi. Le talent de I'architecte Bourgeau s'exprime ici dans sa
maturite. Cetle voute, peinLe en 1879 par Delphis Beaulieu, rappelle la fac
ture des oeuvres mises ajour a Pompei. BerlingueL en sculpta les rnedail
Ions; d'agreables tetes d'anges fonl tout Ie charme de ceux qu'il a disposes
ala croisee des transepts eL au-dessus du choeur.

COULEURS ET LUMIERE

Les bleu, chamois, or el vert predominent el sont un harmonieux rap
pel des coloris de la voule. Le travail de peinture a ete realise par Honore
Bonnam}', selon les couleurs choisies par Mgr Poissant et Claude Beaulieu.

Les lustres onl ete executes, en 1969, par Maurice Boisvert, sculpteur
de Boucherville, d'apres des dessins originaux de I'architecte Claude Beau
lieu.
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AUTELS DES TRANSEPTS

Le tombeau et Ie retable de I'aulel du transept de droile furent execu
tes par Quevillon en 1802. De boi~ sculpl6, peint et dore, ce tombeau a la
romaine est du meme style que celui de I'autel principal. Des angelots, aux
traits des plus gracieux, rehaussent les sculptures de ces deux oeuvre~.

Le retable nous frappe par I'importance donnee au tabernacle, nanque
d'un gradin orne de rinceaux et de consoles decorees de motifs de feuillage.
Sa pone illustre Ie ciboire, exemple courant au XVlIIe siecle. A I'etage de la
monstrance, trois panneaux, separes par des colonnettes corinthiennes,
presentent des roses en bouquet. Aux extremites, des consoles rappellent
celles du tabernacle. Un simple baldaquin obtenu par l'entablement en
demi-cercle, est a I'etage du couronnement. Ce retable est identique a celui
de l'autel du transept de gauche, OU ron peut voir une madone en bois dore
du XVlIle siecle, donll'envol des drapes est remarquable. L'auteur de cette
oeuvre nous est inconnu comme, d'ailleurs, celui de la statuette du Bon
Pasteur, sculpture d'une charm ante naIvete, en bois dore et polychrome,
sur Ie tabernacle de ['au tel du transept de droite.

Le tombeau de I'autel du transept de gauche date de 1871. Son style,
d'esprit victorien, evoque ceJui de la chaire avec ses colonneltes torsadees
el ses boutons decoralifs. Ce tombeau enchasse un gisanl de cire recouvrant
les reliques de saint Genereux, martyr, rapportees de Rome. en 1869, par Ie
cure Thomas Pepin.

18



JUBt-TRIBUNE D'ORGUE

Conslruil en 1847 par Louis-Thomas Berlinguel, ce jubc e~l decore
des memes bas-reliefs que celui de I'eglise de Saint-Remi de Napierville,
6galement de Berlinguet. Deux colonnes doriques lui servent d'appui; deux
autres, ioniques celte fois, encadrent I'orgue et soutiennent Ie c1ocher. Pour
Ie buffet de I'orgue, l'artiste a repris les motifs ornant Ie devant du jube:
flutes, trompelles, feuillages, parchemins cnroules. Quelques vicux banes,
derniers temoins d'une autre epoque, sont conserves dans cejube.

ORGUE

Le premier argue, disparu dans I'ineendic de 1843, avait ete eommande,
en 1823, chcz Zingraff et Bourdon, au prix de 500 louis. Il ne fut livre qu'en
1827, apres un long proees. C'Clait un instrument de huit pieds, dont Ie pre
mier titulaire fut Henri Louis qui etait loge (( dans (allonge du vieux presby
tere el a qui on donnail un coin dans ta cour pour me/lre son bois de chauj~

j"age. .. seutemenl. »

Vingt ans plus tard, la fabrique commanda au facteur Samuel R. War
ren. au prix de 565 livres, un orgue a traction meeanique de dix-neuf jeux.
Pour eet instrument, Ie faeteur adapta lesjeux d'orchestre, tres a la mode a
cette epoque; I'equilibre des claviers y eta!t particulierement soigne. C'etad
Ie premier orgue de ce type fabrique aMontreal par Warren. II fut restaure,
en 1974, par Louis Guillemette.
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SACRISTIE

Le plafond, refait en 1869, est aplanches el cache-joints. Une belle 1'0

sace sculptee a feuilJes d'acanthe, probablement de BerJinguet, en decore Ie
centre. Le crucifix est de bois sculpte; Ie corpus daterait du XIXe sieele et
ser'1it d'origine europeenne.

BAPTlSTf:RE

Bati ell 1879, il forme une petite rotonde ouvrant sur la sacristie. Face
a I'entree. un autel sculpte par Arthur Vincent est surmont6 d'un tableau de
Delphis Beaulieu representant Ie b'1pteme du Christ. Beaulieu est aU$si l'au
teur des huit fresques de la voute ilJustrmlt 1'1 vie de Jesus. D'une evidente
naivete, ces fresques sont neanmoins d'une facture plus soignee que celles
de la voute de l'eglise.

FONTS BAPTISMAUX

D'inlluence mauresque, les fonts baptismaux sont une oeuvre exquise
de Nicolas Manny; la finesse d'execution en fait un veritable bijou. lis sont
de bois sculpte et dore et furent acquis en 1882.

EPITAPHES

Plusieurs sepultures se som f<Jites sous I'eglise depuis Ie debut de la pa
roisse: cures, seigneurs ou paroissiens desireux d'etre enterres sous leur
b'1nc. Celle coutume se pratiquajusqu'en 1957. Mais, des 1817, nous pou
vo ns Iire aux registres des deliberatio ns: «plus de sepulture sous I'eglise d
moins de 300 livres ancien cO/./rs )i.

Dans Ie vestibule, du cote du transept de gauche, nous voyons Ies epi
t'1phes de quelques personnalites inhumees sous I'eglise: les anciens cures
Dufro~t, Tabeau. Pepin, Primeau, Ie noLaire Louis Lacoste et son epouse
Tha'is Proulx, quelques descendants direcLs de Pierre Boucher - Ch'1rles
de Boucherville, son fils Joseph et ses petits-fils Charles el Pierre, ainsi que
George de Boucherville, frere de Charles. taus deux fils du cinquieme et
dernier seigneur, Pierre-Am able de Boucherville.
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Ciboire
Circa 1685
Argent massif- 27 em
Ecole fran~aise.

Caliee
Huguet-Latour

1813
Argent massif,

coupe en vermeil,
base gravee d'un

Golgotha- 27 em.

Calice
cirea 1690
Argent, eoupe en
vermeil- 26 em
Ecole franl;aise.
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Reliquaire
1757

Bois recou~ert d'une
plaque d'argent martele.

Benilier
1820
Argent- 19 cm
Poinl;on Etienne Plantade.

Crucifix
XIXe siecle

Bois sculpte.
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Fontaine baptism ale
debut x[Xe siecle

Etain recouverl d'argent,
robinel de cuine.

24

Boilier aux saintes huiles
1819
Argent- 6 em
Poin~on Etienne Plantade.

Custode
Argent massif
7cmX Scm
Poincon Laurent Amyot.



NOTICES BIOGRAPHIQUES

AMYOT, Laurent
Or fevre, ne et mort a Quebec -- 1764-1839. II fuI I'eleve de Ran voyze, pu is
il alia se perfeclionner sous d'aulres maitres, en Europe. II rapporla au pays
des idees heureuses et nouvelles qu'il sut exploiter avec profit.

ARNOLDI, Michael
Orfevre d'origine allemande - 1763-1807. Tint boutique aMonlreal. Mar
que Ie point entre Ie XVllIe et Ie XIXe siecJe.

BEAULIEU, Delphis
Peintre decoraleur de la fin du siecle dernier, egalement manufaclurier de
vitraux_ II travailla aux eglises de Boucherville, Oka, Saint-Vincent-de-Paul
el, a Montreal, Notre-Dame-de-Lou rdes, Saint- Pierre, Sai nt-J ean- Baptiste
ella cathcdrale. Son oeuvre subit I'innuence de I'art italien, en vogue acette
epoque.

BERLINGUET, Louis-Thomas
Ne a Saint-Laurem de Montreal en 1790, il fut d'abord apprenti de Joseph
Pepin, a I'atelier de Quevillon, durant dix ans_ !l executa divers travaux
d'architeclure et de sculpture ~l Boucherville, Saint-Remi de Napierville,
Porlneuf, Sainte-Maric de Beauce, Saint-Andre de Kamouraska, Cacouna,
Saint-Jean (lIe d'Orleans). Berlinguet est reconnu comme l'un des meilleurs
sculpteurs de I'ecole des Ecores. II est decede aQuebec en 1863.

BOLVIN, Gilles
Sculpteur lreS remarquable de I'ecole de Trois-Rivieres. Ne a Avesnes,
dans les Flandres, en 1710, il vint au Canada a I'age de vingt ans et mourut
a Trois-Rivieres en 1766. Gilles Boivin a travaille avec Ie Pere Augustin
Quintal aux eglises de Troi~-Rivieres, Lachenaie, Boucherville, Sainte
Anne-de-Ia-Pcrade, L'Assomption, Berthier-en-Haut et Champlain. Cet
artiste avait garde de sa province natale Ie gaUL des sculptures tres exube
ra ntes.

BOURGEAU, Victor
Ne a Lavaltrie en 1809, il a ete I'architecte de la chapelJe de I'H6tel-Dieu et
de la maison mere des Soeurs Grises, a Montreal, des eglises Saint-Bernard
de Lacolle, Saint-Michel de NapierviJle, Saint-Isidore de Laprairie, Saint
Jacques el Saint-Pierre de Montreal, Saint-Cuthbert de Berthier, ainsi que
de la nefde la cathedrale de Saint-Jean. L'oeuvre de Bourgeau manifeste un
j usle sens des proportion set prolonge I' architeclure tradition nelle.
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HUGUET dit LATOUR, Pierre
Naquit a Quebec en 1748 et mourut a Montreal en 1817. Perruquier devenu
orfevre, it fut a la fois grand pourvoyeur des commerr;ants qui faisaient la
traite dans Ie Nord-Ouest, et du c1erge des eglises de la region de Montreal.

MANNY,. Nicolas

Ne a Saint-Luc en 1812, il ful cultivateur en meme temps que sculpleur sur
bois. Vers 1865, il alia s'etablir definitivement a Beauharnois. Son art se
ressent de ['influence des Lieberl, Quevillon, Desrochers et Amable Gau
thier. Nicolas Manny a sculpte la chaire, aujourd'hui disparue, et Ie mailre
autel de I'eglise de Beauharnois; il en a de plus decore Ie choeur d'une far;on
remarquable. Manny est decede aBeauharnoisen 1883.

PLANTADE, ttienne
Ne a Vichy, France, en 1750, il immigra a Montreal OU il pratiqua I'orfe
vrerieavecsucces.llmouruten 1819.

QUEVILLON, Louis-Amable
Sculpteur sur bois de l'ecole de Montreal. ne au Sault-au-Recollel en 1749.
D'abord apprenti de son pere Jean-Baptiste. a I'atelier des f:cores a Saint
Vincent-de-Paul, il sera, au debut du dix-neuvieme siecle, Ie maitre de nom
breux apprentis. Artiste prolifique, it a em belli de ses sculptures les eglises
de Boucherville, Varennes, Vercheres, Saint-Denis, Saint-Gregoire de Ni
colet, Saint-Ours, Saint-lean-Baptiste de Rouville, Chambly, Vaudreuil et
Notre-Dame de Montreal. II devint Ie rival des Baillarge, de recole de Que
bec, avec ses ouvrages a Saint-Henri de Levis, Saint-Michel de Bellechasse
et, plus loin, ala Riviere-Ouelle et Kamouraska. Decede en 1823.

ROY-AUDY, Jean-Baptiste
Vecut de 1778 a fl. 1848. [I descend d'une lignee d'artisans sur bois. Menui
sier, charron et peintre d'enseignes, il se fera portraitiste vers la quaran
taine. Surtoul copiste, Roy-Audy apporte dans Ie choix des coloris une
chaleur que souventl'original n'a pas. Il excelle a rendre certains details et
donne une touche tres humaine a ses compositions.

VINCENT, Arthur
Sculpteur et slatuaire, ne a Montreal en 1852. En 1870, il est employe de la
maison Chanleloup comme artiste dessinateur. Dix ans plus tard, it dirigera
la fonte de la statue de Sir Georges-E:tienne Cartier aOttawa. II fut profes
seur de sculpture sur bois et de modelage a l'E:cole des Beaux-Arts.
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MISSIONNAIRES, DESSERVANTS ET CURES

MAR QU ETTE, Jacqucs, missionnaire 1668
POM MIER, Hugues, missionnaire 1669-1670
CAU MONT, Pierre de, missionnaire 1670-1678, 1680-1688
GAUTHIER de BRULLON, Jean, missionnaire 1678-1679
G UYBERT de la SAU ORA YS, Pierre-Rodolphe, ler cure 1688-1711, 1714-1716
DAUZAT, Claude-Emmanuel, cure 1711-1714
SALADIN, Simon, cure 1716-1727
LETESSIER,Jacques, cure 1727-1732
GANNE-FALAISE, Paul-Thomas, desservant 1732
ISAM BA RT, Joseph, desservant 1732
0' AILLEBOUST des MUSSEAUX, Philippe, desservant 1732-1734
MOUCHARD, c., cure 1734-1735
MARCHAND, f:tienne, cllre 1735-1773
M ARTF!., Joseph, desservam 177 3-1774
DUFROST-YOU, CharJes-Magdeleine, cure 1774-1790
DEN AUT, Pierre, desservant 1790
LAMOTHE, Louis, desservant 1790
CONEFROY, Pierre, cure 1790-1816
PARE, Romuald,desservant 1816,1817,1818
TABEAU, Pierre-Antoine, cure 1817-1831
CLf".M ENT, Pierre, desservanl 1819
GIROUARD, Henri-L., desservant /829-1830
DEMERS, Fran<;ois. cure 1831-1832
HUDON, Hyacinthe. cure /832-1840
PEPIN. Thomas. cure /840-1876
PRIMEAU, Joachim, cure 1877-1901
LAFORTUNE, Louis-Joseph, cure 1901-1926
JOBIN, Jean-Baptiste, cure 1926-1937
PAIEMENT, MO'lse, cure 1937-1952
CHARBONNEAU, Wilrrid, cure 1952-1954
POISSANT, Joseph, cure 1954-1972
MOREAU, Jean-Paul, cure 1973-
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AMBON
ARCHITRAVE
ARC-DOUBLEAU
CARTOUCHE

CONSOLE
ENTABLEMENT

ENTRELACS
FRAISE
FRISE

GOD RON
IMP£RIALE
JOUEES

LARMJER
MOELLON
MONSTRANCE
PILASTRE

RETABLE

RINCEAU

ROCAILLE

STYLOBATE
TROPHEE

VOLUTE

VOUSSOIR

GLOSSA IRE

Tribune servant ala lecture ou ala predication.
Partie inferieure de !'entablemenl.
Arc en saillie sous la courbure de la voGte.
Ornement de sculpture servant a recevoir une
inscription, des armoiries, etc.
Moulure sailJante qui soutient une corniche.
Piece d'architecture reliant les colonnes
d'un edifice, et sur laquelle repose la voGte.
Ornements sculples aux motifs entrelaces.
Collet d'une piece d'orfevrerie.
Une des composantes de I'entablement, situee
entre I'architrave ella corniche.
Motif sculpte de formes ovales repetees.
Abat-voix de la chaire.
Cloisons laterales d'une rangee de stalles de
choeur.
Saillie de la corniche.
Piece de maGonnerie de faible dimension.
Niche de I'aute! reserve al'ostensoir.
Sail/ie d'un pilier carre partiel/emenL encastre
dans un mur.
Decor al'arriere du maitre-aute! ou la partie
superieure de celui-ci.
Ornement sculpte representant des feuilles et
des branches enrou lees.
Style ornemental, appelC aussi rococo, inspire
des lignes courbes d'objeLs naLUrels,
specialement des coquillages.
Base des pilastres.
Groupe ornemental representant des
instruments de musique ou des accessoires liturgiques
ennecroises.
Enroulement des chapiteaux ioniques, forme
sculpturale spiraJee.
Pierre composant l'arc d'un portaii, d'une
fenetre.
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Ancien presbytere constru it en 1832, demo!i en 1896.

Col/ecrioll 5imonrle Droimille

FABRIQUE DE LA PAROISSE

DE LA SAINTE-FAMILLE

Jean-Paul Aforeau, cure
Jacques Laroche, vicaire
Roger Cyr. vicaire

M arguilliers:

Julien Archambault
Jean Pilon
Marcel Senecal

Guy Labre
Real Racicot
Gilberte Viau

Maitre de chapelle: Nadeau Papineau
Organiste: Georges Signori
Sacristain:Jean Lacaifle
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