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AVANT-PROPOS 

Rien n'a encore &té écrit sur l'histoire de la paroisse 
Saint-Hilaire depuis les deux sikcles de son existence. Je 
m'explique mal cette lacune car des kvénernents fort divers 
alimentent généreusement ses archives et la tradition orale 
aurait dû piquer la cuciosité des historiens. Personnellement, 
l'ai pris un grand plaisir B rassembler les kléments de cette 
aventure dans le temps; l'en ai d15~Ei livré une franche dans mon 
premier livre intitulé Les Seigneurs de Rouville 1 

Les riches sources de documentation, manuscri tes ou 
autres, des archives paroissiales er diocésaines nous ont 
souvent portés B surévaluer, dans nos monographies parois- 
siales, le rôle joué par les clercs et A nbgliger l'apport des 
simples citoyens. Contrairement à la plupart des auteurs de 
monographies traditionnelles qui onr prksenlé le seigneur et le 
curé comme étant les personnages principaux, je considhe le 
censita~re ou l'habitant comme éiant le reel fondateur de la 
parorsse et celui qui en risse I'hisroire. 

Les principales sources que ]'ai consulrées sont les 
archives seigneuriales de Rouvdle, deposées 8 {'hôtel de ville de 
Mont-Saint-Hilaire 2 ,  les archives de la fabrique de Saint-Hilaire 
et celles de l'évêché de Saint-Hyacinthe J'ai eu également à 
ma disposition les notes manuscrites de l'abbé Isidore 
Desnoyets3 qui eut le souci plus que louable de colliger 
d'abondants et précieux renseignements sur une cinquantaine 
de paroisses du diocése de Saint-Hyacinihe. Je veux rendre 
hommage 8 ce chroniqueur peu connu q u ~  a pas& une partie 
de sa vie à consigner les faits et gestes de son milieu, facilitant 
ainsi la tâche de nombreux historiens d'aulourd'hui. 

De plus, monsieur Ozias Leduc4 m'a cédé toutes ses 
notes personnelles sur {'histoire de Saint-Hilaire Ozias Leduc 



caressa i t  secrétement le reve d'&rire un jour l'histoire de sa 
paroisse et il ava i t  accumulk patiemment les f r u i t s  de ses 
recherches et de ses d6couvertes. Amateur de I'histoire 
régionale, 11 fut, en 1937, l'un des membres fondateurs de la 
S o c i é t 8  d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe. Son amour 
pour l'histoire locale a joué un r6le déterminant dans mon desir 
d 'éc r i r e  l'histoire de la paroisse Saint-Hilaire. 

1 CAR DIN AL, Armand, #,çruire de Saint-Maire, ''Les segneurs de 
Roliville", Édiiions du Jour, Montreal, 1980. 

2. Aprés le depart de la famille Campbell du manoir seigneurial, les ar- 
chives furent laissees sans surveillance, a ia merci de visileurs sans 
scrupules. Une partis fut donnea au hasard et le reste briilk par 
ignorance. 

3 DESNOYERS. Isidore. pr&ire aitach8 A I'éveché de Saint-Hyacinrhe II 
est nB en 1819 et ddced6 en 1891 

4 Ozias LEDUC, peintre n4 A Sainr-Hilacre, d'Antoine Leduc et d'€mille 
Brouillette. II &ait I'ainé d'une famille de neuf enfants II esr dkckdk en 
1915, A l'âge de91 ans 



INTRODUCTION 

Origine des paroisses s 
Depuis les débuts de la civilisation chrktienne oc- 

cidentale, la paroisse semble avoir Bté le plus ancien cadre 
social doté d'une structure organiske. Elle existait sur le soi de 
France avant les rois. Son apparition se perd dans ta nuit des 
origines gallo-romaines. Bien que perfectible, elle fut long- 
temps la seule organisation A posskder une structure solide, 
avec son conseil de fabrique et ses cornites de syndics. Au 
XVle siAcle, le concile de Trente enjoignit aux kvêques d'établir 
des paroisses dans les localités où elles n'existaient pas encore 
et d'assigner A chacune son cure. 

En Nouvelle-France, on a vite compris que le systéme 
seigneurial ne pourrait survivre sans un noyau paroissial: la 
paroisse fut inscrite dans le contexte religieux de I'~tabltsse- 
menr des Français. L'intendant Talon consid6rait la paroisse 
comme la base la plus féconde du progrés de la colonie nais- 
sante. La prernihre paroisse, Notre-Dame-de-Quebec, a kt6 
krigbe canoniquement en 1664, mais elle existait depuis long- 
temps comme mission puisque Robert Giffard en était 
marguillier en 1645 ' .  C'est cette &poque que l'on songe A 
I'6reciion d'un évèché. Mgi  François de Montmorency Laval 
est nomme vicaire apostolique en 1658. Peu aprés son arrivée à 
Quebec, il met en place les structures paroissiales, el il fonde le 
Sérnina~re de Qukbec pour la formation et la réunion de ses 
prêtres. 

La paio~sse occupe une place plus importante que la 
seigneurie dans les préoccupations des censitaires. Plus que le 
manoir seigneurial, l'kglise est te centre de la vie sociale. On ne 
reclame pas un seigneur comme on le fait pour un curé. Ce 
dernier est plus indispensable et  plus disponible que le 
seigneur. C'est la paroisse e t  non la seigneurie qui sert de base, 
certes d l'administration religieuse, mais aussi A I'adminisrra- 
tion civile et m6me militaire Le clocher s'éléve plus haut que le 
manoir. C'est l'bglise e t  non le manoir qui devient le centre 
nkvralgique de la vie sociale quotidienne parce qu'elle est la 



propriété des habitants. Le cadre social paroissial sert la 
religion et l'€rat: les autorites lui accordent une reconnaissance 
civile, lui donnant autoritk sur le profane; et le cure est, A cer- 
tains titres, un fonctionnaire. En 1855, les municipalitks créees 
au Bas-Canada sont inscrites dans les limites des paroisses 
existantes 

De toutes les influences qui ont contribué A modeler 
l'âme canadienne, au debut de la colonie. aucune n'a &té aussi 
profonde que celle de la paroisse. C'est autoui de la pratiqiie 
religieuse que se définit le statut social de chacun. Le curé est 
habituellement un homme de confiance. II joue u n  rale im- 
portant A cause de sa qualité d'homme instruit, les archives en 
font foi abondamment. En l'absence d'institution politique, la 
paroisse, par son cure, maintient une morale saine et enviable 3 
une Bpoque difficile. 

Le terme fabrique, employé aussi en France, sert 3 
désigner le conseil des marguilliers charges de la gestion 
paroissiale (ou de la mission) ainsi que des biens mat6riels de 
l'Église. La fonction de ce conseil, formé de trois marguilliers êt 
du curé, est de veiller h la construction de I'Bglise et autres 
batiments curiaux2. A tour de r61e les citoyens sont élus 
marguilliers selon leur ancienneté ou leur degré d'instruction, 
peut-Btre aussi selon leur statut social. Le cure assume 
généralement la présidence de ce conseil et cumule les charges 
de secrktaire et de trksorier. Le petit nombre de fid&les lettres, 
à une certaine Bpoque, n'offre pas de choix faciles pour remplir 
ces postes. 

Tout le systéme de colonisation française au Canada 
repose donc sur deux hommes: le seigneur et le cui-8. Ca 
situation à Rouville ne fait pas exception. Les deux seuls monu- 
ments classés historiques d Saint-Hilaire sont précis6ment 
l'église et le manoir seigneurial. 

Francis Parkman3, cet historien ambricain du XlXe 
siécle qui a beaucoup Bcrit A l'intention des milieux 
anglophones sur l'histoire de la Nouvelle-France, rend un beau 
tbmoignage sur le r61e du curé dans la colonisation du pays au 
lendemain de la conquete anglaise: 

La conqu8te brisa d'un coup tout le rouage de l'ad- 
ministration civile rour en laissan r in racre l'essence 
même de son organisation. /a paroisse. Gouverneur, 
in tendanr, conseillers, commerçanrs &tan c partis, les 



principaux seigneurs s'enfutrent a!oa d leur tour de la 
colonie. Le peuple, qui n'avait jamais appris d 
gouverner, se vit a b d ~ d o ~ n é  B ses propres conseifs. l a  
confusion, sinon t'anarchie, s'en semtr suivie sans /es 
CU& des paroisses. 

Puisque la paroisse est mon propos, je decrira~ le r61e 
des curbs dans cette chronique des 6vénements. En auiant que 
les documents le permettront, je ferai ressortir le r81e que les 
habitants ont joué et qui fut déterminant dans I'kvotution de ce 
noyau social de Saint-Hilaire. 

Le curé est un personnage important. C'est sur tui que 
reposera la construction de l'église. Le manque d'instruc~ion 
gbnéralisé de la population fait qu'elle comptera sur lui pour la 
mrse en place des évhnernents administratifs. Le curé doit lui- 
mgme, parall6lement à son minisrère sacerdotal proptemenr 
dit, survivre en remplissant souvent diverses tiches ex- 
tracuriales. II doir tenir les registres d'état civil et diriger I'ad- 
minisrration tout en laissant croire A son rôle de tkmoin II doit 
voir B sa propre subsistance, exploiter son jardin, veiller B ses 
ruches et pourvoir 4 ses animaux. II doit souvent concurrencer 
ses ouailles sur les marchés régionaux, pour écouler le produit 
de sa dîme et même, quelquefois, on le verra se loger à ses 
frais.. . 

Le curB doit ob&issance a son évêque qui lui désigne sa 
cure. Son séjour est souvent abregé pour des raisons de santé. 
Un transfert corrige parfois les inconvénients d'une cure 
difficile ou d'une santé chancelante. Parmi les premiers 
pasteurs, plusieurs sont vieillis, accables de fatigue. D'autres 
sont dé$ BpuisBs de travail dans ta force de I'Jge, mais, plus on 
avance dans le siècle, plus ils durent A la tâche. La fonction 
pastorale est remplie de difficult&s ei d'embûches. À Sainr- 
Hilaire, la repartilion anarchique de la population, 3 cause de 
l'accident géographique de la montagne, multiplie les com- 
plications. Les paroissiens eloign&s sont facilement in- 
différents. Le curé n'aura l'assistance d'un vicaire qu'A partir de 
1890 



L'habitant 

t 
L'habitant, contrairement au curé, a choisi son territoire 

et lui accorde généralement prioriré de posshdant sur ses 
obligations religieuses. La prospérit6 n'est pas son lor, mais il 
est un proprietaire jaloux et deviendra intraiiabie face aux 
obligations materielles inbvitabtes: rkpartition, dîme. Sa pibté 
est souvent fonction de sa distance de l'église, plus il est loin, 
plus il est réticenr. A SaÏnt-Hilaire, II y aura deux villages, I'uri a 
la montagne et tfau!re au bord de l'eau; le tissu social sera le 
produit de deux milieux géographiques diffkrents et la paroisse 
ne pourra pas les desservir équitablement. Ce phbnoméne. 8 
lui seul, pourrait faire l'objet d'une recherche for1 inréressanre 

1. PREVOST, Honorius. Gtflard de Moncet, Roberr, O B C QuCbec, 
Presses de I'Universitb Laval. vol 1 .  p 339 

2 MOREUX, Colette. F I I ~  d'une reltgton. Les Presses de  I'Universit& de 
MonIrbal. 1969 

3 PARKMAN. Francis, Aureur d'une oeuvre de 16 volumes sur l'hiztoire 
1 du Canada, Fronrenac f d  Bos~on. Lirtie, Brown 6 Co . 1907 





Le territoire de Rouville 

Rouville est baigné par la rivibre Richelieu qui prencl sa 
source dans le lac Champlain, chez nos vocsins de la confédhra- 
l ion americaine, coule du sud au nord pour se jeter dans le 
Saint-Laurent aprés un parcours de 140 kilomktres et une 
dénivellation d'une trentaine de m&tres. Saint-Hilaire, au coeur 
de la seigneurie de Rouville, marque le milieu de ce parcours, 
entre le haut et le bas Richelieu, et fait face, du cbté ouest, A 
Beloeil dont les origines et la desrinée lui sont apparentees. 

La nature a paré le territoire de Rouville d'un attribut 
incomparable: la montagne qui hantera son histoire par son 
omniprésence et, en particulier, par son influence sur les des- 
tinhes de la paroisse Saint-Hilaire qui I'Btreint jalousement de 
tous c8tés. 

Cette region du R~chelieu a Bté t6moin. au cours des 
ans, de nombreux conflits et des soubresaurs des années 1837- 
1838 qui jalonnent son histoire politique. 

AprBs la concession 
de Rouville à Jean-8apliste 
rieriel, en 1694, les seigneurs 
mirent un siècle à s'intéresser 
sériecisement aux affaires de 
leur seigneurie. Aucun des 
seigneurs qui s'y sont 
succ606 n'y avatt encore 
résidé avant Jean-Baptiste 
René Hertel, le cinquiémr! de 
la lignée. A partir de 1789, il 
habita, 3 Chambly, le bourg 
Saint-Jean-Baptiste, pres du 
fort où le retenaient ses 
fonctions de commandant de 
la division militaire de 
Chambly. Avant cette date, 
il habitait rue Saint-Paul, B 
Montréal 

Jmn-Baptiste Hertel, premier seigneur de Rouville il 694-1 7223. Coll. Musée 
McCord. 



Les territoires respectifs de Beloeil et de Rouville ont éié 
occupes par quelques pionniers à qui on avait conc6dC des ter- 
res dBs le début du XVlIle siécle, mais le défrichement avait 616 
limité A des eclaircies éparses le long de la riviére durant la 
premiére partie de ce si&cle. La chronique des évbements qui 
ont marque cette aventure dans le temps inclut la fondation de 
la paroisse Saint-Matthieu de Beloeil, en 1768. Le sire de son 
kglise a sdrement influencé le choix de l'emplacement de celle 
de Saint-Hilaire qui exigea la rétrocession d'un terrain. (Voir 
les titres de ce terrain d l'annexe A . )  

C'est l'affirmation de deux groupes de censitaires qui a 
donne son orientalion au territoire de Rouville et a amen6 
l'établissement de deux paroisses qui, par leurs structures 
sociales, religieuses et politiques, allaient fournir aux habitants 
le cadre necessaire A leur dkveloppement. 

Entre-temps, pour leurs besoins spirituels, les habitants 
de Rouville dkperident de la Pointe Olivier (Saint-Mathias) ou 
de Saint-Charles. tandis que ceux de Beloeil dépendent de ta 
mission du Fort Chambly. L'heure trop matinale des messes et 
les distances b parcourir pour y assister iimiten t le nombre des 
présences. On part de grand matin pour participer A une 
célebration, bien souvent abrbgée A cause des rigueurs du 
climat. 

Une paroisse h Beloeii: Saint-Matthieu 

Les occupants de Rouville et de Beloeil, skparés par la 
riviére Chambly (Richelieu), sans traversier, souffrent de leur 
éloignemenr des services du culte. Cette privation est pénible. 
Elle a dkjh incité ceux de Beloeil B présenter une requete a 
l'évêque pour l'ouverture d'une mission chez eux. Trop peu 
nombreux, ils ont &chou&. 

Ils r6solurent alors de s'allier les habitants de Rouville, 
qui avaient du reste participb A leurs assemblées, esperant ainsr 
recueil tir un nombre de signatures suffisant pour artendrir 
I'évgque et obtenir une paroisse de leur côté de la rivière. Cet te 
deuxiéme requète fut présentee 6 Mgr Olivier Briand, alors 
kv8que de Québec, A I'occasion de son passage B Saint- 
Charles, le 10 juin 1768. Sur la liste des francs-tenanciers de 



Rouville qui on1 signé la requete, on relève 43 noms ' 
Claude Martel 
Plerre Boudriau 
François Saint- Germain 
GuiIfor 
Jacques Labombarde 
Jos l'Allemand 
Anrorne V~au 
AOxis Jarret 
Plerre Chagnon 
Auguste ValliBre 
J 3 Galipeau 
Joseph Leduc 
Fanrors Jarrer 
Jacques Vaudw 
Plerre Jeanno r 

Jean Chartier 
Prerre Brouille( 
Jacques Carudal 
Joseph Chagnon 
Pierre Vrllemaire 
Prerre Laroche 
iaurenr Kau, [ils 
Jacques Delrsfe 
Le sreur Mondeler 
Bourbeau 
Bellelleur- Charron 
Claude Goguet 
Jean Carudal 
Laurenr V I ~ U ,  père 

Monsieur Belson 
Gag nier 
Monsieur Mondeler 
Paof Cdry 
Joseph ISarhieu 
Francors Jarret, fils de Jcs 
Frânços Porter 
La Veuve Bounafd 
J B Girodeau 
Pierre Chrcorne 
Pierre Jean 1 achspelle 
Jos Leduc, neveu du premter 
Sr- François 
Beausole11 

Sans leur adhésion. cette deuxiéme requêre de Beloeil 
eût été aussi infructueuse que la premiére, mals cetre fois, Mgr 
8riand s'&meut et accorde une desserte aux p&titionnaires. 

Le 8 octobre 1768, le curé de Saint-Charles est mandé a 
Beloeil par I'dvèque pouc planter une croix sur le terrain désignk 
pour la construction de leur future église, suivant l'usage ktabli 
au pays. Partant de cette cérkmonie symbolique, il convient de 
considérer le 8 octobre 1768 cornme date de fondation oe 
Sa1r.t-Matthieu de Beloeil: la construction des &difices, 
l'ouverture des registres, l'érection canonique et  la reconnais- 
sance civile n'étant que des étapes dans le processus normal 
de I'ktablissement de toute paroisse. 

On convient alors, selon la coutume, de consrruire a 
Beloeil un presbytbre-chapelle en pierre, de 50 pieds par 36. 
Les habirants de la Pointe Olivier. de Saint-Joseph de Chambly 
ou  de Saint-Charles, selon le cas, doivent désormais 
reconnaître pouc leur pasteur le curé Mathieu LaTaille, de 
Saint-Charles, desservant à Beloeil. 

Le presbytère-chapelle est livre au culte en fevrier 1772, 
quatre ans aprés la fondation de la paroisse Pendant dix-sept 
mois, la paroisse est desservie par le cure de Saint-Charles; A 
l'automne 1773, le nouveau curé de Saint-Charles, JOS-Etienne 
Demeulle, devient le premier curé de Saint-Matthieu et dessert 
en meme temps les missions de Saint-Ours et Saint-Charles, 
pendant deux ans. 

Lui succéde François Noiseux, nB 3 Sainte-Foy en 1748, 





n'a jamais dépassé la rivihre. La paroisse Saint-Matthieu 
comprenait alors toute la seigneurie de Beloeil, plus environ 
quarante arpents de profondeur dans l'agrandissement de ce 
fief, du c6té de Longueuil. II serait juste de dire que les cen- 
sitaires de Rouville frequentaient les offices du culte A Saint- 
Matthieu, tout comme ceux de Beloeil l'avaient fait A Chambly, 
avant la fondation de leur paroisse. Toutefois, il y eut à Saint- 
Matthieu, par intervalles, des marguilliers de Rouville, entre 
1782 et 1797: il s'agit de Jean-Baptiste Galipeau, en 1782, 
Charles L'Heureux, en 1785. Jean-Baptiste Rocque, en 1788 et 
François Auclair, en 1797. Le premier marguillier de Saiiit- 
Matthieu fut Augustin Lambert, nommé on 1780. Qua-tre 
habitants de Rouville opthent meme pour demeurer attaches A 
la paroisse de Saint-Matthieu: leur choix fut ratifik le 8 mars 
1784. Ce sont Charles Etienne Letetu, notaire, Jean-Baptiste 
Rocque, Louis TBzreau et Jos Messier. 

La premiére église en pierre de Beloeil est ouverte apros 
trois ans de travaux et bénite le 8 octobre 1787. Au début de 
1792, elle est encore A peine logeable. L'intkrieur ne fut en- 
tiérement aménagé qu'en 1798. Elle fut frappée par la foudre et 
incendiee le 13 octobre 1817. 

Quel est l'aspect de Saint-Matthieu de Beloeil A cette 
époque? L'abbé Desnoyers fait mention d'un moulin à grain et 
d'une scierie établis en 1814 6 Beloeil et il ajoute: ... les 
habitants sont exrrêmemenr bien bhtis mais dispersés sur les 
diffdrentes concessions. On en trouve ça et /à quelques-uns 
réunis, mais poin r de village. L 'église et le presbytère sont prés 
du Richelieu ... L ' E C ~ O  du Pays décrit ainsi la limite de la 
paroisse de Beloeil, en 1835: 

. . . d comprendre une étendue de territoire d'd peu prds 
six milles de profondeur, borde au nord-est par le fief 
Cournoyer (Sr-Marc), au sud-est, par la rivigre 
Richelieu, au sud-ouest, en pade par la seigneurie de 
Bouchen/ille er en partie par celle de Monrawille, au 
nord-ouest, en parrie par la paroisse Sainte-Anne de 
Varennes, telle qu'elle fur 4rtgée par un décret 
eccldsiastiQue daré du ler mars 1#Z2. 

Les premieres dkmarches pour obtenir une paroisse 



dans Rouville remontent à 1787. Un groupe de francs- 
tenanoers de la seigneurie, le long de la riviére des Hurons, 
moins nombreux mais plus en souffrance quant A leurs besoins 
spirituels, en prennent l'initiative sans l'aide du troisiéme 
seigneur, Re&-Ovide Hertel 3 ,  alors trop accaparé par ses 
affaires personnelles A Montréal. Les premiers, ils attachent le 
grelot qui sonne les debuts de la formation d'une paroisse, 
mème si leur démarche n'a pas de rksultats imrn&diats. 

Depuis la formation de la paroisse Saint-Matthieu, ceux 
de Rouville refusent de contribuer 2 la construction de l'église. 
Leur participation se borne A la location de bancs dans le 
presbytere-chapelle: ils espèrent construire à leur tour une 
église de leur côté de la rivière. 

Mais oii bbtir cette église? Le choix d'un site n'est pas 
chose facile puisque deux groupes s'en disputent le privilége: 
les concessionnaires du Richelieu et ceux des Hurons. Entre- 
temps, les marguilliers de Saint-Matthieu, privks du support 
financier des habitants de Rouville, refusent de leur louer ou de 
leur vendre des bancs dans leur kglise. Toutefois, les riverains 
de Rouville préfbrent ètre desservis par Saint-Matthieu plutBr 
que d'appartenir A la paroisse que projettent tes habitants des 
Hurons. Pour ajouter à ces difficultés, l in groupe du rang des 
Étangs Itroisième concession de Rouville~, étant plus pr8s de 
I'6glise projetée aux Hurons, choisit d'y erre rattaché. 

Mgr Huberi, tiraillé par des requetes divergentes, n'a 
pour sa part aucune connaissance des lieux. II décide de venir 
rencontrer les trois groupes en cause avant de trancher le 
debat. II traite l'affaire en passant B Saint-Matthieu, en 1789, 
mais ne décide rien. Néanmoins, il écrit ses instructions et fair 
sentir aux deux groupes de Rouville que leur demande est 
prématurée, tout en recommandant aux paroissrens de Saint- 
Matthieu de vivre en paix et en harmonie, provisoirement, avec 
leurs voisins d'en face. 

Au cours d'une assemblee tenue le 28 octobre 1787, les 
paroissiens de Beloeil. qui prennent possession de leur 
nouvelle église, refusent d'accommoder les habitants de 
Flouville qui avaient refusé de contribuer h sa construction. 
VoilA donc ces derniers. .. A la porte. Leurs bancs sont mis B la 
crike, à la fin de l'année. 

Dans l'intervalle, tes censitaires des Hurons marquent 
une nette avance sur ceux du bord de l'eau et prbsentent, dés 
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1788, une requête officielle pour avoir une paroisse chez eux 

Stimulés par la crainte de voir le groupe des Hurons 
obtenir une église les premiers et aussi par la volonté de ne pas 
être privés de la leur pendant plusieurs annees encore, tes 
habirants du bord de l'eau s'adressent aussirôt I'évèque Leur 
supplique, présentée par le patriarche Jean-Baptiste Rocque. 
au nom de rous les habitants du bord de I'eau et redigée par le 
notaire Letêtu, demande qu'iis continuent d are  desservrs par 
Saint-Matthieu. À l'appui, iis soulignent la distance qui les 
separe de la rivière des Huronç 

Les chemins sont lm- 
praticables er ne vrendronr jamats guère plus beaux d cause 11u 
grand nombre de pierres &normes qui se trouvent autour de /a 
monragne où il faur ie faire, à moins qul l  ne plaise a Sa 
Grandeur de marquer la place d'une bglise sur le bord de t'eau 
de la rivjdre Riche/teu. 

II y a ,  en 1792, une population de 893 âmes dans la 
seigneurie de Rouville. L'évêque ne peut oublier ces groupes 
de Beloeil et ceux de Rouville qui s'agitent en même temps. Le 
18 juin, aux Hurons, les habitanls adressent une nouvelle 
requete, demandant que le site d'une Bglise soit marqué chez 
eux. Comme les gens de Saint-Matthieu se soucient moins que 
jamais de laisser ceux de Rouville posséder des bancs dans leur 
Bglise, ces derniers décident d'en appeler aussi 3 l'évêque de 
Qubbec. A l'automne, ta situation s'aggrave. Le curk de Saint- 
Matthieu annonce de nouveau au prbne, un dimanche de 
septembre, que les habitants de Rouvitle se(ont dkchus de 
leurs droits de banc à Saint-Matthieu. À la porte pour de bon, il 
leur faut rbagir avec diligence. 

Dès novembre, quatre-vingt-deux propriAtaires, la 
plupart du bord de I'eau, formant u n e  maioritk de francs- 
tenanciers de la seigneurie. adressent une requête à I'évêqtie 
pour obtenir la permission de construire chez eux une église, 
un presbytére, un cimetière, B l'endroit et sous te vocable de tel 
sain1 qu'il lui plaira. Ils sont 130, domiciliés ou non, censitaires 
de la seigneurie. Ils croient pouvoir fournir une dîme suffisan.te 
pour la subsistance d'un curé, B la condirion. bien entendu. de 
ne supporter qu'un seul pasreur. t a  récolte de 1791, en d6pit 
d'une grande sécheresse, leur aurait permis d'offrir 393 minots 
de tous grains, dont 21 6 de blé. Ils promettent donc dans leur 
requ&te une dîme de 450 B 500 minots de blé froment, 150 A 200 
minots de pois et 250 A 300 minots d'avoine. Ils ajoutent que !e 



casuel devrait rapporter environ 300 chelins, anciens cours, par 
annee. ! 

Mgr JeamFrançois Hubert, &que Mgr JeanAJacques Lanigus, Bvéque 
de Quebec de 1739 b 1797. de Montreal de 1838 9 1840. 

Ces kvaluations hardies sont vivemeni mises en doure 
par Mgr Lartigue de Montrhal (alors auxiliaire de M g r  Hubert, 
&&que de Qukbec, v. annexe N i  qui n'est pas sans connaître 
leurs maigres moyens Néanmoins, leur argument le moins 
facilement nbgligeable est toulours l'obstacle du Richelieu . . . 
qu'il faut nécessairement rrauerser pour se rendre à /'église de 
Beloeil, . . . pas tou/ours prarjcable, surrour dans certaines 
saisons, les en fan rs, les vieiIiards, /es malades se trou vaienr 
souven r privés des secours spirirueis les plus nécessaires. ( t l 
n'y avait, semble-1-11, aucun traversier en opération A 
l'époque). Cette premiére requête pour une paroisse est ap- 
puyke des signataires suivants: Jean-Baptiste Desforges, 
Michel Plamondon, John Sailier, Antoine D'Autant, lieutenant 
de milice, Nicolas Bisci (Boissy) et  le capitaine Léopold Rémi. 



Aprks cinq mois d'attente, parvient la rkponse de 
I'4veque. Nous sommes en 1793. 11 donne mission 3 Messire 
Chauvaux, cure d Chambly où réside le seigneur Melchior 
Hertel de Rouville, de se rendre B la riviére des Hurons et lui 
suggére que la place /a plus centmie sera vmjsemblablement 
sur la rjvidre des Hurons, derrjdre la montagne. Le sort en est 
jeté 

Cette ddcision litigieuse de I'6vèque est rendue en dbpit 
d'un conseil fort judicieux que lui donnait Messire Cherrier, 
cure de Saint-Denis, en ces termes: 

Les habiranrs de la seigneurie de Rouvi/!e demandent 
Iërection d'une paroise sur la rt'vi&re Chambly, 
comme roures les autres seigneurles qui bordent la 
riviére. Je préviens Votre Grandeur que si l'on mer en 
premjer lieu les habitants de Rouvtlfe dans les conces- 
sions des profondeurs avant que d'en rnerrre une sur 
/es bords de la riviére C h a r n b l ~ . ~ ~ ,  on va y suscirer la 
discorde pour longtemps, et /'on a r tribue m ce 
changement d'ordre aux autres seigneurs de la rtviére 
Chambly, ou la suscitarion d'un in idrér remporel et 
personnel. 

A mon humble avis, ce iexte est lourd de sens et suggbre cer- 
taines intrigues, ou une impopularité de M. de Rouville auprbs 
de I1kv&que. De toute façon, ce geste de I'autoriré 
eccl6siastique ne fait que stimuler l'ardeur du seigneur de 
Rouville B poursuivre son but, celui d'avoir son église au bord 
de la rivrère. 

A noter que dès janvier 1793, les habitants des Hurons, 
tout comme ceux du bord de l'eau, espérent bstir une église 
dans leur seigneurie - sauf que ce n'est pas a la meme bglise 
qu'ils pensent - et ils demandent A ceux de Beloeil que leur part 
respective de la quète de l'Enfant-Jésus soit mise de côt6 
l'avenir, pour leur étre remise en argent quand ils le deman- 
deront et declarent qu'ils ne contribueront A cette quhte qu'A 
cette condition. Ce qui est accordé. 

Le seigneur suit A distance - II est à Chambly - 
I'&volution de sa seigneurie. II est fort contrarié de la tournui-e 
des kvénernents. II croit, avec raison, que les habitants des 
deux premières concessions ne voudront pas reconnaîti-e 



I'kgltse projetée aux Hurons. II refuse I'idbe que ses censitaires 
soient partagés entre deux paroisses. Donc, il s'y opposera par 
tous les moyens que ta décence et la justice lui fourniront II 
s'opposera formellement à ce que ses censitaires des deux 
premières concessions soient rattachés A la paroisse de la 
seigneurie de 8eloeil De leur côté, les censbtabres des deux 
premiéres concessions refusent aussi fermement d'erre des- 
servis à l'autre extrémité de la seigneurie ou d'y contribuer de 
quelque façon que ce s o ~ t  

Le seigneur Melchior Hertel de Rouville a déjh designé 
un terrain pour une église et autres dépendances curiales dans 
la premibre concession et pour le service de toute ta seigneurie. 
II recourt au notaire Letêtu pour la rédaction d'une nouvelle 
supplique qui rappelle d I'éveque que l'église ne doir pas être 
sitube ... dans ce lieu inculte et mauvais.. . (les Hurons). En 
désespoir de cause, on va jusqu'à suggérer la construction de 
deux églises, desservies par un même pr&tre qui jouirait des 
dîmes que lui procurerait toute ta seigneurie. 

Organiser une paroisse dans sa seigneurie est un devoir 
du seigneur. En plus de faire défricher sa concession, de cons- 
iruire son manoir et un moulin à farine, d'ouvrir des chemins et 
de recruter des colons, il se doit dl&tre le factotum de 
l'organisation paroissiale. Les terrains des 6glises et des écoles 
sont génkralement donnés par les seigneurs qui, en retour, se 
voient octroyer un banc h perpktuité dans l'kglise de leur 
seigneurie et autres priviléges honorifiques. Les seigneurs 
tirent avantage de ces générosirés car, sans bglise et sans cur6, 
pas de colons. Au XlXe siècle, le curé Labelle dira de même: 
Faites venir un pr&rre, bâ tisser -lui une chapelle, et la colonisa - 
rion se fera par enchanremenr. L'église et le curb sont des 
atouts essentiels pour l'épanouissement de la seigneurie, mais 
tout cela n'est pas viable sans un minimum de francs- 
tenanciers. 

Le seigneur de Rouville s'immisce pour la premiére fois 
dans les affaires de la paroisse de sa seigneurie lorsqu'il ap- 
prend la mission de son curé, Messire Chauvaux. Messire 
Chauvaux fait face A un dilemme: malgré l'obéissance qu'il doit 
à son évèque, il craint de nuire A ses relations avec son 
paroissien de Charnbly. M. de Rouville. Conclusion: il ne 
remplit pas sa mission. Lorsque, en 1794, il est nomm6 cure A 
Sainte-Anne-de-la-Pocatiére, d 85 lieues de Rouville, il quitte 
sa cure de Chambly en laissant tout en suspens. 



Fondation de Saint-Jean-Baptiste 
- 

Nous sommes en 1795, Rouvilte a été concédke aux 
Hertel il y a ceni ans. Ce1 anniversaire, qu'on ne célébre pas, 
marque la fondation d'une premiere paroisse dans ce territoire. 
C'est en effet le 15 mars 1795 que Mgr Denaut, cure d s  
Longueuil, est député à Rouville par Mgr Hubert, évêque de 
Québec. Le 15 seprembre suivant. il se rend aux Hurons pour y 
marquer la place de la future église Saint-Jean-Baptisie, eîi 
rbponse A la requere des censitaires des Hurons. en l'année 
1792. L'abbé Isidore Desnoyers ajoute dans ses notes. . sur 
les représentarions de M. de Ro~~vtlle, il recommande à I'évé- 
que en chef la crkation d'une nouvelle paroisse formee des 
vois premiéres concessions de /a seigneurie ". 

A cette époque. 1795, tout le quatriéme rang, au nord- 
est de la montagne, est concbdé: le rang nord de la riviére aux 
Huions a 130 arpents de front de concédés et le rang s - ~ d  de la 
rivibre, 151 arpents de front. Les Trente ont de conckdés 64 
arpenis de front et les soixante. 24. l e  territorre de Saint-Jean- 
Baptiste était convoité pour sa vaste plaine bien irriguée et S E S  

prairies naturelles offrant de gknkreiix espaces pour le 
pàturage, sans autre préparation ou d6frichernent. Le seiyriel,r 
concédait volontiers un lopin de ces pâturages aux censi taires 
des trois premiers rangs afin de mieux asseoir leurs ressources. 

Sans bgard pour le seigneur de Rouville qui s'oppose 
fermement au projet des Hurons, I'bvêque acquiesce B la 
requête des censitaires et dedie cette église a nul autre patron 
que celui de Jean-Baptiste Melchior Hertel. Au-delh de tou:e 
rancoeur et de toute bouderie, M de Rouville accepte ce 
patronyme en son honneur pour la premiére paroisse de sa 
seigneurie. 

On y construit, comme le veut la coutume, un 
presbytére-chapelle avec pignon a deux eaux et lucarnes. en 
atrendant de construire I'6glise. (Le presbytère actuel de Saint- 
Jean-Baptiste a sans doute 818 construit A même ce premier 
bdif ice. 1 Un magnifique tableau de saint Jean-Baptrsre, oeuvre 
de W. Bercy, surmonte l'autel: c'&tait, il va sans dire, un don 
de l'honorable Hertel de Rouville. (Ce rableau était encore au- 
dessus de l'autel en 1858.) 



Les premiers syndics élus pour la construcriofi de ce 
presbytére-chapelle le sont au cours d'une assemblée des 
francs-tenanciers, le 2 avril 1797. Ce sont: Charles Touchette, 
Joseph Gagnon, Gabriel Dubois, Guillaume Laprise, Ambroise 
Lemonde et Joseph Forand. La chapelle aura quarante et un 
bancs et sera construite par des maçons de la paroisse, sans 
plans d'architecre. Jos Doré exécutera les travaux de 
menuiserie. 5 

Une première messe est célkbrée le 1 ec novembre 1797. 
Le m&me jour, dans la maison presbytérale, a lieu l'ouverture 
des registres. On élit en même temps les trois premiers mar- 
guilliers: Jean-Baptiste Gauthier dit Sarnt-Germain, Antoine 
Lafrance et François Gaucher dit Bourdelaise Le premier 
desservanr est Messire Jean-Baptiste Bkdard. Dès l'ouverture, 
Antoifie Frégeaci dit Laplanche est klu maître-chantre et on lui 
réserve un banc comme le veut la coutume. II chantera dans le 
choeur et devra assister assidûmenr B la messe et aux vgpres. 
U n  jour qu'il a laissé le choeur, son banc est rnis A la criée, mais 
il a préséance sut le plus haut enchérisseur e t  1 1  est r6habilité 
II est un des rares citoyens qui sachent signer et il est toujours 
témoin dans les occasions officielles, avec Joseph Pratie et 
Joseph Gaudry dit Bourbonnière, beau-fr&re de Frégeau 

On relève qu'en 1805, un nommé Joseph Bissonnette 
jouit gratis du dernier banc près de la porte, afin qu'il puisse ne 
toleter personne hors de l'église pendant ['office divin: on le 
nomme connetable. 

L'église est construite: 1807-1 81 0 

0 
C'est en 1807 qu'on commence les travaux de l'église 

actuelle Les travaux sont donnés B contrat avec Pierre Menard 
pour la maconne de 114 pieds par 50 pieds et 23 pieds de 
hauteur, et avec François Lareau pour la charpente, en 1809. 
Clkrnent Hudon et Joachim Pelletier seront les artisans de la 
couverture. Deux ans plus tard, la veille de Noël, Lours 
QuBvillon et Joseph Phpin, son éléve, entreprennent 
Ifarn4nagement et la décoration intérieure, par exemple, un 
tabernacle comme celui des soeurs Grises. Skbastien Fleurant 
se charge de la menuiserce. Dans un grand concert 
d'exécutions artistiques, ils complètent et livrent au culte la 



maison de Dieu en septembre 1810. Plus tard, en 1814, 
François Séguin entreprcrid la balustrade comme celle de 
Bouchen/iIle. Finalement, cn 1816 et 1817, on orne la voûte, au 
coût de 17 000 livres, avec comme maître d 'oewre Lou's 
Qu&villon, aidé de René Sarnt-James, Joseph Pépin et Paul 
Brillon. lis façonnent en même temps la chaire et le banc 
d'oeuvre. 

Plusieurs de ces travaux de haute qualilé artistique 
furent sacrifiés, A la fin du X lXe  siècle, pour faire place a des 
ornements plus A la mode du temps, et  cela au coût de 
30 000$. Des années 1820, il reste l'autel, la chaire et sa rampe, 
querques peintures anciennes. hors les d.4corations de la voute. 
Une description datant de la premiè:.e époque se lit amsi: 

L'&/;se en 1858 a 232 bancs dont 732 dans la nef sur 
six rangées et Id0 dans les jubés et galeries. Un bel 
autel surmonré d'un rnagnlfïque tableau de sainr Jean- 
Baprtsre, oeuvre de W. Bercy. Quatre colonnes torses 
sobriennent un baldaquin. Entre celles-ci sonr deux 
niches recevanr deux statues en bots coloré 
représentant les deux diacres saint Ëtienne et sainr 
Laurenr. On y remarque enfre autres six fableaux: de 
chaque côté du ma frre-autel, l'adora rion des mages et 
la céne. Au-dessus des rrônes un Ecce Homo et Saint- 
François d'Assise. Au-dessus des pe lits autels la 
Visitation et Saint-Louis roi de France. Enlin deux 
grandes sfafues de la Vierge er de sain( Joseph en 
plâtre et une rroisidme de Notre-Dame-de-la-Pirié. 

En 1832, cette paroisse est dé13 plus populeuse que cetle 
de Saint-Hilaire, affirme Bouchette8. elle compte 2098 
habitants contre 1 028 A Saint-Hilaire. La superficie de Saint- 
Jean-Baptiste est de 17 529 arpents carrésQ contre 1 2  557, 
pour Saint-Hilaire. 

Les familles pionnières de Saint-Jean-Baptiste soiit 
entre autres: les Desautets, Plamondon, Chabot, Desnoyers, 
Desmarais, Guertin, Chicoine, Blanchard, Forand, Tétreai~, 
Morier, Brouillet, Vincelette, Benoit, Lajeunesse, Lemonde et 
Bienvenue. 

En 1871, on reirouve l'élite suivante: Jean-Baptcs-te 
Béique, M.D., Adrien Colette, marchand, Frégeau et Frère, 



marchand, (Alfred et  Charles), Mathilde Goulet, marchande, 
Isaïe Gingras, LL. B., notare et secretaire municipal, Michel 
Lemonde, notalre, Noel Ménard, aubergiste. Charles Moreau, 
proprietaire de moulin et Louis Riendeau, rnatrre de poste '0. 
Fait à noter, on trouvait A Saint-Jean-Baptiste, en 1808, un 
marchand nommé Delagrave. 

Par un mystkrieux dessein de la Providence, la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste donne, de 1800 B 1915, trois fois plus de 
prêrres à l'Église que la paroisse de Sainr-Hilaire pour la méme 
époque. 

Voild donc que, vingt-sepr années aprés ta fondation 
d'une paroisse a Beloeil, la population de Saint-Htlaire dépend 
toujours -en 1795- de cette paroisse Sain t-Matthieu de Beloeil, 
tandis que,  comme on l'a vu plus halit ,  les censrtaires de la 
riviére des Hurons viennent de s'organiser en paroisse et onr, 
en deux ans, bat1 leur presbytére-chapeHe apparemment sans 
problème. Quan~ aux censitaires des Étangs (troisiéme conces- 
sion), ils se réclament de la paroisse Saint-Jean-Baptiste 8 
cause de sa proximitk. 

Plus nombreux que les paroissiens de Saint-Hilaire, plus 
A l 'aise, les gens des Hurons ont fciit preuve d'une meilleure 
coh8sion pour obtenir, envers er contre la volonté du seigneur 
et la coutume établie, la premiére paroisse de la seigneurie et, 
par ricochet, le premier curé desservant CA-bas, dans la 
profondeur des terres, ils ont &t& capables de s'unir en com- 
munauté civile et religieuse avant les riverains du Richelieu qui, 
pourtant, habttaient le coeur de la seigneurie de Rouville. 

1 DES NOY ERS, Isidore. Notes manuscriles pour une hisroire de S a m .  
Hilaire, Archives de I'QvéchB de Sainr-Hyacinihe. 

2. Journal hebdomaoaire publie à Sair.t-Charlas. du 22 Ibvrier 1833 au 6 
juin 1836. 

3 CARDINAL. Armand. op. cd p Y 1 .  



3a Le cardinal de Richelieu. principal ministre de Louis XI11, mourut le 4 
décembre 1642 C'est sa memorre que M. de Montmagny. deuxiene 
gouverneur du Canada. donna, la même annbe,  le nom de Rrchelieu A la 
riviere de Chambiy qui avail d'abord porte les noms de riviére des 
Iroauois ei de riviere Sainr-Louis 

I 4 DESNOYERS. Isidore. loc cir , passim 
5 SAINT-PIERRE. abbé Yi A , Coupures a n s  date du  Coumer de Sarr,?. 

Hyacrnrhe, Archives du Séminaire de Sain-Hyacinrhe 
6 Premier livre des dhlib6rat1ons de la paroisse Sainl-Jean.BaptisIe, 1797 
7. Vofr note 5. 
8 BOUCHETTE, Joseph,  Descrtpr~on lopographfque du Bas- Canada, 
1m2. 

9 L'arpent est une mesure de lorigueur Bquzvalarir à 192 pieds ou 58,5 
l metres 

10. love// Dorniniori Diretrow, 187 1, p 1 443. 



CHAPITRE 

Fondation de la paroisse de Saint-Hilaire. 

7- 
Après Saint-Matthieu de Beloeil, après Saint-Jean- 

Bapt~ste de Rouville, c'est le tour de Saint-Hilaire. Les 
habitants des trois premières concessions sont stimulés par 
l'initiative des censitaires des Hurons et sont appuyés par le 
setgneur dbsireux d'avoir une église au bord de l'eau, comme 
les se~gneuries voisines. Moins riches et divisés par deux 
économies et trois mentalités, celle de la montagne, celle de la 
plaine et celle des Étangs, pauvres en moyens de communica- 
tions, ces habitants se forgent quand m&me une volonté d'agir 
et de faire aussi bien que leurs voisins. Le seigneur de Rouville 
intervient avec vbhbrnence, à une kpoque OU les laïcs sont mat 
venus de vouloir imposer leurs volontés A l'Église hiérarchique. 

Première requête 

& 
La premiére requete officielle pour la création d'une 

paroisse au bord du Richelieu remonte A janvier 1794. Elle 
venait du groupe des trois premikres concessions et fur 
présen16e 3 Mgr Denaut, de passage la rivière des Hurons ou 
il allait marquer l'emplacement d'une kglise. Cette requête, 
(faite 3 8eloeil par le notaire J.M. Mondelet), était appuyhe par 
une lettre de M. de Rouville et portait les [rente-six signatures 
suivantes. 

Pierre Chagnon J .  Bap fisre Lec/erc Charles L'Heureux 
Pierre Chagrion, fils dosepli Desaurets Loun Racerre 



Bisque Cmreeu 
Jean-Baprisrc Renaud 
An foins Dehsls 
Jean-Mark Plamondon 
Pierre Goyefre 
J Baprisre Plan!é(e 
Charles Galrpeau 
Joseph Douville 
Jean Bourbeau 
F m n ~ o t ~  Sr- Fraiiçois 

J. Bapftste Sene 
Paul Rémi 
Augusrin Valli&re 
Charles Cd!& 
Fcançois Bourbeau 
J Bapiisle Gabouy 
Pierre Vallrére 
Léopold R8mi. capriaine 
No&/ L ussrer 
Joseph Chagnon 

Jean-ûaptisre Valliere 
Ertenne Botron 
Vve Vadeboncoeur 
Joseph B&iqus 
J Baprisre Galipeatr 
Amable Ntiicler 
Pierre Bombard~er 
N~colas Boissy 
Antorne D'aurand 
J ,  Baptisre Des forges 

Cette représenlation a pour effet d'attendrir l'kvéquc de 
Québec Mgr Hubert qui, obbissant aux recominandations de 
son envoyé, veut se montrer bon prince. Vu :es dispositions du 
seigneur de Rouville. il donne, le 16 novembre 1795, mission à 
Mgr Denaut de se rendre 3 Rouville et de désigner, par la 
plantation d'une croix dans la concession qui est la plus voisine 
de la riviére Richelieu, le site d'une future église paroissiale à 
laquelle, n6anmoins. il ne promet pas de donner un curk. Dans 
sa lettre d'instructions, il s'exprime ainsi: 

. . . Votre recommandarion m'a déterminé contre rnes 
premiéres idées a permerrre /a consrrucrion d'une 
seconde &gltse dans /a seigneurie de Rouvi//e, sur la 
rivikre Chambly, laquelte sera seulemenr pour les 
habitants des trois prerntères concessions, er en- 
{reprise par eux seuls, ce qu! les dkcharge par 
conséquent A contribuer aux frajs de ce/le des Hurons. 
. . . Je ddéstrerats que /'on pur donner pour rirulaire B 
cerre seconde église, saint Hitaire de Poitiers, donr la 
f&re arrive le 14 janwer, et qui n'esr encore patron 
d'aucune paroisse du dioc&se. C'est ce qui vous sera 
aisé d'e f fecruer lorsque vous vous transporterez sur 
les lieux pour en désigner la place. 

Signe: Jean François, (Hubenl évêque de Quebec 

Mgr Denaut se rend donc à Rouville une seconde fois, le 
21 dhcembre 1795 et il plante la croix rituelle pour désigner la 
place de la future église Saint-Hilaire Ceci se passe trois mois à 
peine aprbs une ckrkmonie semblable à la riviére des Hurons. II 
convient de considérer cette date du 21 décembre 2795 comme 
celle de la fondation de la paroisse Saint-Hilaire, date qui fut 
longtemps confondue avec celle de I'ouver.ture des registres en 
1799. 



Cependant, Mgr Plessis écrira plus tard A Mgr Panet 
Sainr-H~latre fur érjg6e par Mgr Huberi en visite sans au ronsa- 
rion dtoc&satne qui approuve ensutte I'aurorisarton. Tour se f ~ r  
verbalement.. . Pareille assertion est pour Is moins btonnante 
La lettre de Mgr Hubert, du 16 novembre 1795, est pourtant 
trks claire. II faut en tenir compte. 

Une première maison du culte 

L'autorisation de construire une église n'aplanit pas 
toutes les difficultés Lr: plus gros obsiacie A surmonter est de 
trouver les ressources nécessaires parmi les nouveaux parnis- 
siens. A Rouville, la ferveur religieuse paraît n'&tre l'apanage 
que d'un petit groupe de gens d'élite qu'il faudra mettre A 
contribution 

II est décidé de bâtir un modeste presbytére-chapelle, 
en pierre, à peu près semblable à celui que les habitants des 
Hurons achèvent déjà. Les églises de bois presentent des ris- 
ques d'incendie et on préfére de plus en plus des consrructions 
en pierre U n  marché est passé devant le notaire Mondelet, 
entre les syndics et François Duranleau, pour la construction 
de ce presbytkre-chapelle. Ce document reste jusqu'ici in- 
trouvable 

t a  construction projetée doit mesurer 50 X 36 pieds 
avec une enceinte aussi de pierre pour un cimetière. Elle sera 
payée au moyen d'une souscription volontaire. Le bois des 
concessions et la pierre de la rnontagne seront fournis par les 
censitaires qui doivent aussi donner des journées de corvée 
d'hommes et de barnais. Pour recueillir les souscriptions et sur- 
veiller les rravaux, les nouveaux paroissiens élisent des syndics, 
au cours d'une assemblée présidée par Messire Noiseux. cure 
de Beloeil. Ce sont: les sieurs Jean-Baptiste Desforges, 
négociant et capitaine de milice, Isidore Poirier. Jean-Baptiste 
Rocque, Pierre Boissy, Pierre Goguet et Charles L'Heureux. 

Deux ans plus tard, en 1798, le presbytkre-chapelle esr 
termink. Le haut est affecté A la chapelle el contieni trente- 
quatre bancs payants disposés sur quatre rangkes, outre le 
banc seigneurial et celui du capitaine de milicr: offerts gratuite- 
ment selon la coutume devenue loi depuis un décret du 



gouverneur en 1709. Le bas servira de salle des habirants pour 
les dClibérarions et peut-être d'école. (Situé a l'emplacement 
du presbytére actuell. 

A noter que le presbytere-chapelle fut a celle époque 
une formule provisoire permettant d'élever une maison du 
culre avec des moyens restreints La consLruction d'une église 
&tait la suite logique d'un presbytére-chapelle. dès que les 
ressources et !a population le permettaienf . 

Desservants* 

Le premier desservant qui officie dans la nouvelle 
chapelle est Messire Jean-Baptiste Bédard, jeune prêtre de 25 
ans. curé Saint-Jean-Baptiste deauis ie ler novembre 1798. I I  
desservira les deux paroisses simultanément lusqu'au 20 avril 
1801 et deviendra par la suite cure a Saint-Denis où il m o w a  
du chol8ra en 1834. 

En dépit de l'augmentation du nombre de prêtres, 
quelques missions parorssiales de formation rbcenre et peu 
etablies restent sans curé résident. C'est le cas de Saint-Hilaire. 
durant trente-trois ans, on aura dans le presbytère-chapslle 
une messe dominicale irregulière. dite par le cure le plus proche 
et quelque fois a des heures rrop matinales pour les paroissiens 
éloignés II ne sera pas habit6 par un cure resideni avanr 
l'arrivée, en 1831, de Messire Jacques Odelin. 

En 1799, les paroissiens de Sainr-Hilaire. souffrant de 
leur situation de "missionnés". ~ ro f i t en t  d'une visite de 
l'évêque pour réclamer un ccirb, dans une requFte signée de 64 
croix plus les signarures du capitaine Ltiiopold Rémy et de 
Jean-Baptiste Desforges, marchand, rkdiybe par ie notaire 
Letêtu qui ajourair d'une main iremblan~e: . . On garantira le 
revenu de la dîme par un consenremenr de /a parotsse, ;. /a 
porre de /'égfise, /es prksenrs se f a s a n ~  forts pour /es absenrs. . 
Malgré sa bonne volonté. I'eveque ne pourra accéder aux 
voeux des requérants. II est pauvre en prêtres et la paroisse est 

1 La IlSie cornpi+,. des dewervaiil: e i  don cuiéi  i1789l983 d? la 
paroisse Saini-Htiaire apparait A l'annexe K 
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pauvre en dîme . . .  Les requérants n'ont en effet offert cette 
annee que 280 minots de bled, parce que, selon eux, il n'y a 
dans la paroisse que la moitié des terres en culture 

A partir de l'année 1805, la paroisse est confiée a la 
charge des curés de Beloeil qui, durant 23 ans, y seront 
préposés comme desservants Er lorsque le 13 novembre 181 7, 
par une ;ri5:f: ironie du sort, la fcudra frappa l'église de Beloeil 
qui se consuma en l'espace de deux heures, Mgr Plessis permit 
de chanter la grand'messe, les dimanches et fêtes, dans la 
petite chapelle dc Saint.Hilaire Pendant trczr:. mois, les 
paroissiens de Beloeil durent, à leur tour, traverser la rivière 
pour participer aux cer8moriies du culie à Saint-Hilaire. 

Registres 

II y a en 1798, avant l'ouverture des registres, onze 
baptêmes et onze sépultures. La premiére année de I'cuverture 
des registres, 1799, on relève 36 baptêmes, 14 s8pultures et 3 
mariages: ce qui illustre d'une fason péremptoire la nécessit& 
de cette mission de Saint-Hiiaite Le premier mariage unissait 
Marie Magdeleine Côtk et  Louis Vaché, de Saint-Hyacinthe, le 
21 janvier 1799. La prerniere sépulture est celle de Esther. fille 
de Pascal Dauplaise, d6ct5dbe le 3 fhvrier a l'âge de trois ans. 
L'acre le plus Btonnani est le premier baptême a paraître aux 
reg 1st res Jean-Baprisre Ambroise, enlanr du légtrfme manage 
du sieur Franco~s Renaud, agrtculreur, et de Josephre Herrel, le 
26mars II nous a &te impossible de relier cette nouvelle mère à 
la famille Hertel de Rouville. Louis Racetie fait office de bedeau 
à cette occasion 

La coutume établie au pays voulait que le seigneur soir 
le parrain du premier enfan1 baptisé dans sa paroisse. Ainsi, le 
sieur Jean-Baptiste Desforges, marchand el marguillier en 
charge, obtient cet honneur pour sa filie Cbcile, bapiis8e le 24 
juin 1798: mais l'acte n'apparaît pas aux regislres de Saint- 
Hilaire qui ne sont pas enccre ouverts 

Marguilliers 



Le livre des délibérations de la paroisse Saint-Hilaire 
ouvre le 16 dkcembre 1799. C'esr un dimanche. Messire 
Bédard prbside après la messe une assemblée des paroissiens 
afin d'élire les premiers marguilliers de la fabrique. II inscrit au 
procés-verbal: . . . la majurtté des voix a été premieremenr pour 
Charles L'Heureux qui s'esr trouvé par là même marguillier en 
charge, ensurie pour Anroine Aurhier et enfrn pour Joachim 
ChailIon (Chagnon) ' 

Cette même annke, 1799, est passé l'acte de donation 
du terrain de I'Bglise par le seigneur de Rouville, devant le 
notaire François Leguay, fils, le 31 janvier. (Voir les titres de ce 
terrain B l'annexe A.)  On en fait la description suivante, . .  un 
refrain er emplacemenr SIS en la seigneurie de Rouville de la 
conrenance qu'il peur avoir, tenant par devant à la rivikre 
R~chelieu sur six arpenrs de profondeur, joignanf d'un côté au 
dl r S~eur Bailleur, borna par une fa vine jussu 2 I 'alignemen f du 
presb y fére acrueliernenr cons fruit, droU il prendra un arpenr de 
front sur le reste de la profondeur 8 compter du bord de la 
rjviere Richelieu . . .  (Tait  et pass8 en la demeure du Sieur Jean- 
Baptiste Oesforges, le 31 janvier 7799, signé par six croix des 
syndics et marguilliers, plus H. de Rouville, J .-8apt Desforges 
et J.M. Mondelet, n p.) .  

La vie paroissiale se mat4rialise 

Le presbythre-chapelle est à peine termin6 que les 
paroissiens célébrent, le 14 janvier 1799, avec toute la solennité 
que leur permenent les coriditions de leur nouvelle église et des 
ornements de fortune, leur fê le patronale, inauguranl ainsi une 
tradition qui s'est perpetuée le 14 janvier de chaque année. 

Cinq annees passent. Rien ne vient troubler la quiétude 
des paroissiens de Saint-Hilaire. La mission leur apporte, 
semble-t-il, apaisement el fierte. Finies les frustrations, croyait- 
on D'annBe en annee, !?i.:r senliment d'appartenance se 
matérialise: ils nantissent leur presbylére-chapelle d'objets du 
culte et d'accessoires convenables. 

En 1799, les archives mentionnent la bénédiction d'une 
cloche, Marie-Sophie, pesant 21 1 livres. En 1801, on achète 
une chasuble au coût de 385 livres. Le desservant, Messire 
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G . E .  Tachereau, s'efforce de réglementer la vente des bancs. 
On achhte, en 1802, un calice de 396 livres Le desservant 
Michel Vallee (1804-1806) fait acheter deux tableaux pour la 
somme de 60 livres ainsi qu'un tapis pour le choeur. En 1805, 
on r6ussit 3 finir la voûte de ta chapelle, au prix de 288 livres: le 
tout sous la surveillance de l'ex-bedeau Louis Racette devenu 
marguillier en charge et du marchand Jean-Baptiste 
Desforges. 

Lors de sa visite, en 1809, l'évêque ordonne que l'on 
fasse un second fauteuil 2 grille pour les confessions d'hiver 
dans la salle des habitants On mir trois ans A l'acheter. 
Cependant, on ajoute, la mème année, un ornement rouge 
pour les solennités et le bedeau Racette étrenne une 
magnifique robe pour Noet, indice d'un culte certain pour le 
cér6monial. L'année survante, en 1810, on se procure un 
ostensoir d'argent au coüt de 588 livres. 

Cependant, un  embryon de village se forme autour de 
I'église et une nouvelle vre communautaire s'organise. Tous y 
contribuent, du bedeau au chantre, des hommes de métiers 
aux professionnels solticités pour le service de l'autel et le 
chant à I'église. t e  microcosme s'anime. t a  mission joue d4jA 
un rble dans la socibté hilairemontaise, Des artisans s'y établis- 
sent; le notaire Letêtu s'affaire A rédiger actes et contrats. I I  y a 
A côté de I'kglise le magasin gknéral de Louis Cartier qui fournit 
l'essentiel à l'entretien du culte. La femme du bedeau Racette 
est la blanchisseuse attitrée.. . 

La quiétude du milieu contribue peut-erre à la longévité 
des citoyens: la veuve de Pierre Gagnon dit Larose meurt le 15 
janvier 1810 A I'age de 96 ans. La m&me année s'éteint la veuve 
en seconde noces de Laurent V~au, A l'age de 98 ans. 

Le notaire Letêtu s'éteint, lui aussi, A l'âge de 71 ans. II 
étair un notable: médecin, nolaire, établi A Rouville depuis 
1781, notaire des seigneuries de Rouville, Delorme (Sa in t -  
Hyacinthe), Beloeil et Saint-Charles II avait épousé Josephle, 
fille du seigneur Massue de Varenne. Ils eurent un fils, Charles- 
Franço~s, cultivateur. qui épousa A Saint-Hilaire Julie Nadeau. 
Son petit-fils épousa en 1837 Albine Vandandaigue et demeura 
8 Saint-Hilaire. Sa fille, Esther, &pousa A Beloeil le notaire Th. 
Lemay-Delorme de Sainte-Marie de Monnoic. Le notaire Letétu 
fut le porte-parole de la comn:unauté dans ses nombreuses 
démarches pour fonder la paroisse. Sa terre etait voisine de 
l'église, du c6té nord de la rue Sain {-Henri. 



Cane de Joseph BouchetIe. Topographie map of the district of Montréal. 1831. 
Archives publiques du Canada. 



Qu'advient-il des paroissiens des Étangs? 

Le geographe Joseph Boucherte, 3 la suite d'une visite 
de la seigneurie de Rouville, dkcrit en 1815 les routes comme 
suit : Les roures qui conduisen r le long du rivage du Richelieu et 
des deux côrds de /a rivigre des Hurons sonr bonnes.. . II ne 
mentionne aucune communication entre Saint-Hilaire et  Saint- 
Jean-Baptiste par la montagne. On doit en déduite que les 
deux paroisses de la sergneurie de Rouville communiquent 
seulement par les routes qui longent les deux cours d'eau. 

Cette constatation est une illustration du fait que la 
seigneurie de Rouville lut développée d'une façon quelque peu 
anarchique, en t'absence d'une autorité seigneuriale res- 
ponsable. Le seigneur Jean-Bapti~te-Melchior Hertel de 
Rouville habitait Chambly. Lorsque son fils, Jean-Baptiste- 
René, devienr le cinquiéme seigneur en 1817 et dkcide de venir 
habiler sa seigneurie, il sera le premier A le faire. Sa dbtermina- 
lion ne pourra pas venir B bout de toutes les difficultés. Sa 
population de censitaires est dispersée et la situation est 
irrkversible. II se heurtera, en particulier, A l'obstination des 
habitants des Étangs. 

Ils sont une douzaine de fidèles - dans ce troisi&me rang 
- isolés par la distance et l'absence de route. Ils profitent de la 
proximitb - relative - de I'kglise des Hurons et persistent à se 
réclamer de cette paroisse. Ce sont Denis Millet, Francois 
Halde, Joseph Desroches, Jean-Baptiste Noiseux, Louis Pion, 
François Morier, Jos Chartrand, Jean-8aptiste Gibouleau, 
Charles Beaudreau, Pascal Gabouneau, Jos Brouillet et Pierre 
Galipeau Mgr Plessis avait, le 15 juin 1825, accordé une 
tolérance à ces habitants: ils pouvaient être desservis par 
Saint-Jean-Baptiste. Cette tolérance inclte ces gens A se b&ir à 
I'extrkmité est de leur terre: c'est assurément plus commode; 
la route y est plus facile à faire et les terres sont de ce c6tk 
moins accidentées et plus propres B la culture; les prairies sont 
dkjh ouvertes aux p8turages et les moulins sont 3 leur portée. 
Bref, ils sont mieux servis que ceux du bord de l'eau. Voilà 
trente ans que ça dure: ils n'ont jamais fourni la paroisse 
Saint- Jean-Baptiste ni A celle de Saint-Hilaire, les privant d'un 
revenu qui aurait pu aider A la subsistance de deux pasteurs 
résidenrs au lieu d'un seul. 8ien plus, i ls ne cessent de harceler 



11év8que pour obtenir leur annexion définitive a Saint-Jean- 
Baptiste, ajoutant ainsi B I'exasp6ration de M. de Rouville qui, 
de son cbtk, supplie t'tsv&que d'accorder A Saint-Hilaire un curé 
r4sident. 

Le seigneur René Hertel de Rouville 

n- 
Renk Her te l  de 

Rouville succéde A son pPre 
Jean-Baptiste-Melchior Her- 
tel de Rouville en 1817, aprés 
la mort de ce dernier. II 
s'établit, temporairernenr 
semble-t-il, dans une 
modeste maison de bois 
située sur un domaine de 614 
arpents en superficie que son 
p&re avait racheté à cette fin. 
II est le premier de sa famille 
à s'établir dans la seigneui.ie 
de Rouville. Ses multiples 
interventions pour obtenir iin 
curé résident nous laissent 

Jean-Baptiste Ren4 Hertel. croire qu'il y vint, avec sa 
cinquibme seigneur de Rouville, femme, peu la  
( 1  8161 8-44]. Coli. Mude McCord. 

mort de son pére en 1817. En 
1819, il agrandit sa maison pour en faire son manoir et, A partir 
de ce moment, on retrouve des actes passbç en son manoir de 
Saint-Hilaire ou les censitaires s'acquitient désormais de 1e;rr 
cens et rente, à la Saint-Martin .4  

I I  y a beaucoup à faire: M. de Rouville s'ingén~e a 
réparer les moulins, A en construire de nouveaux en bordure de 
la décharge du lac. II ajoute un deuxiéme traversier A proximi.ié 
de son manoir ... Toutcs ces dépenses ébranlent sa situation 
financiére. II lui faut y remédier. D'abord, hâter le peuplemerit 
de son territoire, II y réussit ses efforts s'inscrivent dans une 
brusque augmentation de la population qui passe de 772 âmes, 
en 1820, 1 2003mes en 1825. Puis, stabiliser celte population 
en lui obtenant un cure résident et en construisant une kglise 
convenable dont ils seront fiers: deux facteurs qui, impossible 
d'en douter, contribuent au d4veloppement et à la prospérite 
d'une seigneurie 



Le manoir de Rouville iel qu'il apparah sut uns gradura de Charles Grehen en 
1841 

À cette meme époque, rien n'est stable du cbte de 
l'autoritk religieuse. De 1820 A 1824, les desservants se succk- 
dent A ur: rythme acc&lér&. La mort de Messire L .  A .  Pr&vost et  
son remplacement par Messire P. Robita~lle, pbis par Messire 
A.T Lagarde et enfin par un huitikme desservant, Messire J .B .  
Bélanger, retardent les proc4dures d'érection canonique de la 
paroisse et ,  de ce fait, la construction d'une église. 

Le seigneur Re& Hertel de Rouville devient, en l 'ab- 
sence d'iine autoritk religieuse réelle, le factoicim de I'adminis- 
tralion temporelle de la paroisse. C'esr avec lui que com- 
mencent les &marches pour la construction de l'église. Avec 
une  verve fougueuse, i l  écrit d'interminables lettres A son 
évêque. À elles seules, les archives de I'kvêchk de Saint- 
Hyacinthe en comptent vingt-cinq, de 1825 à 1843 Le contend 



de ces lettres nous permet de reconstituer toute cette pkriode 
de l'histoire de la paroisse Saint-Hilaire. (Le courrier de 
t'époque offrait un service comparable h celui d'aujourd'hui: il 
fallait quelques jours pour une distance de plus de 100 milles et 
II en coutail 16 A 18 sous par lettre 1 

Mgr Bernard Claude Panet. d v a ~ u e  Mgr Joseph O M M  Plessis, bvéque 
de Qulbsc de 1825 B 1833. de Qubbec de 1806 a 1825. 

Un chemin qui fait la difference 

Pour construire l'église et entretenir un cure, les parois- 
siens de Saint-Hilaire ont besoin de ceux des Etangs. Le 
seigneur s'attaque r6solument à cette situation et Mgr Panet 
t v annexe N 1, qui succède A Mgr Pless~s décéd6 le 4 décembre 
1825, céde à ses instances. Au printemps 1826, il Bcrit A 
Messire Gagné, curé de Saint-Jean-Baptiste, qu'il esr néces- 
sa~re de remettre les habtranrs des Erangs 9 Sam-Ntfaire qui 
demande I'&recrton canonique, afin d d'der ces gens 9 bâr~r leur 
égl~se. Le seigneur offre de leur donner un chemin qui les relie- 
ra 3 la première concession du bord de l'eau. 



Dans une des multiples requ&tes d'annexion A Saint- 
Jean-Baptiste, ceux des E tangs soutiennent que tl leur serai1 
blen plus difficile d'envoyer leurs enfanrs au car&chisrne en 
cerre parokse (Sainr-Hilaire), vu la longueur du chemin de /a 
montagne sans maison et la hauteur énorme où 11 est établt, et 
tg  où i/ y a des maisons et des vergers, ces enfants seraient 
renrés de  voler des pommes. 

M.  de Rouville est d k ç u :  impossible dans ces conditions 
d'entreprendre la construction de l'église Lorsque, en 1827, 
les limites de la paroisse sont enfin Btablies par l'action d'krec- 
tion de la paroisse, i l  croir coucher son but. t e  décret dit en 
effet. 

. . .  En conséquence nous érigeons en titre de cure er 
de paroisse sous /ïnvocaaon de Sainr Hilatre /e confes- 
seur, év6que de Poitiers, une partie de /a se~gneurie de 
Rouvtlle, comprenant une Brendue de remroire 
d'environ six milles de front /e long de /a rivière 
Richelieu, sur trots rntlles de pro fondeur, c'es r -8 -dire 
les tro~s prerniéres concessions de la dire sejgneune, 
bornde au sud par la ligne seigneuriale de Charnlily, au 
nord-esr par la ligne seigneuriale de Saint-François le 
Neuf, au nord-ouest par /a nviere Richeheu et au sud- 
est par /a profondeur des rerres de foure /a rroisi&rne 
concesston. 

Donné à Québec, /e 24 tdvrier 1827 
Bernard Claude, Evêque de Canathe de Oudhec 

M de Rouville prolette alors de construire un chemin 
qui rkunira les :rois premikres concessions et qui facilitera 
I'accks de toute la paroisse A I'6glise projetée A la premiére 
concession. Mais un autre conflit surgit au sujet de ce chemin. 
Ceux des i tangs allèguent que: 

... ce nouveau chemin of fen  par M.  de Rouville etait 
ausst long que celui de la rnonragne, er pour arriver B 
ce chemin il leur faudrait acheter un terrain de trenre 
arpen rs de profondeur. Ce chemin long de soixante 
arpents pour rejoindre les Trenre, presque tour en bois 
de haures fu raies et rempli de racines, sera rrés difficile 
a defricher et dirn enrrerien t&s dispendieux.. . 



Crii k .b wignaurie de Rouvilla. 
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M .  de Rouville prktend au contraire que ce terrain est au 
bout de son domaine et sur les propres terres des int&ressés. 
Ce chemin devait sans doute se rendre aux moulins mais 
n'atteignair le rang des iiangs que sous forme de senrier non 
carrossable er cette diffkrence représente les trente arpents du 
litige (Voir carte.) Les gens des Etangs refusent de se soumet- 
tre au dernior dkcret et ne veulent rien entendre L'&&que se 
laisse donc ilechrr par leur dernière requète dont l'argument 
dhcisif soutignair les difficultés que suscitait le chemin promis 
II annonce à M. de Rouvilie son intention de perrncttre à ces 
gens d'être desservis temporairement par le ci ird de Saint- 
Jean-Baptiste. 

Le seigneur brait sûrement u n  homme sincére et de 
bonne foi mais son ardeur et scn intransigeance militaire, 
ignorant la mod&ration, venaient en conflit avec le style 
Bpiscopal et ne faisaienr que grossir les difficultks Vif et 
auroritaire, il supportait mal qu'on ne reconnût pas le bien- 
fonde de ses réclamations. Sans doute avait-il raison mais 
cette rudesse de style jouait: contre lui. La décision de l'évêque 
le fit voir sous son vrai jour Sans rarder, le 22 février 1828, 
il rkpond à I'éveque sur un ton plutdt cavalier Nous 
reproduisons ici, parriellement mais textuellement, sa letlre 
aprbs en avoir rktabli l'orthographe. 

. . . si ces habitanrs sl&talenr bâtis comme les aurres 2 
ce bout ici de leur terre, ils n'auraient que soixanre 
arpents de descenre pour se rendre a fa rtviére 
Richelieu, tandis qu 'érant bâtis à l'aurre bour, ils en 
ont quarre-vlngt-dix. Tous ces gens-la ne se sonr batis 
ainsi que depuis que Votre Grandeur a bien voulu a voir 
la bonrd de leur permettre !en 18181 d'gtre desseds 
par Sainr - Jean- Baprtste. Vodd /e bien que Vo f re 
Grandeur a fait d notre paroisse en ayanr une aussi 
grande bonré pour eux Si Vorre Grandeur nous 
rermnche ce rang nous pourrons faire nofre sacrifice 
pour la bâtisse d'une église er j'espére de n *avoir 
jamais un cure vu que cette paroisse sera rrop petire 
pour bsrir er fatre vivre un prêrre, et nous décider 
d'être à la merci des aurres paroisses pour faire norre 
fe/@ion. Ce ne sera nen de nouveau pour nous car 
nous y sommes accourumés. Je suis surpns 
seulernenr que les gens fassent encore ausst bien leur 
devotr, (raités comme ils l'ont roujours été, il iaur qu'ils 
aienr beaucoup de religion pour en agir ainsi 



Quanr a moi, de ce moment je rdsigne comme premier 
syndic de la bgtisse de I'égltse et renonce au pr;vil&ge 
d'un curé, et fâcherai de m'arranger comme je pouf rat 
et je me ftalarte que les aurres en feronr auranr 

Quant .A l'érecaon de la paroisse pour ici nous n'en 
avons aucunement besotri, vu que nous sornnies 
toujours desrtnés a êrre mission. C'est pourquoi je 
pr&viens Vorre Grandeur aussi de ne point faire fond 
sur mot /à dessus. Quand 11 platfa a /'Erre Suprême de 
jeter sur nous un regard de ,oit/& er de nous donrier un 
curé résident, alors il sera remps a nous de laire tout 
nofre poss~ble pour rnerrre ce pasreur aussi bien qt~'i/ 
sera en norre pouvoir de le falre. . . 

En dépit de cette boutade, I'bveqve accorde a la 
minoriré des Étangs la faveur d'être desservie pendant une 
autre année aux Hurons lusqu'à ce que le chemin en quesrion 
devienne réatité, et i i  en fait pa f t  au seigneur: ce qui fait S O - ~ i r  

M de Rouville de ses gonds Le l e r  juillei, i l  riposte par une 
diatribe de cinq pages: 

. . . ce chemin, ils (ceux des Etangsl ne t'auront jarnats, 
vu qu'il est de leur inlbrêf de n'en pas fa~re, er moi pour 
leur en faire un, c'esr ce que je ne ferai cerrainemenr 
pas. 
Je me dksjste rouf d fatr de roure charge queje peux 
avoir, et je ne veux p/us, je vous le jure, me më/er de 
rien du tout, exceptb que ce soir dans l'opposinon, ce 
que je ferai avec plaisir, persuadé que je rendrai service 
i mes habttanrs 

De pius, je prévtens Vorre Grandeur, que j'en- 
couragerai les gens à ne poinr payer, ni bâtir, afin .9e 
ne nen faire qu'lis ne sotenr dessentis tel qu'jis cnt 
droit de 1 érre, et rel que toures les au rres parotsses le 
sont. Je crois qu'il n'y a pas une autre parotsse dans ce 
diocèse desserv~e comme celle-ci, aussi mal. Une 
messe paroissiale une fois le mois, de grand marin, ia 
moitié des gens ne peuvenr l'en rendre, er l'office va 
trop vire. . . 

II crie 6 I'in1ustice en citant . . .  d'aurres paroisses 
nouvelles qui ne valent et ne méritenr pas autant qu'elle.. . et 
reproche à I1kv&que de vouloir ... les amuser avec de belles 



promesses sans jamais en mettre 9 exdcurion. . mes gens ne 
veulenr pas payer m~eux quti/s ne sont dessewis.. . 

L'rnfatigable seigneur se heurte aux autori tés religieuses 
pauvres en pr&tres et en argent et mal supportées par une 
population pauvre elle aussi, illettrke et trop habi tde à la 
liber14 pour se plier à une discipline collective. Tandis que les 
deux premiéres concessions du Richelieu livrent une lutte 
d'influence, le troisième groupe, celui des Étangs, jouera de 
celte situation pour Bchapper aux charges paroissiales 

Au cours de la seconde visite pastorale de Mgr Lartigue, 
en 1828, une ordonnance dénonce cet te absence de con- 
science communautaire pour l'entretien de la maison du culte 
et il ordonne: 

. . qu'il y air pour la paroisse un bedeau particulier er 
un autre que cetut de Beloeil, qui soir chargé de veiller 
au soin du presbytère, et que la lampe soir allumée jour 
er nuir devanr Je Saint-Sacremenr. E l  lors de ta même 
visite.. . . que les irous de /a clôrure du cimetière soient 
fermbs pour tenir les animaux à I'écan Que le 
paremenr soir réparé.. . 

( les  cimetieres étaient à l'&poque enclos par des murs 
el cette coutume reprenait en cela la tradition européenne.) II 
renouvelle une dernière ordonnance, qui n'a pas été exécut&e, 
pour que l'on fasse A l'avenir des actes authentiques et par &cri1 
de l'adjudication des bancs dans l'église. 4 1  y a, semble-t-il, 
absence totale de rigueur administrative et peu de conviction 
religieuse. 

Le chemin de la montagne 

/'-- 

D'une part, le projet de construction de l'@lise se 
concrétise, animé par le seigneur: à la fin de janvier 1830, on 
s'aifaire à sortir le bois et extraire la pierre de la montagne; 
d'autre part, Messire Bélanger, curé de Saint-Matthieu, 
s'inquiéte puisqu'il n'y a encore aucun chemin d'ouvert vers le 
bord de l'eau pour la poignke d'habitants des i t angs .  II rappelle 
A I'kveque qu'il serait ternps que ces gens s'adressent dorena- 
vant B leur paroisse. 



Cependant, il devient Avident que ce chemin sert de 
prétexte pour gagner du temps. Si les gens des Etangs ont gain 
de cause, il faudra renoncer B bhtir une église pour une 
paroisse ainsi ampulee du tiers de ses membres et incapable de 
farre vivre un cure. Les paroissiens du Richelieu ont, de leur 
chte, la ferme esphance d'avoir le curé que Mgr Plessis et Mgr 
Lartigue leur ont formellement promis. 

Le 15 février, un mandement de Mgr Paner ordonne aux 
récalcirrants des Etangs de s'adresser dksorrnais B Saint-Hilaire 
pour leurs besoins religieux, en dépit des difficultés de com- 
munication. Malgré ce mandement, les ktangs ne se tiennent 
pas pour battus et ils soumettent une troisième requête signée 
de dix-sept d'entre eux. 1;s alléguent que leur rang contient 23 
terres dont 13 sont "ktablies" er 10 emplacements; qu'tls ne 
sont qu'à 45 arpents de I'eglise Saint-Jean-Baptiste, mais à 
une lieue4 et 58 arpents de l'église de Saint-Hilaire. Ils con- 
sentiraient A payer une répartition Si Saint-Hilaire, A la condi:ion 
d'être desservis aux Hurons. De toute évidence, les f rangs 
choisissent la resistance passive. 

Le sieur Jean-Marie fétro-Ducharme, cardeur, dont la 
terre longe le chemin projet&, est le plus redoutable. I I  r n h e  
une lutte sourde, incessante, pour convaincre les autres des 
Étangs de ne pas céder. Les paroissiens du bord de l'eau 
utilisent une ruse subtile pour ralenttr ses ardeurs antagoniç-es. 
Ce 30 dhcembre, ils Blisent ledir Jean-Marie Tétro-Ducharme 
marguill;clr de la paroisse Saint-Hiiaire. L'élu riposte par un 
refus tapageur et laisse entendre Q L ' ~  es1 prêt Si plaider pour 
être libérk de cette charge. Or cette ruse, c'est connu, est 
infaillible: le sieur Tétro-Ducharme apprend qu'il est forcé 
d'accepter, telle est la loi. Informk que t'autorité diocésaine a 
son dossier en main, il suit le conseil d'un lurisre, 11 capitule et 
se soumet. Sa soumission est acceptée moyennant une 
amende qu'il paie volontiers pour classer l'affaire. L'événe- 
ment, programme comme on dirait aujourd'hui, permet un cet- 
tain r8pit pendant lequel il sera mis un peu d'ordre dans toute 
cette histoire 

La dîme5 et le tiers de I'évGque 

6 
- 

t a  dîme exisrait en France, avant d'btre établie au 



Canada, comme moyen de subvenir A l'entretien des curés de 
paroisses. Insfitution humaine, elle a toujours suscité de 
légitimes griefs. Elle n'a jamais été comprrçe comme un devoir 
de conscience. À cause du manque d'empressemeni des 
habitants, Mgr de Laval dut l'imposer, mais c'est l'Acte de 
Québec qui en Atablit la Iégalrt4 en 1774 

Sous le rbgime français, le cierge tente de porter 
l'assiette de la dinie au t r e i z i h e  des revemis des grains. des 
légumes et des fruits, mais il n'obrtent rien au-deiA d'un droit 
sur le vingt-sixit?me minot des seules récoltes de grains, en ar- 
gent ou en nature, a charge di, curé d'en assumer ia per- 
ception, L'intendant Talon dut intervenir: du treizième minot, 
il réduisit la dîme au vingt~éme p~;is au vingt-sixième ds tous 
gains. 

Cet  impôt était prklev6 sur la prodiiction de l'habitant er 
se traduisait g8néralement en minots de bledfroment: c'&tait la 
denrée d'échange par excellence. Le cens était également payé 
en bled au seigneur. La dîme. inévitablement prktevée avec 
l'arrivée d'un curé dans une paroisse, devint le sujet d'un cons- 
tant rappel A l'ordre. 

La question d'un cur& à Sairt-Hilaire fut l'objet de 
longues négociarions, de marchandages, de compromis qui 
avaierit fini par 6mcusser l'enthousiasme des dkbuts. Pendant 
vingr ans, les paroissiens de Sainr-Hilaire semblent avoir coulé 
un b c ~ h e u r  presque parfair, se contentant d'une desserte 
irrégulière et d'une grand'messe un dimanche sur quatre. Pour- 
tant, dès 1800, ils ont demande un curé et  presque tous les 
évêques leur en ont promis un, de Plessis à Panet er 6 Lartigue 
Leur statut de desserte finit par les lasser et  par refroidir leur 
ferveur. 

Cependant, traverser a Beloeil pour les baptêmes, 
mariages et catéchismes les séduit de moins en moins er ils 
rkclament avec une nouvelle insistance la présence d'un cure 
chez eux. Hors cela, un curé serait d'un grand secours pour 
diriger la construction de leur 4glise et réduire les délais par une 
meilleure coordination des travaux. Toujours de la partie, M 
de Rouville a déjà suggerk plusieurs prêtres qu'il savait en ma! 
de cure et qui avaient sollicité son iritercession auprès de 
I'bvêque. D'autres aspirun ts accepteraient aussi à condition 
que le tiers de I'&vêque en fùt ôté. Quel est ce tiers? 

Mgr Lartigue avait obtenu du Saint-Skége, par le rescrit 
du 18 juillet 1821, une pension constituée du tiers de la dîme 



des paroisses, y compris celle dz  Saint-Hilaire, lors de son 
éI4vaiion comme évêque de Telmesse: tiers exigible à tous les 
15 mai de chaque année. On ne sut jamais si l'on devair louer le 
sens des affaires de Mgr Lartigue. Ce qui est certain, c'est que 
les questions temporelles ont toujours été traitées péniblement 
entre lui et le seigneur de Rouville 

Le malaise est évident. M .  de Rouville est déçu des 
procédés de Mgr Panel, dont les interventions sont con1 raires, 
selon lui, aux intérêts spirituels e i  temporels de sa paroisse. 
Brou1Il6 avec l'évêque de Qukbec. il s'adresse maintenant a !;on 
auxiliaire de Montréal et lui assure que les siens sont main- 
tenan i prêrs d'acceprer toures les conditions qu'il sera nkces- 
satre de leur imposer. Mgr Lartigue référe la demande à 
l'évêque de Québec, tout en lui souf!?ait la réponse ... qu'll y 
aura un cur.4 quand l'églrse sera bâae ... et il riromel au 
requérant d'en parler à I'évéque de Québec . . pour vous rendre 
jusnce.. , kcrivact-il. Ces attitudes apparemment contraclic- 
toires s'expliquent peut-être par la crainte qu'il a d'y perdre Lon 
tiers, si la paroisse ne réussit pas A snutenir un ccirh 

Er cetie correspondance s'éternise sur le même ton 
jusqu'en 1820, période fertile en pourparlers oii on {raite 
d'église, de cure et de dîme, sans jamais en venir tout 2 fait a 
une entente. 

Au mois de luiri, on travaille aux fondations de 1'égli;e 
Un vent d'espbrance anrme les organisateurs, une poigri&e 
d'âmes d'élite, mais il n'y a pas de coordonnateur des travaux, 
personne pour recevoir les matériaux qui arrivent de rouies 
parts, ou pour surveiller la façon, C'est alors que Francois 
L'Heureux, né en 1806, fils du capitaine de milice de la 
paroisse, Gabriel L'Heureux, vient d'&ire ordonné orêtre Le 
capitaine L'Heurelix &tait: un habitant très a l'aise et f3r t  
génkreux. II fait part 3 M. de Rouville qu'il offre de garan:ir 
personnellement à son fils tout ce que la cure ne pourra lui 
donner, s'il est nomrnc! curk. Le seigneur en informe t'évêque 
et ajoute qu'rl croit que les propriktaires de vergers ccin- 
sentiront d donner la dîme de pommes si l'évêque I'exrge. 

Mgr Panet, consultant toujours son auxiliaire de 
Montréal, soumet A Mgr Lartigue l'offre du seigneur au sulet de 
la dîme de pommes et il ajoute . . pour moi je prefdrera~s /a 
dîme de para les. . . 

Ainçl se prolongent ces rergiversarions autour du peu de 



moyens que poss8dent les paroiss~ens pour assurer b un curé 
un soutien honn&te et suffisant. 

Saint-Hilaire se concerte pour aviser d'un nouveau 
moyen d'assurer à un curé résident une skcurité marerielle 
acceptable. Le seigneur trammet le rbsultat des dklibérations à 
I'évéque, le 24 août, et rapporte qu'il consent à combler lui- 
mérne tout deficit en blé mais A la condition bien expresse que 
Mgr Lartigue n'ait pas son tiers a recevoir, et i l  croit juste que 
tout surplus lui fevienne: 

La paroisse s'engage à donner annuellemenr 400 
rninots de bled er 250 à 350 rninots de pommes; er 
cerre d h e  ne peur fa~re qu 'augrnemer rous les ans par 
la grande quanrifé de vergers qui' s'drablissenr. Et le 
seigneur rajoute: I I  ne faut pas qu'une cure fasse la 
forrune d'un curé; qu'elle lui donne de quoi vivre c'esr 
tout ce qu't'l laur. 

Et aux commentaires qui suivent, on sent sa légitime 
inquiktude sur l'issue de ses dkmarches. Ses moyens person- 
nels sont lirnit6s et il ne voudrait pas encourir inu?ilement des 
dépenses pour la construction de I'kgt~se. On se ressent aussi 
des contre-coups d'une crise qui SM depuis 1826 et qui durera 
plusieurs annkes. 

Mgr Panet consent finalement à montrer un peu de 
sympathie pour ia persévkrance et les sacrifices de M de 
Rouville, mais il se déclare dans l'impossibilité de lui donner un  
curé. Nous sommes en 1831 Le dksappointernent de M. de 
Rouville devair s'exprrmer par cet &rit. II ne peJt s'empêcher 
de croire que c'est Mgr Lartigue qui a fait rater le coup et i l  

poursuit: 

Je ne vois qu'un moyen 2 Sa Grandeur de se retirer de 
ce faux pas C ksr de permettre B Messire Odelin, qu! 
esr actuellement chez Mess~re Bélanger, de dire la 
messe et de faire les baptêmes et les enrerrements de 
la parofsse . . 

Le retard A leur accorder un meilleur service indispose 
les hilairemontais et refroidit leur ferveur. Ils refusent de payer 
pour une kglise vide. Ils écrivent B l'évêque que la desserte est 
une honte puisque les habitants plus proches ont peine d se 
rendre d temps pour l'office mensuel e t  qu'ils paient leur banc 
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dans une chapelle qui ne sort que trhs peu. Ils doivent aller 
rraîner les allées et être très nial servis dans l'église de Beloeil. 
ils supplient en outre l'évêque d'ordonner que leurs mariages et 
leurs bapikmes se fassent dans leur paroisse, sinon les gens 
pourraient bien refuser de payer leur dîme. 

Le notaire Coursolles, disait M. de Rouville dans cette 
lettre du 20 dbcembre, avait exprimb l'opinion de tous les 
paroissiens, A l'exclusion de ceux des Étangs, bien entendu. 

L'autorité Apiscopale leur avait finalement promis une 
arnblioration du service de leur desserte. Mais Idexp6rience leur 
avait enseigné de ne cesser les pressions que devant le fait 
accompli. II y eut en effet encore d'interminables echanges de 
correspondance. Le seigneur de Rouville avait voulu, dans ces 
Bchanges, disculper Messire Bglanger, curé de Beloeil, en 
disant de lui: 

. . . sa santé ne lui perme? pas de faire plus. SI ;'ai un 
reproche à lui faire c'esr de trop se risquer sur /es 
mauvaises glaces pour venir ici. 

En apprenant que le choix du nouveau curé est à la discrbrion 
de l'évêque de Montreal, M. de Rouville croit difficilement su 
succ8s de ses dkmarches. 

II voyait juste car, en septembre. Mgr Lartigue exige des 
paroiss~ens un engagement écrit A assurer un traitement 
convenable et suffisan: au cure qui leur serail donné. Or ceux- 
ci refuseni. t a  réaction de I'évéque de MonlrBal est vive e: il 
informe Mgr Panet que 

. . . les habitants de Saint-Hilaire, s'&tant refusés a 
assurer par écrir a leur pasteur futur la dme de 
pommes, ou 4# minors de bled, ou 7# (ivres, ils 
doivent décid8rnenr n 'avoir pas de curé cette année 
car ils se sont monrr4s insolents er sans aucune 
volon té dans cerre affaire, Messire Bdlanger est 
ddclaré incapable de biner tous les 75 jours.. . 

En dépt de l'opposition obstinée de son suffraganr, Mgr 
Paner a meilleure opinion des orphelins de Saint-Hilaire et c'est 
avec la conviction qu'ils s'ex8cuteront et accueilleront 
généreusement leur nouveau curé qu'il prie I'Bvêque de 
Montréal de donner mission a Messire Odelin pour cette 
paroisse. 



Mgr Lartigue demande donc B Mgr Panet de faire 
connaître d Saint-Hilaire qu'il s'est rendu aux voeux de celte 
paroisse dés qu'il a appris qu'elle s'était engagke A fournir u n  
revenu honnête eî suffisant A son nouveau cur6, Messire 
Odelin et que Messire Thkophile Durocher soit nomm4 en 
m&me remps d Saint-Maithieu, avec son tiers s u r  Beloeil 
seulement. 

Ainsi fut-il fait. 

Sept fermes dbjh en place SBcrasent dans la cave... (photo J. Philion) 

Voir annexe t Lisie des marguilliers 
Cette daie a changbe pour le 13 janvier. en 1977, lors de la reforme 
du calenur.er liturgique qui a suivi Vatican II. 
CARDihAL, Armand, Les ssrgneurs de Rouville. i d .  du Jour. 1980 
La dîme davaii se payer I E ~  jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, au 
presbythre. tandis que les cens et rentes se pavaient le jour de la Saint- 
Martin. ie 11 novembre, au manoir seigneürial. 

5 Une lieue Bgale 84 arpenis ou 2,76 milles. Ca distance en cause se 
traduiz par 9 kilometres 

6. PAQUET, Mgr L A "La &mon, Mémorres er comptes rendus de fa 
S R.C., 1 5, mai 1912. 
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Le Chemin de la montagne en descendant vers Saint-Jmn-Baptiste Btart le 
chemin en Isige promis par le sergneur. 



CHAPITRE . 

La construction de 1'8glise 

La consrruction d'une église était au X!Xe siècle I 'ex-  
pression de la volontk d 'un groupe de chrktiens de se cons- 
tituer en paroisse et le signe visible de leur capacité d'assumer 
l'entretien d 'un  curé. Encore tallai t-i l que I'kvêque acquiesce ei 
leur envoie ce curé. A Saint-Hilaire, rien ne se passe comme 
ailleurs. La construction de l'église, marquke de diff icultks 
inustées, s'échelonne sur plusieurs années a pariir de 1818. 
Elle traverse des pkriodes de cr!se économique et de iroubles 
potitiqueç, elle est jalonnke de conflits eni ie I'auioritk 
ecclésiastique el la volonté impatiente du seigneur nouvelle- 
ment prbsent dans sa seigneurie, et ralentie par I'empresse- 
ment mit igé des paroiçsienç. 

Le seigneur Renk Hertel de Rouville est à peine établi à 
Rouville, son territoire, qu'il commence des demarches pour la 
construction de I'Bgiise. Nous sommes en 1818: le presbytere- 
chapelle de Saint-Hilaire abrite chaque dimanche les parois- 
siens de Saint-Matthieu de Beloeil, depuis l ' incendie de leur 
Bglise, le curé Dtirocher officie et sa soeur Eulalie l'assiste 
comme sacristine La populaIion de la paroisse Saint-Hilaire 
augmente et les trente-quatre bancs du presbytère-chapelle 
sont encornbrks Le bourg du village exisie de]$, puisqu'il est 
question dans certains actes de concession des emplacements 
de Joseph Helman, Joseph Garneau, Francois Despatis, 
Joseph Seeling, engage, Jean-Marie Rose, menuisier, 
François Rose, forgeron, tous situks autour de I 'kgl~se et de ce 
qui sera le coeur de la localité pendant u n  sikcle e t  plus. Les 
ef for ts concertés de tous les habitants de la seigneurie auraient 
suff i  à &lever u n  temple fort convenable en peu de temps, mais 
nous avons vu,  au chapirre premier, comment  la montagne fut  



en quelque sorte A l'origine de la formation de deux paroisses 
au lieu d'une, dans la seigneurie de Rouvifle Nous savoiis 
aussi que la résistance des habitants des Ëtangs s'est a]outc+e 
aux difficultés matérielles réelles des paroissiens des deirx 
premibres concessions ei de la montagne. 

II faut un terrain plus grand 
/ 

- 

Le lerrain de la fabrique sur lequel est érigé le 
presbytère-chapelle Ivorr annexe A) n'a qu'un arpent de front 
sur srx de profondeur. II est trop etroit pour recevoir une aut-e 
construction prés de la riviére. I t devient nécessaire ddacqu&rir 
du côte sud le terrain adjacent, propriété de Charles Maillet 
cultivateur ' .  Ce 9 novembre 1819, on fair I'achai d'un demi- 
arpent de front, le long du terrain de la fabrique, depuis la 
riviére jusqulB l'alignement de la clôture du cimetiére, pour la 
somme de 238 livres 2. Les signataires de la requéte autorisant 
I'achat du terrain représentent la moitié des propriétaires, 
rksidant ou non dans la paroisse. Ils promettent spontanément 
des bâtiments et des revenus convenables pour un curé. Or a 
réponse de l'évêque de Oukbec, A savoir qu'il s'8coulera bien 
des annees avant qu'il soit possible d'envoyer un cure à Sairi:- 
Hilaire, fait que l'achat du terrain Maillet devient inutile. Le 
vendeur ne s'empresse pas de le livrer et, en 1825, il est 
toujours entre ses mains. II l'a même enclos comme si de rien 
n'était. 

La fabrique doit le racheter, certe fois pour la somme de 
150 livres, devant maître Gamelin Faucher et, quelques annees 
plus tard, le 15 juin 1831, elle le fait chaîner et borner. El afin de 
contourner le refus de I'bvêque, la fabrique donne procuration 
à M. de Rouville d'obtenir la delivrance immédiate du terrain de 
Charles Maillet et de Josephte Vadeboncoeur, son épouse. Le 
5 mars 1822, M. de Rouville achéte donc le même terrair, 
borné tel que décrit dans l'acte pr6cédenr du 9 novembre 1818, 
et le donne a la fabrique aux mèmes conditions que celles que 
mentionnait l'acre de 1799 pour le terrain du presbytére- 
chapelle. 



Disposition du terrain de la fabrique a p r h  l'achat. Joseph Weilbrennsr 18-31, 
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Requate pour la construction de 1'8glise 

e- 
Ce n'est pas le curé, puisqu'il n'y a pas de curé, ce n'est 

pas non plus le desseniant de Saint-Matthieu de 8eloeil. ce ne 
sont pas les marguilliers, mars c'est le seigneur qui, le 11 
décembre 1824, réunit les principaux habitants de la paroisss, 
nommément Gabriel C'Heureux, François Authier, Jos Boiss.4, 
Antoine Authier, Toiissaint Charron, Toussaint Auclair. Jos 
Jeannotte, Jean L'Heureux, Isidore Aurhier, François Cdté, 
Jos Plamondon, Jean Vallière, Louis Plamondon, Ambroise 
Desautels, Charles François Letétu et Clément Gosseliii, 
devant le notaire Th. Lernay. Ils conviennent de bâtir une église 
de 90 X 45 pieds, avec une sacristie de 30 X 24 pieds. 

Ils organisent sur-le-champ une souscription de 4 000 
livres: Mme de Rouville pour 25 livres, Jos Plamondon 12 livres 
10 chelins, Joç Rousseau 6 livres 5 chelins, Alphonse Dumon 5 
Iivres, Messire Belanger 5 livres, John Murphy 5 livres, Jean- 
François Brodeur, capitaine, 4 livres, Gabriel L'Heureux 5 livres 
et Français Auclair 5 livres. 

Le lendemain. 12 decembre, 126 proprietaires sous- 
crivent 287 livres 17 chelins et appuient une requete demari- 
dant la construction d'une église. La présence des sinistr~s de 
Beloeil q u ~  grossissent leurs rangs sert bien leur argumert 
majeur, A savoir que leur chapelle est lrop petite. rnais ils 
veulenr aussi preserver de la ruine leur presbytére sans curé qui 
a peu servi depuis sa construction en 1798. 

Mgr Plessis permet de commencer les travaux avant 
l'érection canonique dont les procbdures sont amorcbes. Ainsi, 
les paroissiens de Saint-Hilaire pourront-ils profiter de la saison 
d'hiver pour amasser les materiaux et faire les prkparatifr, 
nécessaires. Le cure de Varennes, Messire F.J. Deguire, est 
dksign4 pour marquer la place et les dimensions de l'église. Le 
15 juin 1825, au sud d , ~  presbytère. en présence des parois- 
siens, il plante la croix rituelle et, B la demande de la majoritfi 
des contribuables, il statue dans son rapport les dimensions do 
la future Bglise: 150 pieds X 50 pieds, mesures exlerieures. Mgr 
Lartigue, il fallait s'y attendre, juge ces dimensions trop 
grandes e t  recommande 120 pieds pour I'église et la sacrisrio 
ensemble. Le 3 septembre, Mgr Plessis approuve le site et il 
décrkte que l'église aura 100 pieds de long et la sacristie 
adossbe au sanciuaire, 20 X 30 pieds. 
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Plan de I 'kglise acruelle de Saint-Hilaire 



Les travaux de construction 

s - 
On avait en 1825 provisoiretnent établi le coût de la 

construction de la façon suivante: maçons 12 000 Iivros; 
charpentiers 8 000 livres; bardeaux 2 000 livres; fer blanc et 
virres 300 livres; menuiserie 6 000 livres; peinture et plârre 
1 000 livres; frais de rkpartition 2 400 livres; faux frais 4 000 
'ivres; clous 4 000 livres; soit une somme ronde de 50 000 
livres A être perçue e n  cinq versements. 

On commence à tirer des materiaux du bois et de la 
montagne d&s 1826, en s'appuyant sur la promesse de Mgr 
l'Évêque. Cette annhe-lh, la construction d Beloeil du presbytè- 
re actuel met dans t'air une note d'optimisme et est une inspira- 
tion pour les paroissiens de Saint-Hilaire. 

En 1826, on conshuisait a Beloeil le presbytbre actuel. Coll. Notman. 

- 

II faut aussi percevoir la quote-part de materiaux du 
rang des Etangs. Ces gens doivent etre soll icit~s avec circons- 
pection. Le capitaine Gabriel CHeureux e i  les sieurs Clemeiit 
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Gosselin e l  Auguste Goulet sont désignés, en novembre, pour 
obtenir leur appui A l'acte d'accord et leur contribution en 
materiaux. Conclusion de la dkmarche: aucun ne consent à 
souscrire à l'entente et ils ne fourniront des materiaux que SI 
I'év&que de Qu4bec les presse de le faire. Leur dérermination 
est ferme. 

Cet échec n'empêche pas, à l'automne, Messire 
Bélanger, toujours desservant de Saint-Hilaire A partir de 
Beloeil, de rbunir les habitants pour te choix des syndics qui 
seront charges de recueillir les souscciptions. On pouvait s 'y 
attendre: le colonel René Hertel de Rouville est élu pour sur- 
veiller les travaux er diriger l'équipe des syndics; le capitaine 
Gabriel L'Heureux, riche cultivateur, représente le bord de 
l'eau du côte sud, le capitaine François Aurhier, le deuxiérne 
rang, le sieur Jor Plarnondon, le ttoisiéme rang et les Briilés, le 
sieur François L.educ père, la montagne et Jean-Marie 
Gibouleau, les Étangs. l e  seigneur de Rouville ne menage ni 
son ardeur ni son dévouement B la cause, mais il rencontre plus 
de déboires que de gloire, ainsi que sa correspondance avec les 
au torit8s eccl4siasriques ie révéle. II en revient sans cesse A son 
&g/ise, donne des détails sur t'&rat des travaux. Le 6 novembre, 
il informe Mgr Panet que les habitants se proposent de tirer les 
matériaux au cours de l'hiver 

Mgr Panel esr fidèle a sa promesse: il émet, le 24 février 
1827, le décret d'érection canonique de la paroisse Sainr- 
Hilaire, qui s'&tendra sur six milles de front sur la rivière 
Richelieu par trois milles de profondeur, bornée au sud-ouest 
par la seigneurie de Chambly el au nord-est, par la ligne 
seigneuriale de Saint-François le Neuf, au nord-ouest, par ia 
riviére Richelieu et au sud-est, par la profondeur des terres de 
la t roisiéme concession. Mais la confirmation civile tardera 8 
venir. II faudra huit annbes avant cette reconnaissance civile 
qui permettra de Ikgaliser une réparlitron. 

Ceux des Étangs 

n 
Mgr Plessis avait cru que sa permission de batir allait 

aplanir toutes les difficultes et declencher la mise en marche du 
chantier. Mais sa tolérance h l'endroit des habitants des Etangs 
est une entrave pour les syndics et le seigneur exprime sa frus- 
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iration. Le 22 mai, il écrii qu'il resigne comme premier syndic 
de la batisse de l'église. II revient 3 la charge le le!. ]:illet: 

. . . J 'auras conrtnué ma place de premier syndic de ta 
bârisse de l'église de cerre paroisse s/ je n 'eus appris la 
semaine dernière 3 n'en pas douter que les gens des 
Êrangs semien? desservis jusqu 2 nouvel ordre par le 
curé de Sainr-Jean- Baptisre lusqu 3 ce qu'ils aienr lin 

chemin qut soir plus court. 

Ce chemin ils ne /'auronr/amais. . 

L'absence de curé ajoute au marasme. La mise en 
chantier retarde de quatre autres années. Aprhs deux années 
d'atrente et de silence, le temps necessaire au bouillant 
seigneur pour se ressaisir, son eniourage le presse de 
reprendre sa place de syndic. M. de Rouviile n'ose plus s'adres- 
ser a l'&&que de Québec. I I  &rit 4 son auxiliaire de Montreal 
qu'il est chargé, de la part des habitants de Saint-Hilaire, de 
l'informer qu'ils sont décidés A bàtir une église paroissiale, a la 
commencer le prinlernps suivant et à la terminer la seconde 
année. II profite de l'occasion pour reiterer sa demande d'un 
curé qui pourrait les seconder dans la construction de cette 
église et infuser aux paroissiens l'enthousiasme nécessaire. 

Les marchés 

A leur assemblée du 31 mai 1829, les syndics délibérent 
sur des propositions faites anterieurement par les sieurs 
Joseph Pépin, sculpteur 3 et Joseph Doyon, maître maçon de 
Monirkal. Diverses recomrnandaiions techniques leur sont 
fournies A cette occasion. Au mois de février. au cours d'une 
rencontre des syndics et des marguilliers Louis Brouillet- 
Lajeunesse, Alexis Blain et Joseph Jeannotte-Lachapelle, ces 
derniers demandent aux syndics d'ajourer quelques décora- 
tÏons aux structu;es propos8es afin de parer un peu le dénue- 
ment intkrieur du temple. 

Le 25 janvier 1830, un premier march6 de 20 000 livras 
est passé avec le jeune constructeur Augustin Leblanc, de 
Saint-Grégoire de Nicolez, pour une 6glise en pierre de 1tH 
pieds X 50 pieds, B deux clochers surmontés d'un coq, avec 



une voùte en plâtre et  une sacristie de 30 pieds X 24 pieds 
{mesure int4tieurei. (Voir annexe C. I 

Qui est Augustin Leblanc? II a 31 ans. II met A I'bpreuve 
pour la premiéce fois ses talents d'entrepreneur en construc- 
rion. Le contrat le dbsigne comme architecte, mais 1 1  est de son 
métier entrepreneur d'ouvrages de sculpture et de dorure sur 
bois. II travaille habituellement d'aprés les pians d'un ar- 
chitecte, mais on ignore qui est çon architecte au moment ou il 
entreprend I'eglise de Saint-Hilaire. En 1830, il fait son ap- 
prentissage du métier de menuisier. Pendant les sept années 
que durera la construction de l'église Saint-Hilaire, II est affair4 
simul tankment A d'autres chantiers, ainsi Bécancour en 1831, 
Saint-Gr4goire en 1832, Sorel en 1833, Deschaillons et Saint- 
Denis en 1835 et Saint-Aime en 1836. 

Un  deuxiéme marche est passé avec le sieur Joseph 
Doyon, maïtre maçon de Montréal, pour faire la maçonnerie et 
autres Travaux de sa compétence pour la construction d 'une  
église a /a réco/lerre 4,et la sacristie en pierre pour la somme de 
13 000 livres (Voir annexe O 1 

Les collectes de fonds 

M. de Rouville est enthousiaste Le 9 juin 1830, II écrit à 
Messire Cazeau. secrétaire de I'évèque. . . . les iondarlons de 
notre égl!se stlnr 9 f/euremenr de terre et ie rour va grand 
[min.. . Le 24 août, /es habttanrs font tous leurs efforts et se 
pnvenr même du nécessaire . . .  Selon toute apparence, la 
griserie qui accompagne la mise en chantier fair oublier 
combien précaire est la formule de souscription volontaire sur 
laquelle repose tout le financement. Le seigneur est toulours 
d'avis que la présence d'un curé serait indispensable pour 
stimuler ies syndics et les paroissiens 

En vérité, les entrepreneurs progressent plus 
rapidement que les rentrées de fonds. Ils sont vingt-cinq, 
marguilliers et syndics, qui, le 20 décembre, signent une requê- 
te pour presser I'&vèque de leur envoyer un curé afin de faire 
croîlre les revenus. Selon toure évidence. !'autorit& du seigneur 
ne remplace pas celle d'un curé les habitants perdent con- 
fiance. refusent de payer la part qu'ils ont souscrite. La situa- 
tion des syndics, privés de reconnaissance Ikgale, devient 
embarrassante: ils supplient I'éveque de leur donner "force de 



loi" afin qu'ils puissent obliger les habitants A fournir leur part, 
leur contingent de matériaux, leur temps de corvée promis. Les 
residents refusent d'assumer seuls tous les co0ts; ils exigent 
que les non-résidents soient mis d contribution. L'évBque avait 
souhaité que I'hglise soit bstie sans imposer une répartition, 
mais ce desir n'excluait pas la possibilité d'y recourir. 

Au mois de janvier 1831, la situation de M. de Roultille 
devient iniolérable. Les paiements sont échus, les syndics sont 
exposés 3 des recours en justice et les habitants jurenl de ne 
rien payer . C'esr dommage, écrit-il, parce que notre église sera 
/a piusjolie de ce districr, une fois finie. II supplie que l'évêque 
leur envoie un curé pour la Saint-Michel, afin de tirer les 
syndics de l'embarras où cette absence d'autorité les a 
plonges. Des paroissiens défient mèrne les syndics de les 
poursuivre. Les habitants des Étangs brandissent toujours leur 
menace d'adhérer 2 la paroisse voisine. 

Pourtant, les travaux avancent: le 13 juin, M. de 
Rouville annonce à I1év&que que le comble sera posé à la fin de 
ce mois, la maçonne 4tant prête h le recevoir. Quatre mois plus 
tard, Saint-Hilaire reçoit enfin un curé, Messire Odelin. Ce 
n'est pas encore l'euphorie. Les talents d'administrateur du 
nouveau curé ne sont pas mis en doute, mais les mauvaises 
volontks ne se convertissent pas automatiquement. On doit 
fermer le chantier pour l'hiver: les syndics ne peuvent pas 
honorer les réclamations lkgitimes des entrepreneurs. L'édtiice 
reste en pian, inachevé et inhabitable. 

Le seigneur demande 4 I'&v&que d'intervenir, tout en 
soulignant le fait que les plus nantis sont les plus rkcalcitrants, 
que nombre de proprietaires n'habitent pas la paroisse et que 
ceux des Ëtangs persistent à frbquenter la paroisse voisine. II 
suggkre de recourir A une répartition légale. C'est alors que 
Mgr Panet lui permet de reprendre ab ovo la procédure of- 
ficielle pour établir une rhpartition. seule solution, si l'on veut 
mener A terme l'entreprise. 

,,,Les tribulations 

Les paroissiens de Saint-Hilaire n'étaient qu'au débui de 
leurs tribulations. Au printemps 1832, un évknement imprkvu 
bouleverse les syndics. Les murs de l'église, montks A la h%te 



avec des pierres likes de mauvais mortier, se lkzatdent et 
menacent de s'effondrer sous le poids du comble. Puis, sept 
fermes déjà en place s'ecrasent dans la cave, aggravant les 
dommages aux murs. Les entrepreneurs se blâment mutuelle- 
ment. La pagaille règne dans les rangs de la paroisse. Cette 
catastrophe matérielle demoralise tous les responsables. Elle 
couronne aussi trois années d'indifférence profonde des 
paroissiens pour la construction de leur Bglise et aussi pour 
l'entretien d'un pasteur. Mgr Lartigue peut dire avec raison que 
"Saint-Hilaire est au point où il t'avait prbvu lorsqu'il refusa de 
lui donner un curé". 

L'annke 1832 n'est cependant pas si d8sastreuse: tes 
habitants r.4ussissent A accumuler dons et denrkes pour 
permettre A leur cure de vivre son annke 1833. La collecte 
rapporte 320 livres et 10 sols. Et voilà que Mgr Lartigue, en 
janvier 1833, songe 3 faire un échange entre les deux curés de 
Rouville, MM. Odelin et Lafrance que l'ouvrage tue d Sainr- 
Jean-Baptisre, et où la  populatron double celle de Saint-Hilaire. 
M .  de Rouville, qai a obtenu lui-meme la nomination de 
Messire Odelin, intervient vigoureusement auprés de l'évêque 
de Qubbec. Une fois de plus, le seigneur, que Mgr Panet 
trouvair s i  terrible, obtient gain de cause. 

Un incendie qui ravage la montagne pendant plusieurs 
jours, cette année-Id, contribue A dhtériorer un climat dé)h 
tendu. La construction de l'église est suspendue pendant seize 
longs mois. Les syndics mettent les entrepreneurs en demeure 
de s'entendre, ce qu'ils feront en juin, à l'amiable pour éviter 
des fra~s. Ils conviennent de modifier le marché du 25 janvier 
1830 (voir annexe Cl en réduisant consid8rablernent la con- 
ception et les plans originaux, pour comprimer les dépenses' 

I La charpenre de /'.4g/ise sera faite pour recevoir une 
voûre en bois er non en plârre. 

2 Au lieu de faire deux clochers, l'entrepreneur n 'en 
fera qu'un. 

3 O  11 fera recevoir la charpenre de l'église et celle du 
clocher lorsqu 'elles seront raillkes er avanr de les 
lever roures les deux. 

4' L 'entrepreneur sera obligB de fournir de nouvelles 
cautions solvables avant de recommencer les tm- 
vaux. 

Ceux que l'aspect insolite de la façade de ll&glise Saint- 



Hilaire intrigue aujourd'hui ont ici l'explication de cette 
structure inusi th.  La maçonne, déjA montee 3 soixante pieds, 
de façon A recevoir deux clochers en forme de tours. ri'en 
reçoit plus qu'un. Le toit, prbvu pour une voOte en plàtre, est 
modifie pour recevoir une voûte en bois. Ces changements 
irnprovis6s donnent 3 l'église u n  aspect emprunté, caracttrisb 
par des lignes extérieures A ta mode nbo-romane, abritant un 
intérieur aux lignes nho-gothipues. 

Dans d'autres domaines, cependant, la région marque 
un progrés certain: la navigation prend un essor inattendu, 
grace 3 la vapeur; rrois bateaux se font concurrence sur le 
Richelieu; les vergers et les sucreries rendenr abondamment; 
L'Echo du Pays véhicule les nouvelles et recule les frontihrec. 

d 

Aprés une autre annee d'attente et d'inaction, la 
paroisse Saint-Hilaire est enfin civilement reconnue et peut 
fournir le cadre d'une répartition légale. Le 10 juillet 1835, des 
lettres patentes confirment le statut civil et militaire de la 
paroisse. II faut pro forma recommencer les procédures depuis 
l e  début. En octobre, quatre-vingt-quatre paroissiens, comme 
si rien n'avait 61.4 fait, demandent A t'&$que la permission de 
bâtir une eglise, en évoquant l'exiguïté, le piétre état de leur 
presbytére-chapelle et la nécessité d'enceindre le cimefière 
d'une clature neuve. Le mois suivant, Messire Mignault, curé A 
Charnbly, est dblégue B Saint-Hilaire pour planter la croix 
rituelle sur te site du chantier déjA désigné en 1825. Son rapporr 
fait allusion 3 l'église qui n 'a pu être finie parce que la maçonne 
et la charpente Braient mauvaises; puis 11 en précise les 
dimensions de 100 pieds X 50 pieds. Le permis de procéder est 
dalé du 21 décembre 1835. 

Les nouveaux syndics sont les sieurs Gabriel t'Heureux, 
capitaine, François Auihier, capilaine, Isidore Authier, pére. 
Pierre Bessette, Jean-Marie Gibouleau, Jean-Baptiste Pion e t  
François Leduc, pére. Le seigneur de Rouville, déjà brouillé 
avec I'Bvèque de Qukbec et gukre en meilleurs termes avec 
celui de Montréal, décline la charge de syndic. Pendant six a%, 
il &vite de s'immiscer dans les affaires de la paroisse. 

Ces notables procédent sans atrendre et  font rédiger un 



acte de répartition de 22 pages par le notaire Coursolles, le 3 
mars 1836. L'estimation des dkpenses et la rkpartition sont 
résumées ici. 

ESTIMATION DES DEPENSES 
~gl ise  et sacristie 

Ouvrage de maçonne, enduits et cr6pls 
Charpente, menuiserie, matériaux sur place 

Pour le bardeau et le poser 

Pour toutes les ferrures nécessaires 

Pour 250 barriques de chaux portées sur place 

Fer blanc, vitres, mastic, peinture, huile 

Pierres de taille, (fenêtres, portes, angles) 
Pour lambourdes de cédre 
Clous, plomb, clous étamés 

Dépenses imprévues, frais de r6partiton et 

contributeurs insolvables 

Premier total 

livres 

Pour rkparer le presbytkre 2 371 
Pour enclore le cimetière, savoir 105 toises 

de maconne a 15 livres la toise 2 783-8 - 
Grand total 45 094-8 

A répartir sur les propri6taires catholiques de la paroisse. Saint- 
Hilaire contenait alors 11 557 arpents de terre en superficie 
concéd&s et divisés en sept districts rkpartis comme suii: 



8 
DISTRICTS SYNDICS TERRES VERGERS EMPL. SUPERF. A PAYER 

1 - Haut de la rivière Gabriel L'Heclreux 26 3 7 2 085.5 7 801-12 
2- Bas de la civi&re Isidore Authier 29 14 2 583.5 9 059-4 
3- Haut des Trente Pierre Bessette 39 2 1 1 851.5 6 332-16 
4- Bas des Trente François Authier 33 1 1 898. 6 T21-12 
5- Les Brûlés Jean-Baptisre Pion 25 1 1 420 5 4 569-12 
6- Les Élangs Jean-Marie Gibouleau 28 3 1 690. 6 176- 
7- La Montagne François Leduc 4 19 15 28. 5 033-12 

TOTAL 184 27 39 11 557 45 094-8 

1 te classe 
2e classe 
3e classe 

vergers emplacements 



Tout propriétaire d'un verger de premrére classe paiera autant 
que celui d'une terre de 90 arpents en superficie, c'est-à-dire, 
288 livres. 

U n  verger de 1 re ciasse (90 arpentsl paiera 288 livres 
Un verger de 2e classe (ôû arpentsl paiera 192 livres 
Un verger de 3e classe (30 arpents) paiera 96 livres 
Un emplacement de Ire classe (30 arpents) paiera 96 
livres 
Un emplacemenr de 2e classe Il5 arpents) paiera 48 
livres 
Un emplacement de 3e classe (7.5 arpents) paiera 24 
livres 

Les propriétaires de vergers et d'emplacements ne 
contribueront qu'en argent et ne seront pas tenus aux corvbes. 

Chaque propriétaire d'une rerre de 90 arpents paiera une 
somme totale de 288 livres et les aurces, une somme propor- 
tionnelle, c'est-A-dire ttors l r v r~s  quatre chelins par chaque 
arpent de superficie. 

Tout propriétaire d'une terre de 90 arpents fournira 2 
1 /6 roises de bonnes pierres de maçonne, 13 3 /4  bariques de 
sable, 12 journées de harnais et 12 journées d'hommes, en se 
nourrissant et en fournissant ses ourils, et chaque autre 
propriétaire en proportion de ce qu'il possède de terre. 

En derniére analyse, la dite repartirion devra donnet 261 
75/ 16 toises de pierre, 1 781 7/10 bariques de sable, 1 541 1 /4 
journkes de harnais et 1 541 1 / 2  journees d'hommes 

t a  somme totale à répartir esr de 45 094 livres 8 ch en 
argent, laquetle sera payable en cinq versemenrs égaux, dont le 
premier échu, dU et exigible le ler mai 1836, le deuxième, dans 
le cours de juillei suivant, le troisikme, en septembre 1836, le 
quatrikrne, en octobre 1837 et le cinquième, en octobre 1838. 

Inauguration de l'église 

Nous ignorons la date précise de I'inaugurarion de lf6gli- 
se de Saint-Hilaire: les documents que nous avons consult8s 
ne rbv6lent: rien ce sujet. D'aucuns disent qu'elle fut. I~vrée au 
culte - avec ses murs montés A 32 pieds et  son nouveau comble 



- a l'automne 1837, comme en fait foi la pierre de la facade 
Quoi qu'il en soit, les ouvrages de l'édifice ne furent soumis à 
I'expert~se, examines er recus qu'en mars 1839. par William 
Sparks de Saint-Mathias er Toussaint Charron-Cabana de 
Saint-Hilaire, tous deux macons 

Faut-il rappeler le con texte poli tique de ces années et les 
agirarions qii i  ont condüit les habitan~s de la vallée du Richelieu 
B un soulévernent qui n'épargna pas Saint-Hilaire? Le cure a sa 
part de préoccupations, de son chté. La bataille de Saint- 
Charles séme 1':nquiétude plusieurs paroissiens de Saint- 
Hilaire sont parmi !es plus agités. I l  y a des victimes: un mort, 
deux prisonniers (voir annexe € 1 .  Le jeune Abraham R4mi- 
Bellefleur, fils de Francois et de Therése Laplume, âgé de 22 
ans, est tue et inhume avec vicgt-trois autres dans le cimetidre 
dc Sair::-Charles. Cependant que le seigneur de Rouville est re- 
tenu par ses devoirs mil~taires dans Deux-Montagnes ou il a &té 
appelé pour réprimer les émeutes de cette région du pays 

L'kglise, ouverte soir-disant en 1837, disposait 
d'amknagements fort rudimentaires. Ce n'est que plusietirs 
années plus tard que furent ajoutés les stalles, la chaire, les 
autels latkraux, la balustrade et le jube. Les paroissiens de 
Saint-Hilaire avaienl accueilli assez mal la répartilion imposée 
en carastrophe pour ia construction de leur église Pourtant, ils 
ne tardetent pas A la vouloir trés belle, certe kglise qui devait 
faire naître chez eux un esprit de clocher dont ils ne se 
départiront peut-être jamars. 

1 .  Le rbsidu de cette terre fut vendu l'année suivante A Soptiie Motind 
pour 400 livres, devani FE Pétrimoulx. n.p., aoUt 1819. 

2 L'iiiiifb monétaire éiaif la livre qui valait 20 sous 
3 Joseph Pepin. sculpteur de Saini-Vincent.de-Paul, Bleve de Quévillon, 

est nb en 1770 
4 A /a r&co//erre signifie ~ u e  I'Cglise comoorre une nef unique recouvsile 

d'une fausse voûie en demi-cercla doni l'abside est car r le .  sans 
transeprs dans ses rriurs laréraux ni reri!oris ext8rieurs, mais avec deux 
auiets faisant face 8 'assistance n! places sur le rerour des murs vers le 
sancluaite, et un clioeur d chanler au-dessus du rbtable. 

5. CARDINAL, Armand, op. crr., p. 63. 



CHAPITRE 

QUATRIEME 

Messire Jacques Odelin, premier curé. 

Etre cure d'une paroisse rurale, au dbbut du siècle 
dernier, était une tache fort semblable à celle qu'on attribue 
aux missionnaires d'aulourd'hui dans les pays lointains. La 
tache, ingrate, appelait souvent I'h&roi'sme. L'indifférence des 
paroissiens mettair à rude épreuve le courage du curé. Tant 
mieux s'il était habile, industrieux et s'il était doué d'une 
personnalité forte et  d'une solide constitution. Le charisme 
particulier de patience et des dons inteltectuels pouvaient 
s'avérer fort utiles sinon nkcessaites. 

Le curé de cetre &poque avait une tache exigeante a 
remplir. I l  devait souvent desservir plus d'une mission perdue 
dans un territoire immense, parallélement à sa paroisse. Sa 
présence conférait en même temps un attrait suppl8mentaire a 
la paroisse et à la seigneurie - cadre civil du temps. 
I'6tablissement des colons s'en trouvait grandement facilité. 

La p h o d e  la plus sombre de l'histoire religieuse 
canadienne s'&tend de 1760 d 1840 '. La paroisse Saint-Hilaire 
naît au cours de cette pbriode difficile. aggravée par une crise 
agricole sérieuse dont le sommet se situe vers les années 1830, 
à une époque où l'économie du pays étart encore 6 peu près 
exclus~vement agricole 2. 

En trente-trots ans, depuis sa crkation en 1795, Saint- 
Htlaire a connu dix desservants chez les curés des paroisses 
voisines et s'est plus ou moins rksignee d n'avoir pas de cure. 
Conclusion: tes paroissiens sont d6pourvus de route ardeur 
religieuse hors un petit groupe d'âmes d'élite. II faudra un 



tempérament de missionnaire à un prêtre pour accepter une 
telle cure. Non seulement aura-t-il B faire preuve d'un zéle 3 
toute épreuve. mais encore devra-1-il organiser sa propre 
survie. 

Jacques Odelin, pr&tre 

6 
Jacques Odelin naît le 5 aoat 1789, A Saint-Constant de 

Laprairie, de Jacques Odelin dit Petitbois, maçon3, et de 
Marie-Angble Lavigne. II fait ses études au séminaire de 
Montreal et au collhge de Nicolet. II est ordonné pretre à 26 
ans, le 4 février 18164. II est vicaire B Saint-Laurent en 1816- 
1817, puis chapelaln de l'Hôpital général de Quebec, de 1817 A 
1819, tout en étant desservant a Sainte-Foy. II est curé B Saint- 
Grégoire de Nicolet, de 1819 A 1821 et B Saint-Esprii, de 1821 à 
1 826. 

Comme certains curks de cetle époque, il trouve daiis 
l'alcool refuge contre une vie difficile. II est plus qiie 
malheureux dans ses fonctions de pasteur; en conscience, il 
demande 3 être relevh de sa cure, alléguanr qu'il pourrait être 
utile ailleurs: ce qui lui es1 refusé, mais il sera plus tard relevB cle 
ses pouvoirs. II passe cinq ans dans son ancienne paroisse, en 
disponibilrté. Puis son évéque lui permet, en août 1831, de 
r6sider a Beloeil, chez Messire B6langer qui avait demandé à 
accueillir ce jeune prêtre en détresse. Messire Bélanger avait 
meme intercédé auprés de I'év&que pour qu'il lui confie 
quelque charge, dans l'espoir de le réhabiliter. Mess11.e 
Robitaille, curé A Sainte-Marie (Marieville) avait suggkrk qu'il 
puisse rendre quelques services durant les fbtes, de m&me qu'a 
Messire Bblanger, son bienfaiteur, A Beloeil: Ce/a ne ferair 
qu'ddjfier les gens de l'endroir qui au commencement le 
croyaient malade. Maintenant qu'ils voieni en lui une bonne 
conduire, ils s'informenf. A Sainle-Marie, if n'esr pas connu, 
de sone qu'il pourrait rendre service. 8ref, Messire Odelin 
semble trés sympathique A tout le monde Le seigneur de 
Rouville, toujours cmpatient d'avoir un cure dans sa paroisse, 
propose aussi à I'évéqlie de Iiberer Messire Odelin pour te 
donner comme pasteur B Saint-Hilaire. 

A l'arrivée du cure Odelin, les paroissiens envoient une 
ronflante adresse à I'ev8que. adresse que signent Hertel de 
Rouville, Antoine Dumon, Clkment Gosselin, François Letêtu, 



Auguste Goulet et 188 chevaliers de la croix 5 .  Le texte rédigk 
par le notaire Coursolles est farci de flatteries et de promesses. 
C'est le 6 octobre. On fait des travaux d'urgence pour per- 
mettre au cure de se loger, provisoirement, dans u n  presbytére 
presque en ruine. 

Les dix années du curé Odelin (1 831 -1 841 1 -- 

Messire Odelin, premier curé à Saint-Hilaire, ressembte 
à beaucoup de prêtres de cette période sombre. 
Physiquement, 11 est petit, trapu, voûté, a le visage labouré par 
la variole. Comme pasteur, il n'a pas le don de la parole, en 
chaire rl fail pirié, dit-on, Par contre, il est douk d'une in- 
telligence supérieure, kveillée et  critique. Le premier, i l  

découvre le danger que représentent à l'époque certains écrits 
de Lamennais dont la pensée a touche le clergé du temps. II 
soutient seul, dans L ' E C ~ O  du pays ei L'Ami du peuple une 
polémique sur le sujet. 

Ses dix annees 2 Saint-Hilaire sont douloureuses. 
Cependant, il supporte avec courage les avatars d'une cure 
ingraie et les tracasseries de la construction d'une kglise qui 
s'éternise, à cause du peu de ressources des paroisçiens et 
peut-être aussi de leur peu de zéte Ci souscrire volontairement, 
ainsi qu'ils s'y sont engagbs. Ses nombreux soucis sont 
aggraves par la négligence notoire des paroissiens A pourvoir B 
son entrelien de façon convenable et hannete. 

II arrive A Saint-Hilaire a temps pour sauver la situation, 
si elle peut t'être: les synd~cs sont embarrass&s, les fonds 
n'entrent pas; les paroissiens se défendent: ils ne veulent pas 
d'une église sans curé. Le climat de la paroisse, face à la 
catastrophe du chantier, le met, en 1832, à rude épreuve. Le 
moral des troupes est baser il doit les réconforter, les encoura- 
ger, espbrer un miracle Hors cela, A peine est-il installé qu'il est 
question de sa mutation à Saint-Jean-Baptiste. 

Pour ccmbie de malheur, il doit statuer sur les frais des 
s4pulrures. et eiles sont nombreuses, que multiplie la fièvre 
d'automne - le cholkra, cet impitoyable flbau qui, en 1832, fait 
au pays 20 000 victimes en cinq mois. A Saint-Hllaire, 27 
adultes; un chiffre record de 45 sépultures dans l'année, avec 
une rédicive, en 1834, qui fart 11 victirnesadulteç. De ce fait, la 



réglementarion des sépultures touche presque la moitié des 
familles et  la rend d'autant plus difficile au nouveau curé. II 
statue: un enterrement de premiére classe cofirera dorénavant 
400 livres, el la levée du corps se fera jusqu'a 20 arpents. t a  
sépulrure de deuxiéme classe coûtera 200 livres avec une levBe 
du corps A 3 arpents seulement 

La maison curiale 

7 
.--,-.-.-- - 

Quand, en 1834, Mgr Lartigue fait sa visite pastorale, i l  
ordonne des réparations d'urgence au presby tére-chapelle. Les 
paroissiens, absorbés par la construction de leur kglise depuis 
plusieurs annees déld, avaient négligb l'entretien de l'édifice et, 
par ricochet. leur curé n'était pas logé convenablement À 
l'automne, la maison curiale n'esr plus habiiable. Messire 
Odelin achéte un emplacement a u  nord du presbythre pour y 
construire une maison a ses frais. 

L'acte de vente décrit le terrain comme suit 

. . . un lopin de terre ou emplacemen r uru.4 dans le ~ 1 1 1 ~ -  

ge de Rouvi/le, dans la paroisse de Sain r -  Hila~re, éranr 
le numéro 19 du plan du v~llage, 12 500 pleds carrds, 
figure trrégulière, borné aJ nord-est à la rue Sr- kiefin 
d'un bout au sud a I'emplacemenr numéro 20, d'aurre 
cdré au sud-ouest a une coulée qw /e sépare du rerra;n 
de /a fabrique, en suivant les s~nuosir&s de /a dire 
coulée (voir plan p. 581. 
Acquts de Fébx Jeannoi devant J.M Martrn, n.p., le 
7 7 novembre 18.37.  . . l e  d~r  censitaire sera renu de dire 
chaque année qu'il possbdera le rerratn, deux messes 
pour le repos des âmes des délunrs de la famille du 
seigneur e r de son épouse 

En février 1835, le curé Odelin prbvient {'Ordinaire de certe 
décision, en ces termes. 

Je me Trouve en ce morneni sans logemen[ pour arns, 
dire. Le presb ytere demanderait des répara rions 
considérables el 11 m'esr ~mpmsible de ne rien obten~r 
Je n'ai ni &curie ni &table Je suis réduit a loger mes 
animaux chez les vo/slns Je n 'ai jamas pu ob renir de 



mes paro~ssiens d'enclore Je terrain non plus que le 
jardin. Depuis rrois ans I 'aurornne dernier, j'ai voulu 
inutilement les engager 4 me procurer les ddpendan- 
ces n8cessaire.s. Si j 'a vais par mes revenus le moyen 
de faire B mes frats ce qu'on me refuse, je le ferais 
volonriers. A ration de /a nég/t&nce que l'on en- 
tretienr & mon égard, je batis une maison pour me 
loger /'auromne prochain. M de Rouville est le seul 
qui m 'aide. A l'exceprion d'un rrés perir nombre, je ne 
renconrre que de I'indillérence.. . Je ne desire 
nullemenr laisser le presbyrére. (Votr annexe F. I 

En 1835, il bâtit cet te maison en bois, qu'il occupe 3 
l'automne et qu'il occupera lusqu'h sa mort, en 1841. (Cette 
maison devint, en 1880, la propnét& de la veuve Phileas Authiet 
et plus tard, le magasin Fagan, puis Hébert, puis Fréchette. 1 

Pourtant, la fabrique a en caisse 2 042 livres et 13 sols 
en billets de banque et 188 livres en espéces. Cette somme eOt 
&te amplement suffisante pour donner un minimum de confort 
au curé dans son presbytére. 

En mars, I'éveque depure s u r  les Ileux Messire 
Migneault, curé de Charnbly, pour rencontrer les paroissiens: 
ils sont tous d'accord que le curé ne peut plus habiter le 
presbytère dans l'état oh il esi. Son rapport énumére les 
travaux importants A faire B la maison curiale et aux dépen- 
dances. II ajoute que la dÎme de pommes ne se paie plus et n'a 
jamais été payke fidélement. 

Ce procks-verbal fait son cheminement, mais la 
machine est si lourde a se mouvoir qu'en aoUt, le pasteur se 
rappelle au souvenir de l'&v&que et le prie en ces termes: 

Je pue insrammenf Vorre Grandeur de me donner une 
réponse défininirive afin que lorsque j'aurai abandonné 
/e presbyrére qui n 'est plus logeabk, on ne vjenne pas 
m'objecter mtlle ratsons qui n'auraient aucun fon- 
dement. Si vous ne me pr&tez pas secours, je ne sais 
comrnen r je pourrai me tirer d'embarms ou me mer la 
négligence des gens qui ont promis de taire il y a 
quarre ans ce qu 'i/s n'ont voulu méme penser d faire. 
Tour forcé que je sois de prendre parti de me retirer 
chez moi, je ne veux pas le faire sans avoir prévenu 
Votre Grandeur de l'imp.4rieuse nécessir& où je me 
rrouve de le faire. I Voir annexe E. I 



A la suite de la visite de Messire Migneault, il est décide 
de prksenter une requête 6 l'évêque afin d'obtenir l'autorisation 
de procéder à une &partition légale, selon l'intention dkjs 
formulée en mars. 

Dans le même temps, I'év&que doit intervenir pour 
inciter les paroissiens à secouer leur négligence et B honorer 
leurs obligations malgr6 leur pauvrete. 

L'bglise est ouvme au culte 

m 
Le nouveau temple des paroissiens de Saint-Hilaire est 

enfin livré au culte et Jacques Odelin a la joie d'y célébrer la 
premiére messe, muni du strict nécessaire pour le saint 
sacrifice. Les archives paroissiales sont muettes sur la date de 
cet év6nemenz. Certes, I'bglise est loin d'etre complétée: elle 
n'a ni voûte, ni jubé et pas davantage de chaire, de balustrade 
ou de stalles. Petit à petit, on ajoutera ces accessoires 
liturgiques. puis des éléments de décoration. 

Pour stimuler sans doute la piet6 de ses paroissiens, 
d6jA encouragés par fa prksence d'un premier cure et 
t'ouverture de leur église, Messire Odelin ktablit, le 11 février 
1838, la confrérie du SacrB-Coeur, association pieuse qui 
subsistera jusqu'en 1951. 

L'année 1838 se passe A redresser l'état du cimetihre qui 
doit &tre relocalis6 A cause du site de l'église. Les permis 
d'exhumation et la translation des restes, la secularisation de 
l'ancienne partie sont les principales préoccupations du curé. 

Le champ des morts de la paroisse aurait mérité un 
aménagement plus respectable que celui qu'on lui avait rBseri~6 
jusqu'ici; il fait partie intégrante du complexe paroissial de la 
fabrique. II est dans un Btat de ruine compl8te. Sans doute, le 
chantier de construction de l'église a-t-il conrribuk h cetïe 
dét6rioration. Une partie de la clbture est tombée. Messire 
Odelin avoue que ce n'est un cimetiére que parce que les corps 



des fidkles y reposent. L'&&que menace d'y interdire toute 
sépulture chrhrienne si l'on n'y met bon ordre. 

Un montant de 125 livres avait déjA été prevu pour cons- 
truire un mur de pierre autour du cimetiéte: c'était la coutume 
quand les moyens le permettaient. 

En 1838 donc, le cimetibre est d'abord agrandi dans la 
partie sud-est, d ' u n  terrain additionnel, de rnanikre A ce qu'il 
entoure l'église e t  l'on skcularise la partie derrihre le charnier. 11 
devient n6cessai:e d'exhumer certains corps et de les inhumer 
3 nouveau dans I'eglise 70u dans le futur cirnetiére.On relbve la 
clbture de la vieille partie et on entoure la nouvelle d'une haie 
provisoire qu'on mettra six ans A remplacer par une clôture 
neuve qui ne sera pas en pierre mais en perches de chdre. 

La même annbe, François Leduc fait le plafond de la 
sacristie et la chapelle des morts pour la somme de 400 livres. 

Le presbytéce semble Gtre le dernier des soucis des 
paroissiens. Ils le laissent pour cornpie. Ou reste, on y fait bien 
inutilement des reparations puisque Messire Odelin habite sa 
propre maison, rue Saint-Henri. L'unique secours que les 
paroissiens ont bien voulu accorder A leur pauvre curk est, 
semble-1-11, une maison d'aisance à son usage dont le coût a 
kt15 de 42 livres. 

Pour ajouter A l'embarras du malheureux cur4, une 
autre difficultk majeure subsiste: ceux du rang des Étangs 
continuent, malgré la construction de leur Bglise, 3 s'adresser A 
Saint-Jean-8aptiste pour les services religieux, en d6pit d'une 
ordonnance de Mgr Panet, datee de 1830, les enjoignant de 
rkintegrer la paroisse de Saint-Hilaire La survie du curé 8 
Saint-Hilaire dépend de leur participation. Faudra-1-11 une 
nouvelle intervention de 11év6que? 

Une année se passe sans que les événements çe bous- 
culent trop et donne heureusement au cure un peu de rbpit, lui 
permettant de voir lui-meme à la perception de la dîme et de 
s'affairer de menus travaux, par exemple, enclore son jardin 
qui est à la merci des animaux errants. 



Messire Odelin célèbre avec grande pompe deux maria- 
ges celui de Charlotte Hertel, ftlle du seigneur de Rouville, au 
docteur Jean-Baptiste Brousseau, de Beloeil, le 25 fkvrier 
1W. Le 28 février 1841, un aurre mariage fastueux unira 
Henriette Hertel de Rouville, deuxiéme fille du seigneur, a Isaac 
Larocque de Rocquebrune. 

Un nouvel évêque, 
Mgr Bourget, avait succedé 
A Mgr  arti igue I I  conserve 
dans la region le même in- 
terlocuteur valable que son 
préd&cesseur, puisque c'est 
à Messire Durocher de 
Beloeil qu'il commente, le 11 
août 1840 Jlaiouidire que le 
presb y tere de Sain r-  Hilaire 
n'krair plus logeable er que le 
curb de cerre paroisse a ~ a i t  
éré obiigh de se bârtr r~ne 
maison où ri s'est rerlré 
depuis quelques annkes 

Mort du 

Mgr Ignace Bourget. Bviàque de Durant toute I'anrike 
Monubal de 1840 h 1878.. 1841, on travaille b I'&tection, 
sur la montagne, d'une gigantesque croix de 100 pieds de 
hauteur, dont on pouvait atteindre le faîte par une échelle 
interieureg. Ce monument doit couronner la mémorable 
campagne de temperance entreprise par Mgr de Forbin- 
Janson, dans tout le Bas-Canada. Notre valeureux cure Odelin 
a dU Btre mis 4 contribution par sa fonction de pasteur du lieu. 
Si son attention constante a 4th requise, il ne peut assister à 
l'inauguration de la croix, en octobre, car la mort l'emporte 
subitement avant le grand jour, le mercredi, 9 luin, veille de la 
F6te-Dieu. 

Messire Odelin Atait âge de 51 ans et rien chez lui ne lais- 
sait présager une fin prochaine. 

L'acte de skpulture se lit ainsi: 



Le I I juin, nous vicaire g&n&#l soussignd, avons 
inhumé dans le choeur de I'BgIise de cerre parorsse, au 
coin de la masse d'autel, du côr.4 de l'évangile, le corps 
de Messire Jacques Odelin, premier curé résident de 
cetre paroisse, décédé avant hier âgé de cinquanre et 
un ans er six mois. 

II y eut une nombreuse assistance de prêtres et d'amis. 

Nul doute que le premier pasteur de Saint-Hilaire a, par 
modestie, travail14 dans l'ombre, mais il a abatiu une besogne 
considérable avec des moyens de fortune. II est héroïquement 
resté en fonction, comme un vkritable missionnaire, et il a 
laisse le souvenir d'un dévouement désintéresse. La paroisse 
Saint-Hilaire lui aura permis de se surpasser, puisqu'il.~ eut des 
malheurs suffisants pour decourager les meilleures volontbs. 

II eui la confiance, non seulement de I'Bpouse du 
seigneur dont il était le directeur spirituel, mais aussi d'Eulalie 
Durocher, d'Hermine Hertel de Rouville et du groupe de jeunes 
filles de Beloeil qui gravitaient autour d'Eulalie Durocher, avant 
qu'elle ne fonde la congrégation des Soeurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marielo. Ces âmes d'6lite avaient compris la 
véritable valeur de ce pasteur. 

Ce cher Messire Odeiin ne sera pas tbmoin de 1'8re 
nouvelle qui commence pour I'fglise d'ici, ére dont on dira 
qu'elle fut triomphaliste et qui s'exprimera par l'introduction de 
nouvelles cornmunautes religieuses. d'associations pieuses, de 
prhdications et de nombreuses retraites. 

Messire Théophile Ourocher, curé de Beloeil, desservit 
ta paroisse dutant six mois, avant que les Pères Oblats ne 
deviennent responsables du ministhre à Saint-Hilaire. 

La cure ne sera pas moins difficile car on y comptera de 
1841 à 1873, dix curés. Les cinq premiers meurent A la tâche ou 
prennent tant de repos qu'on finit par les retirer. 

1. Commission d'gr ude, Htstoire de ~'Égltse carhohque au Qudbec, 
Montrbal, cd Fidea. 1971. pp. 2 3 A  3. 

2. HAMELIN, Jean. Htsroire du Quebec, MonIrbal, Éd. France-Amérique. 
1977, p. 291. 

3 i l  consiruisii l'église de L'Acadie vers 1800. 
4 .  AL LAI R E, Abbe j B , Dtct~onnaire b iographi~~e du clerg6 canadien- 

françats, MonirBal, Insiirution des Sourds-muais, 1910. 



5 Se dit par dérision des analphabetes qui ne savent sigrier leur nom et 
font une croix autheiitifibe par un ternoin. 

6. Ancienne dénornina~ion honorifique alout& aux tiires de perso?-+s de 
qualité ou placé devant le nom d'un ministre du culte. 

7. Le sous-sot de I'bglise accueillaii g8nbraternent de nombreuses 
sepullures La coutume accordait au marguillier le privildge d'&Ire 
inhum4 sous son banc 

8. Mgr Ignace Bourget succeda A Mgr Lartigue A ta mort de ce dernier. le 
19 avril 1840. 

9. M6tanges feligieux, Montr6al. 1841 , passim. 
10 DUCHAUSSOIS, Piarre, O m.i , Rose du Canada, Outremont, Maison- 

mAre des SS des SS. NN. de JBçus et de Maria, 1934 Eulalie Durclcher 
éiaii l'intendante et la secretaire de son fr8re Thdophile. curéh Beloeil el 
QUI desservi1 Saint-Hilaire B plusieurs occasions. Elle deviendra 'vlére 
Marie-Rose. londatrice des religieuses des SS NN. de Jési.:~ et de 
Marie ei sera bbatifibe en 1982 



Mgr Charles Auguste de 
ForbiwJanson, 27991885, 
(en mbdailkn). 

Mgr de Forbin-Janson prêchant d'une embarcation sur le lac. Coll. M u d e  
McCord. 

83 



Lithographie du lac montram la chapelle sur le Pain de Sucre IOpinion Publique, 
18 dbcembre 19831. 
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CHAPITRE 

Un monument national (1 841 -1 846) 

Une vaste campagne de tempérance, menée en Irlande 
par le père Matthew dans les annees 1835, obtient un tel 
succès que les autorités religieuses canadiennes, Monseigneur 
Bourget en particulier, songent à la reprendre au Canada ou 
l'intempérance est fort repandue. L'hyperconsommation de 
boissons alcooliques est favorisée par leur coût dkrisoire: pour 
25 cents, on obtient un pot de rhum. Boire coûte moins cher 
que manger. Le cidre est la boisson nationale au pays des 
pommes. A la montagne de Saint-Hilaire, pour cirer un 
exemple, les pomiculteurs ont la rkpuration de "boire plus de 
pommes qu'ils n'en mangent". Un remède. déjà &prouve 
ailleurs: des missions paroissiales, des retraites, pour le clergé 
et les fideles. 

Les missions de Mgr Forbin-Janson 1 

Le principal artisan de la campagne sera Mgr Charles- 
Auguste de Forbin- anso on, kvèque de Nancy, célébre par ses 
prbdications en Europe et aux Etats-Unis. Son action au 
Canada, particuliérernent dans le diocèse de Montréal. dans les 
années 1840 et 1841, marque une régbnbration spirituelle el 
rnéme sociale, sous le signe de la Croix pour laquelle 11 a une 
dévotion patticuliére. II fait campagne, entre autres, pour la 
tempérance et chacune de ses missions se termine par I'érec- 
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tion d'une croix dont les dimensions sont A la mesure du 
succ&s obtenu. II forme une vaste societe de rempkrance 8 
laquelle les familles adhérentes souscrivaient en suspendant 
une croix de bois noire, bien en vue, dans leur foyer. 

Durant des mois. se déroulent des manifeslaticns 
religieuses sans prkcédent. Est-ce le succ&s obienu dans la 
vallke du Richelieu? Est-ce la beauté des lieux et la maleste du 
mont Saint-Hilaire qui inspire la ferveur de l'évêque de Nancy? 
Quoi qu'il en soit, son enthousiasme ne connaît pas de limites. 
Il decide de couronner son passage au Canada par I'&l&vation 
d'une croix gigantesque sur le plus haut sommet de ta region 
de Montréal, le Pain de sucre du mont Saint-Hilaire 

Une Croix sur le Pain de sucre 

m 
Le projet de Mgr Forbin-Janson nhcessite de longs 

préparatifs. Le seigneur de Rouville s'y engage. On ouvre dss 
chemins pour transporter les matériaux et pour permettre à la 
foule présumee des pélerins d'accéder au Pain de sucre. 
L'entrée est située à l'angle de la rue des Moulins. Un maître 
menuisier de Beloeil, le sieur Provost, accepte de construire la 
charpente monumentale ainsi que la chapelle qui servira de 
base, le tout pour la somme de 325 livres, environ 1 5W$, 
(somme qui ne Iiii sera jamais entiétement payée). On prévoit 
un chemin de Croix le long de la montee dont la quaiorziénie 
station sera la Croix du Pain de sucre. Les corvées se succ2- 
dent, animees se1o.i toutes probabilités par le seigneur de 
Rouville et par les cures environnants, peut-être aussi par le 
premier curé de Saint-Hilaire, messire Odelin, déj8 écrase par le 
souci de sa proprc survie, et  par d'autres citoyens. Pour 
défrayer les coûts de ce proje! grandiose et inus~té, une vaste 
campagne de souscription esr mise sur pied. La plupart des 
paroisses catholiques du Canada sont sollicitées. Le cure 
Durocher de Beloeil fait lithographier deux vues, une du lac 
Hertel de la montagne et l'autre de la plaine. et II les met en 
vente pour un sol trois deniers 2 .  (Ces superbes gravures de 
116poque, par John Penniman, se trouvent encore dans cer- 
tains musees et collections privees, elles mesurent 30 X 45 cm). 



Gravures de la montagne da Saint-Hilaire, i'une vue de la plaine, l'autre vue du 
lac, exécutbes l'occasion de l'inauguration du monument sur la moniagne en 
1841. 



L'inauguration, d'abord prgvue pour septembre 1841, 
est retardke jusqu'au 6 octobre A neuf heures du matin, deux 
cortéges se mettent en branle simullanément, a partir du 
manoir seigneurial et du presbytère paroissial. Cinq evéques en 
téte, pied, à cheval ou en calhche, les pélerins se rendent 
d'abord au lac de la montagne. Les chroniqueurs du terrps 
parlent d'une foule évaluée à 25 000 ou 30 000 personnes qui 
se presse autour de l'orateur sacre. Mgr de Forbin-Janson, 
revêtu des ornements sacerdotaux, s'adresse aux pklerins à 
partir d'un radeau sur le lac. La présence de nombreux prêtres 
et religieux mêlbs aux fidèles confere à la manifestation une 
ampleur sans précbdent dans les annales du pays. 

Aprks une mkmorable prédication, la foule s'engage 
dans le chemin qui mène pkniblement au Pain de sucre; 
chacune des stations di1 chemin de Croix est bénite. 

S i  l'on songe que ia population de la viiie de Montréal 
.était alors de 40 000 habitants, celle de Saint-Hilaire, de 1 020 
habitants, on peut comprendre que ce débordement de 
pèler~ns, même surévalué par !es chroniqueurs de l'époque, est 
certes un évbnement unique dif ficlle A renouveler. II tau1 lire les 
journaux du temps pour se rendre compte de l'importance de 
cette apothéose 3 la Croix dont les gens d'aujourd'hui ont 
perdu le souvenir. Ce fut peutBtre le début de la vocation 
touristique B laquelle Saint-Hiiaire brait appelée, 2 cause de sa 
montagne et du voisinage de la rivière Richelieu. 

Le 3 novembre, une premkère messe est cBlébr6e dans la 
chapelle à la base de la croix, chapelle dédiée à saint Charles 
Borromée, patron de Mgr de Forbin-Janson, qui revient y 
prêcher B plusieurs reprises. Pendant cinq bonnes annkes, des 
pélerinages se succéderont durant la belle saison. 

La Croix du Pain de sucre 

J'emprunte D L J X  Mélanges religieux, journal catholique 
dont la fondation fut suscitée par Mgr Bourget, et que dirige 
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Erigbe en 1841.86me par Mgr ForbinJanxin, Bvegue de Nancy, le 6 oct. 1841. 
Frernlbre messe dans la chapelle, cbl4br6e par lui, le 3 nov. 1841. Un ouragan 
brisa la croix, vers 1869. Ca chapelle fut dernolie beaucoup plus tard. Elle avait 
20 pieds X 20 pieds. 

l'abbé Jean-Charles Prince, directeur du séminaire de Saint- 
Hyacinthe, la description qui en est faite le 10 dkcembre 1841 : 

La crotx a lOO pieds de haureur, 6 pieds de largeur er 4 
pieds d'épaisseur, le roui recouvert de fer blanc 
&rame. Arbre gfganfesque forme d'une charpenre 
rég uliére h i te  d'&normes pi&ces de bois, soltdemen f 
rel16es les unes aux autres par de fortes lames de fer 
qui couvrent les eniures. L 'inrérieur de la croix est vide 
de maniére ii y placer des échelles et i/ y a des 
ouvertures a tous les 75 pieds. Les bras placés à 75 
pieds du sommet onr 30 pieds d'envergure er son! 



soutenus en dessous et en dessus par 8 barres de fer. 
Cer te charpenre si solide er $1 compacre est elle-même 
liée au rocher par 12 grosses chaînes, les plus fortes 
que d'habiles ouvriers aient pu cramponner dans le roc 
vif 4. Ces chafnes placees B diffdrenres hauteurs, 
meme 4 75pieds, peuvenr se mccourcir ou se mllonger 
suivant le besoin. 
Le pied de cerre croix est enfoncé dans le roc er a{- 
fermi par un irain en mortaises dont les vides sonr 
remplis par une bonne maçonnerie de trots pieds de 
haur. 

Enfin comme base de /'&difice est une chapelle de 20 
pieds carrés, surmonrée d'une galerie qul règne four 
autour. Tel esr ce monument en quelque sone indes- 
trucrible Tue l'on vient d'arracher au plus haur poinr du 
monr Sainr-Hilaire qui, fui-même s'&lève à 7 1OOpieds 
au dessus du rivage du fleuve. 
Aprés les ouvrages de l'art ce rmvail esr bien assur&- 
men r un des plus remarquables par /a hardiesse de sa 
consrrucrion et surtour par le sublime de son piédesral 
er le grandiose de ses environs 5. 

Une planche de la chapelle portarit 
les inscriptions des pblerins. (Co!l. 
Thw. Lahaise) 



Pian de Ifint8rieur de la montagne monrrant l'emplacement des dif ibrenh 
stations, du lac @l de la grande croix du Pain de Sucre. (Alexandre Stevenson 
pour l'arpenteur provlnclal, 1841 .) 



Profanation 

P- 
La Croix du Pain de sucre rkvele ce promontoire ex- 

traordinaire au reste du Canada. Pèlerinages et cklébrationç 
attirent en ces lieux des foules diversifiées. animées de sen- 
timents pieux, certes, mais aussi de plus profanes. 

Un incident notoire vient troubler le déroulement des 
excursions pieuses. Moins d'une annbe aprés l'inauguration, 
en aoûi 1842, trots militaires du 89e RBgimeni, cantonné au 
fort de Chambty, d8cident de faire, à leur maniére, un pèlerina- 
ge a la Croix. Le long du chemin, ils arrachent cinq des croix 
des stations et les jettent ab ,ciin, après avoir caricature les ins- 
criptions qu'elles portent Rendus A la chapelle, ils pillent le vin 
en réserve pour les saintes messes, utilisent les ornements 
sacrés pour quelque chose comme des danses sacrilèges et 
quoi encore! 

Monsieur de Rouville achemine une p!ain te au capitalne 
Wetherall" commandant du fort, et obtient la promesse d'un 
chdtiment exemplaire pouf les audacieux coupables. Est-il 
besoin de mentionner qu'à cette époque. une vaste campagne 
de protestantisation est menée par tout un regcoupemeni des 
"protestants" - moins les anglicans qui ont refusé et de se 
joindre e t  de financer le mouvement - à l'endroit des 
catholiques francophones du Canada, et que des prozesranrs 
de la Suisse française sont déjà ~nstallés A Saint-Blaise. 

Fin d'une Bpopbe 

6 
La destruction des mililaires de Chambly provoque une 

nouvelle érection du chemin de la Croix. ceiie fois par le p&re 
Honorat, superieur des Oblats de Marie-lmmaculee tern- 
porairernent missionnaires a Saint-Hilaire, et l'événement rallie 
7 000 a 8 000 personnes Cette histoire suscite, par ailleurs, 
l'idée d'établir au Pain de sucre un gardien des lieux. Monsieur 
de Rouville, lui, voit plus loin inspir4 par les visions de l'abbé 
Prcnce, rédacreur des Mélanges rel%ieux, II prbcontse 
l'&tablissement d'une communaute religieuse a cet endroit. II 
fait méme don a ('bvêque de Montréal d'une terre de quatre- 
vingt-dix arpents en superficie, le plus près possible clu 



monument, et projette la construction d'une maison capable 
d'abriter un religieux en permanence, en aitendant l'installation 
d'un vkritable monastbre . .  I I  s'engage a fournir 500 livres par 
année A cette oeuvre. 

En veril&, le brave seigneur de Rouville, alors pr&s de la 
faillite, ne peut s'offrtr pareille générosité. Son geste est loua- 
ble, certes, mais cette année-12, rl est menacé de saisie. Cette 
situation dramatique le pousse peut-être A anacher son nom a 
quelque chose de durable. B la Croix de la montagne, par 
exemple, montagne qu'il appelle le  plus souvent monragne de 
Rouvtlle, pendant que les rédacteurs des Melanges religieux 
s'acharnent B la désigner mont Sainr-Hilaire et quelquefois 
même mon1 Beloeil '. II offre A I'bveque de commencer A tirer 
les matériaux avant la dkbâcle, et lui demande une avance - le 
tiers du coût prévu - pour cette petite maison de quelque cent 
livres. L'évêque Bourget r6ussir à persuader M de Rouville 
qu'il est prématuré de vouloir établir une communauté au 
pays.. . er 3 cet endroit 

Le monument qui  avait kt6 jug6 indestructible tombe 
après cinq annkes de gloire. Dans la nuit du 12 au 13 octobre 

Une section de la croix gisant près de la chapelle du Pain de Sucre. 
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1846, un vent impbtueux du nord-ouest a raison de sa 
rkçistance, Le même vent - d'une force inusitke - renverse 
pluç~eurs bâtiments et entraîne le naufrage de plusieurs 
bateaux dans le fleuve. La Croix est renversée et fracassée sur 
les rochers. Seule, la chapelle de ta base a subsiste jusqu'en 
1877, alors que, le 23 octobre, le feu détruisit ce reste d'un 
monument aujourd'hui entré dans E'oubli total. On ne sur 
jamais si l'incendie avait 136 d'origine criminelle: k 1  y a for1 peu 
de chance qu'un incendie spontanh se soit déclaré dans ces 
lieux. 

l a  chapelle r4sistera aux assauts du temps jusqu'en 1877. 

Qu'en reste-t-il? Quelques tiges de fer cramponnkes au 
rocher du Parn de sucre et qui servaient B retenir les chaines 
imaginées comme supports au monument. Les archives du 
Semirlaire de Sairit-Hyacinthe poss8dent un anneau et un 
crampon 8 .  

Les generations d'aujourd'hui qui empruntent les 
sentiers de la montagne et se rendent au Pain & sucre ignorent 
sans doute que le premier sentier - ouvert e n  1841 - eut une  



origine si g lo r i euse .  

Y aurai t - i l  l i e u  de fixer dans le roc, A ras de sol c e t t e  fois, 
9 l ' abr i  des vents ,  une p l a q u e  c o m m ~ r n o r a t ~ v e  en souvenir du 
g e s t e  posé par les Canadiens des années 18407 

1. DIONNE, N E , Adgr Forliin.Janson, Québec, Typ. Laflamme e t  Groulx, 
1910. 

2 La vente des lithographies ne fera pas le cinquieme des frais. 
3. "PBlerinages du Mori.1 Saint-Hilaire", extraii des Mélanges religieux, 

Montrbal, 1841. 
4 Un anneau et un crampon original sont conservés au rnu*e du 

Sbminaire da Saini-Hyacinrhe 
5. Par co-nparaison, la croix du Mont-Royal, érigés en 1924 par la Socieié 

Saini-Jean-Baptiste. rnwsure 103 pieds de Ilauteur et son prornooloire 
est de  828 pieds 

6 Le capiraine Wetherall est prbcisbment le même qui a conduit les 
rroupes des Habiis rouges cnntrri ies vatrioras A Saint-Charles II etait 
alors colonel. 

7. Mgr Panel, alors r8dacieur des MBlanges rehgreux. fait une rétraciairon 
officielle au sujet de l'appellation de la moniagne el la nomme mont 
Saini-Hilaire. 

8. CHOOUETTE, Mgr C P., Histoire de Sarnr-Hyscrnihe, Insiiiut des 
sourds-mueis, 191 1 .  

9. Depuis 1958. I'Universit6 McGiII est proprielaire de la montagne, 3 la 
suite d'un legs da son propriéiaire, de 1913 a 1958, le brigadier Harnilion 
Gauli 



Desçin de la croix par Ozias Leduc, d'aprbs une description parue dans les 
MBlangeç Religieux en 1841. 
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CHAPITRE 

Les Oblats de Marielmmaculée Saint-Hilaire' 

Mgr Bourget, évêque de Montréal, succéde a Mgr 
Lartigue dont il avait éte le secrktaire, puis le coadjuteur. Son 
rkgne, de 1840 B 1885, est remarquable à plusieurs points de 
vue et  nombre d'historiens se sont penchés sur cette bpoque 
En 1841, par exemple, Mgr Bourget accomplit en Europe un 
voyage mkmora ble au cours duquel i! sollicite plusieurs 
communautés religieuses, enseignantes et autres. II rencontre 
Mgr de Mazenod, fondateur des Oblats de Marie-Immaculée, 
missionnaires dont la devise est 'II m'a envoyé évangéliser /es 
pauvres" II lui demande d'envoyer des Oblats au Canada pour 
missionner auprks des Indiens de I'Abrtibi et du 
Témiscamingue. II obtient l'appui du fondateur et, la même 
ande ,  quatre péres et un f rhe oblats débarquent à Montréal. 
Mgr Bourget imagine de les loger Si Sarnt-Hilaire, OU ils seront 
cures, puisque la parorsse a perdu son premier curé, Messire 
Odelin, en juin de la méme annke et  que Mgr Bourget l'a de 
nouveau confiée - en attendant mieux - au curé de Beloeil. Mgr 
Bourget veut, entre autres, continuer l'oeuvre inaugurke par 
Mgr de Forbin-Janson, le Service des missions e t  des retraites 
pour 1s clergé et les fidkles, oeuvre pour laquelle II voulait des 
ouvriers évangélistes religieux qui puissent siimuler l'ardeur 
des fidèles. 

Les Oblats sont-ils d'abord curés à Saint-Hilaire7 Sont- 
ils surtout missionnaires là où ils sont appeles! li semble qu'ils 
seront l'un et l'autre Ce qui est certain, c'est que ces Oblats 
avaient besoin d'un pied-à-terre et que leur arrivée à Saint- 
Hilaire coïncide avec le regain de ferveur suscité par l'action de 
Mgr de Forbin-Janson et le rayonnement du monurrienr 
narionalde la; montagne. 



Le presbytérechapelle devient monastère 

Messire Durocher, desseniant A Saint-Hilaire, s'occupe 
de préparer l'arrivée des Phres. II met les patoissiens au 
courant, leur annonce une retraite donr ils tireront les meilleurs 
fruits. Les paroissiens de Saint-Hilaire ne sont pas plus en- 
ihousiastes que cela, semble-t-il. Le curé Durocher écrit B son 
&v&que. 

Les fideles de Beloed le désirent ardemrnenr, mals les 
gens de Saint-Hilaire ne semblent pas goûter te 
bonheur qu 71s aumnr de posséder /es Psres, pour /ne 
ddcharger sunout de Saint- Hilatre où je ne puis faire le 
bien, et if y en a beaucoup 8 fatre. 

II ajoute qu'il logera volontiers une partie de l'hiver celui 
des Péres qui sera chargé de la cure de Saint-Hilaire. Cette 
offre donne A penser que le presbytére-chapelle de Saint- 
Hilaire est dans un état pitoyable et que le climat qui régne de 
ce c6té de la rivière n'est pas des plus invitants. L'Bvi3que 
remercie le brave cure de sa gbnérosité et observe, en parlant 
des missionnaires: Conlenrons-nous de leur procurer un 
bonnéte n&cessâire aussi simplemenr que possible. Puis il 
termine à l'appui du cure de 8eloeil Espérons que /a rerraite 
raménera ces endurcis de /a montagne qui nous causenr rrinr 
de rourmenrs. 

Le 20 octobre, les paroissiens abandonnent la salle des 
habitants du presbytère-chapelle au profit des Pères Oblats 
qui, pendanl ce temps, voguent encore sur l'océan vers leur 
mission canadienne dont ils ignorent à peu pt8s tout2. Ils 
renonceni h leurs droits aussi longtemps que les PAres en 
auront besoin. 

Le presbytère-chapelle de Saint-Hilaire devient donc le 
premier monastére des Oblats de Marie-lmmacul&e en terre 
canadienne. Du 13 dkcembre 1841 au 31 juillet 1842, toute la 
communauté oblate - ainsi que le noviciat - loge dans la salle 
publique du presbytére. 



Le pbre Honorat, o.m.i., deuxiéme cure 

Le pére Jean-Baptiste 
Honorat, 42 ans, chef de la 
mission, est nommé curé. II 
est n4 en France en 1799. 11 a 
vlngt années d'expérience 
comme "miss ionna i re  
~redicateur" de ~iusieurs -e - e c  
diocéses français. On dit 
qu'il possede a un degré t .Cs) 

remarquable /e ialenr - -- . 
d'dmouvoir les masses et 
d'en r ralner des o o ~ u l a  rions 
enridres dans le b~en 8 

I I  est retenu à 
MontrCal par quelque 

AV malaise, tandrs que ses 
confrères, ieç pètes Pierre- Le PBre Jean-&priste Honorat 0.m.i. 
Andre Jean-Henri Premier supérieur des Oblats au 

Canada et deuxibme cure rbsident 
Baudrant et Lucien-Antoine Sainr.Hilairs~ en ,a1. 
Lagier, arrivés le 4 dkcembre 
sont à Saint-Hilaire le 7 décembre et célébrent le lendemain 

Ls rnaîrre-autel qui servit A la premihre messe des PBres Oblats h Saint-Hilaire en 
1 841. 
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I'lrnmacul6e-Conception, principale fête de leur Insritut, ainsc 
que leur pternikre messe en terre canadienne Ce matin-là, le 
maître-autel est préparé par Eulalie Durocher, de Beloeil, ei 
Hermine Hertel, fr!le du seigrieur de Rouville. Cet autel de la 
première messe oblate est encore en usage aujourd'hui comme 
autel liturgique et 11 est probable qu'il ait servi au presbyt6re- 
chapelle depuis 1798 Quant A Hermine Hertel, elle prendra le 
voile sous le nom de Soeur Marie-Scolastique et Eulalie 
Durocher deviendra Mère Marie-Rose, fondatrice des Çoe~rs 
des Saints Noms de Jésus ei de Marie, efflorescence d'une 
communauté du même nom, 3 Marseille et  dont les Oblats de 
Marie-Immaculée seronr les directeurs spirituels, le pére 
Telmon, en particulier ' 

Des le 18 février 1842. le père Honorat érige dans I'Bglise 
la dévotion de la Voie de la Croix, dévotion i laquelle les gens 
de Saint-Hilaire sont dé@ initiés depuis les prédications de Mgr 
de Forbin-Janson el la bénédiction retentissante du chemin de 
croix de ta montagne 

Le pére Telmon, desservant 

r 
Le père Honorat, 

prec6de de sa réputatiori de 
prkdicateur, est en demande 
un peu partout II ~ s t  le plus 
souvent absent. C'est le p e ~ e  
Telmon qui prend la ved~t le .  
Pendant une grande mission 
de carême, I I  ktablit la 
congrkgation des Filles de 
M a r i e - I m m a c u l é e .  à 
Beloeil d a ,  congrégation à 
laquelle des gens de Saint- 
Hilaire se loignent Ils suivenr 
les exercices à Beloeil ?,:ce 
que leur kglise ne peut 
décemment être choisie, 
toute inachevke qu'elle esi, 

l e  pére Telmon se 
préoccupe aussi du c6té ma- 

Le pbre Pierre Adrien Telmon o.m.1. tériel et amkiiorer 
desservant. l'église DG il reste beaucoup 
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A faire pour qu'elle soit un tempie con venabie. 

Ainsi, i l  procéde aii rapprochement des deux rangées de 
bancs obstruées par les piliers qui soutiennent la voûte en 
construction, et cela au point oh  les piliers se trouvent A fleur 
de banc Ces bancs seront replacés au même endroit, en 1844, 
a la suite d'une décision des marguilliers L'kglise contient alors 
103 bancs 

Le père Telmon se préoccupe aussi de faire terminer les 
travaux de la voûte. Un hiver particultérement rigoureux ex- 
plique l'urgence d'une telle entreprise. tes moyens de la 
fabrique sont maigres. Le pbre Telmon expose les besoins à 
I1&véque, hors la voûte, la charpente a besoin d'être con- 
solidbe, elle menace ruine par le vice de sa construction . . 
t 'kvêque accorde la permission d'effectuer un emprunt Un  
marché es1 passé, le 10 avril, avec le sieur Antoine Provost. 
devant le notaire Davignon. t e s  travaux progressent len- 
tement. Er? septembre, ils ne sont pas terminhs. Le tout aura 
coütk 6 143 livres, sans la peinture qui exigea un dkboursk 
suppl8mentaire de 1 400 livres et qui ne fur appliquée qu'en 
1844 

À la même &poque, Mgr Bourget autorise les 
marguilliers a concéder un double banc A l'honorable Jean- 
Bapiiste Renk Hertel de Rouville, en reconnaissance des 
services qu'il a rendus A la paroisse Le banc es\ installé du côté 
de I'épirre, e n  un lieu différent de celui qui est prévu par la  loi 
p w r  le banc seigneurial Ce banc érait adossé au mi,! iriteral, 
face à la chaire. II fur refait plus tard pour iui donner l'allure 
d'aujourd'hui 

Quand I'éveque fait sa visite pastorale à Saint-Hilaire, 
cette année 1842, II s'en prend aux marguilliers les comptes de 
la fabrique n'oni pas 6té rendus depuis 1833, seuls ceux de 
1833. 1834 et 1835 ont fait l'objet d'une approbation. Une 
reddition plus fidéle leur est fortement recommandée II 
souligne aussi que les ordonnances de la visite de 1834 n 'on i  
pas été exécutées et il ordcnne qu'elles le soient 
immediatement: que l'on fasse deux confessionnaux, un pour 
la sacristie, un pour I'église Les fonts baptismaux sont logés 
dans une armoire au banc d'oeuvre, pour l'été, il n'esr pas 
question pour le momenr de construire un baptistère. 



Le père Lagier, suppléant 5 

4 
Quand Mgr Bourget a 

choisi le presby tere-chapelle 
de Saint-Hilaire comme pied- 
a-terre des Oblats qu'il avait 
o b t e n u s  de Mgr  de  
Mazenod, leur avait 11  
propos4 ce poste, en a t -  
tendant, afin qu'ils puissent 
de la avoir l'oeil ailleurs? 
Toujours est-11 que leur 
mission de Saint-Hilaire 
devait êIre de courte durke 
Leur supérieur, le pere 
Honorat, voyage beauccup 
Au cours de ses nombreuses 

Le pbre Lucien Antoine Lagiei, 0.m.i. 
pérégcinations dans le 

aaisibrne cure rbsident 11814-18741. diocése de Montrkal* - 
immense a cette époque,- il 

avise le village de Longueüil. Mgr Bourget accepte qu'il s 'y ins- 
talle avec ses religieux. Les Peres quirtent Saint-Hilaire, à la fin 
de 1842 et y laissent le pere Lagier, a titre de suppléanL, en 
attendant que l'évêque y pourvoie autrement 

Le père Lagier est né le 18 luin 1806 1 1  a beaucoup 
vovagé, comme missionnaire. Son supérieur, le pkre Honorat. 
ne lui abandonne pas,  à Saint-Hilaire, une situation facile Le 
presbytère-monastère esr dans un &ta\ de délabrement toial. 
ce qui a peut-erre hâr4 le dépar! de la comrnunau~d Le père 
Lagier ressenr-il ce manque de consid8ration des paroissizns 
exprimé par cette négligence, du reste pas nouvelle, puisque le 
cur6 Odelin en a cruellement souffert? Toujours est-il qu'il va 
rester au presbytère de Beloeil, chez le toujours accueillanl 
curé Durocher Au surplus, il est appelé a aller prêcher ici ei là 
retraites et missions, et est alors remplacé par le curé Théopnile 
Ourocher ou par son frhre Eusébe. 

II en fallait moins pour que les fidèles de Saint-Hilairs se 
seritent de nouveaii d6laiçsés et humiliés. Leur reaction ne se 
fait pas atrendre. Une fois de plus, c'est le seigneur qui se ci-ar- 
ge de l'exprimer. M. de RouviIIe réclame de I'kveque la 



résidence permanente de leur pasteur dans leur presbytére. 
Tout en vantant les mérites du p é r e  Lagier, il veut obtenir la 
p r o m e s s e  de son r e t o u r  p o u r  la S a i n t - M i c h e l :  . . . avec comme 
condition qu'il résiderau dans notre presbytère, ef non a 
Beloed, comme cela a &ré pratiqué depuis prés de rros mois, 
au grandprdjudice de ta paroisse. li attribue cette situation au 
f a v o r i t i s m e  accordé a messire D u r o c h e r  et il termine ainsi: Ceci 
esi dû au pdre Honorat qui en veut la morr ;ur&e a celte parois- 
se, er cela pour l'avoir trop bien reçu, et plus qu'tl ne méritait. 

On i g n o r e  le fondement de cette accusation. Ce qui est 
certain, c'est que des mrssionnaires méthodistes d'origine 
suisse, établis à la Grande-Ligne de Sa in t -B la i se  depuis 1835, 
f o n t  la cour aux récalcitrants de la montagne et  tentent, a cette 
période de malaise entre eux et ceux des premières conces- 
sions, de rec ru te r  des adepies ainsi qu'il est facile de le faire en 
périodes d i f f i c i les .  Ils o f f r e n t  même des sommes cons idé rab les  

à certains individus, mais en vain, affirme messire Lagier. 

Ainsi, les Oblats de M a r i e - I m m a c u l é e  n'auront fait que 
passer à Saint-Hitaire. 

1. Voir La Bannière, Annales des missionnaires Oblats, Oitawa, 1941 
2 Le 29 octobre. le seigneur de Clouville fait don aux Oblats d'une rerre de 

108 arpents, devanl Coursolles, n p Apr& le départ des Obiais, M de 
Rouville f i l  rbsilier cette donaùon et revendit la rerre 8 Isaac Gadbois e i  
C E .  Letesru 

3 Il repartit pour la France en 1858 et y mourut dix ans plus lard, en 1868. 
4 DUCHAUSSOIS, Pierre, op. c i ( ,  p. 93 
4a. MORIN, Conrad M , 0.f.m , Une '~prirnaria"canadrenns~La congréga- 

rioo des Fi//es de Marie-/mniacul4e, p 13, Ouiremonl-Monirbal, 1954 
5. CARRIERE, Gasion, "Lucien Anrotne Lagter", D B.C.. vol X. p. 460 
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CHAPITRE 

Une paroisse en plein essor. 

Les pères Oblats son1 assez longtemps a Saint-Hilaire 
pour se préoccuper, avec les paroissiens, de la finition 
rntérieure de l'église. Le vice de la charpente était connu et, 
depuis peu, on s'affairait a terminer la voûte. Ces travaux 
entrepris par le sieur Provost durercnt jusqu'en 1845 11 ne res- 
tera alors pas assez d'argent pour enclore le cimetière et la cour 
du presbyrère 

Pourtant, le curk Quévillon (184.3-1844) achète cette 
année-là 600 perches et 150 piquets, ce qui permet de supposer 
que la dôture sera de bois et non de pierre, comme on l'avait 
projete. Un marché, en date du 24 juillet 1845, engage envers 
les marguilliers Isidore Authier, Jean-Marie Gibouleau e t  Pierre 
Bessette, le cultivateur et menuisier Désir6 Provost, de Saint- 
Marc, pour clôturer le cimetière, moyennant la somme de 600 
livres. Quant A la voûte, elle ne sera pas terminée sans que 
I'évëque autorise un emprunt supplémentaire. 

Décidement, les paroissiens de Saint-Hilaire ne sont pas 
riches. Aussi le sort du cure Quévillon n'est guére meilleur que 
celui du pkre Lagier II confie à son kvêque qu'il est plus 
heureux qu'il ne le mérite. II est cependant discret sur ses 
revenus, ir-iferieurs à ceux de bien d'autres curés, et II affirme 
qu'il pourra vivre en 6conomisant. Ce qui ne l'empêche pas de 
témoigner d'un zéle certain pour la mise sur pied d'kcoles dans 
la paroisse. 

A peine seize mois aprés son arrivke, les paroissiens 
reçoivent la visire du curé Durocher, mandaté par l'évêque, qui 
leur annonce deux choses: leur curé est muté dans une autre 



paroisse et ils doiveni se concerter et  aviser à des moyens plus 
stables afin de remédier B leur nbgligence envers leur pasteur 
Prés de la moiri6 des paroissiens refusent de Souscrire et les 
habitants de ta montagne ne souscrivent que 5 livres, 17 
chelins. L'évêque décide de punir leur manque de zèle ei de 
bonne volont6 Le curé Oué.villon ne sera pas remplace et la 
paroisse sera une fois de plus desservie par le cure Durocher, 
pendant douze mois 

Les fideles réagissent 

s 
Humiliés, les gens de Saint-Hilaire relettent le blâme sur 

le cure de Beloeil qu'ils accusent même du dépari de leur curé 
Ils sont, hklas, bien mal disposés A profiter de son ministére. 
C'est l'anarchie: les montagnards et les fidéles des i tangs  vont 
vers le curk de Saint-Jean-Baptiste. L'évêque intervient le 
curé Motte reçoit l'ordre de les renvoyer 3 leur paroisse pour les 
célébrations e t  les sacrements Le cürk Durocher n'en peut 
plus, méme si son eveque lui accorde un vicaire. Les gens de 
Sainl-Hilaire refusent de le nommer commissaire de leurs 
écoles car ils veulent toujours un curé bien a eux. Cependani, II 
se préoccupe de l'instruction des enfants er songe A mettre un 
maître d'kcole dans le presbytère afin d'éviter les dommages 
qui résulteraient de sa désaffection. Commissaire d'6coles. il 
eut volontiers acceptb cette charge dans l'intérêt de la 
paroisse, pour remddier plus efficacemenr a une école mixte 
renue par un homme. II ne cache pas son espoir d'elfe 
déchargé au plus tôt de cette desserte ingrate 

Thomas Edmund Campbell, 
- 

6e seigneur de Rouville~ 

Pendant ce temps, jes affaires de la seiçneurie prennent 
une nouvelle tournure L'honorable Hertel de Rouville avait dû, 
en 1844, vendre sa seigneurie, à cause de sa situation financte- 
re precaire: il etait menacé de saisie depuis 1842. Ainsi se 
termine la dynastie des Hertel de Rouville. 150 ans maîtres de la 
seigneurie, ils ne l'avaient hab1té.e que pendant 25 ans mais le 
dernier Rouville l'avait marquée de son infaiigable z&le pour le 



progrès et de la paroisse et de la seigneurie. 

Qui est l'acheteur? Le major Thomas Edmund Camp- 
bell. II est venu au Canada en 1838, avec son rbgiment mobilisé 
pour contenir i'agrtation des Patriotes. Sa mission au pays 
porte fruits II a l'occasion de rencontrer le seigneur de 
Rouville, mobilisé comme lut contre les insurgés. II épouse, en 
1&1, une canadienne catholique apparentée au seigneur de 
Rouv~lle, Wenriette Juchereau-Duchesnay . Une fois I'insurrec- 
tion apaisbe, le major Campbell retourne en Angleterre avec ça 

jeune épouse. C'est pendan~ ce skjour dans son pays qu'il 
acquieri la seigneurie de Rouville, par I'interm&diaire de son 
beau-frére, Antoine Juchereau-Duchesnay, qui traite avec le 
docteur Jean-8aptiste 8rousseau, de Beloeil, fondé de pouvoir 
du seigneur Hertel de Rouville 

Le major Campbell revient au pays, aprhs cinq ans de 
s15jour la-bas, avec son épouse et deux fils. II s'installe au 
manoir seigneurial et entreprend de donner B son territoire un 
nouveau souffle de vie. II est nanti d'une fortune consid4rable 

Ir* 

Le manoir seigneurial agrandi partir de celui de Rouville par le maior T.E. 
Campbell aprbs son retour d'Angleterre en 1846. 



qui, A elle seule, eUt suffi d relancer l'économie locale. La 
navigation A vapeur se dkploie sur le Richelieu et, dès 1848, un 
nouveau chemin de fer dessert son territoire. Ces deux derniers 
facteurs, alliés h sa fortune et à ses ralents d'adminisiraieur, 
favorisent l'explosion d'une prospérité inattendue, nouveau 
style. II multiplie les rnoul:ms le long du ruisseau de la mon- 
tagne2. II encourage Ea plantation de nouveaux vergers et 
l'exploitation des érablibres. En meme temps, il fait du manoir 
de Rouville le château dont s'enorgueillissent aujourd'hui les 
Hilairemonrais. 

Le Major jou~t d'une influence considérable au pays, 
dans tous les milieux, aussi bien politiques, financiers, 
agricoles que religieux. Ses kiats de servece et sa forte persorl- 
nalité coniribuent A ce succ&s. Par-dessus tout, son alliance a 
une Canadienn- de bonne bourgeoisie el sa grande g&nérositk 
lui valent I'esrime de ses cerisjÉaires. Toutes les affaires de la 
seignei!rte sont traitees en français. II donne, par son exemple, 
un nouvel essor à l'agriculture. II refuse des fonctions impoi-- 
tantes, pour mieux se consacrer aux intérêts de sa seig?eurie. 

Madame Campbell a un charisme particulier p o ~  r 
I'Bducation des jeunes filles Elle obtient que le Ma~or donne un 
lopin de terre pour une kcole de filles au village: ie lot no 6 du 
village reçu par les commissaires Pierre Bessette, C.E. Letétu 
et Francois Edesse Tétreau-Ducharme. (II correspond à 
I'emplacement de l'école Sacré-Coeur d'aujaurd'hui. 1 

Pendant ce temps, le curé Tirnoth4 Prime Paul Flliatreau 
est, depuis le 5 seprernbre 1845, cure à Sarnt-Hilaire. II a 32 
ans ,  mais sa sant4 est dklabrée a cause d'un accident er il pe t t  
à perne s'occuper du ministère des âmes A tout  instant, il doit 
laisser ça cure et prendre un repos, et ce sont les P&res Oblats 
qui viennent au moins donner la messe du dimciiche. 

Madame Campbell supporte fart r i a l  cette irrégularitk 
du service pastoral. Elle reprend, A l'instar de M. de Rouviile, 
dr: longs &changes avec I'Avêque Elle commente la sitbation 
tout A fait anormale de In paroisse Elle dkcrit sa concept!or! 
bien personnelle d'un cure de parotsse: Une personne non pas 
scrupuleuse mals bien stricte, qui aimerait la soci&r& un peu cr 
aurait de léspnr et &ducarion, enfin q u ~  saurait ~ ' ~ns tnue r  sans 
que l'on s'en aperçoive et d~scuteralr sans parafire Je ia~re. Ce 
portrait dci cure trace par la seigneuresse Campbell est révhla- 
teur On y sent la solitude dont elle souffre, à cause de son 
rang social, de sa culture er de sa fortune 





Toutefois, son éloquence est sans lendemain: I'évéque 
ne peut satisfaire a ses exigences et se contente de lui rappeler 
que les paroissiens de Saint-Hilaire doivent s'engager a garar tir 
A leur pasreur 100 livres annuellemenr 1400 dollars). Lorsqu'il 
retirera messire Filiatreault, B cause de sa santé, en septembre, 
la cure sera de nouveau vacante et desservie plusie~irs 
semaines par les cur8s des quatre paroisses voisines. 

Quand le curé Joseph Morin, nB en 1823, arrive A Saint- 
Hilaire en octobre 1848, il est le premier à bénéficier d'un 
engagement ferme des paroissiens 3 assurer un salaire de 100 
livres par annee au cure, chacun devant payer une sornrne 
proportionn~lle 3 la val eu^ de sa propri62é, valeur déterminée 
par les nouveaux commissaires municipaux 3. La génerosité de 
la seigneuresse est cependant necessaire pour arrondir la 
somme requise pour le curé attendu. Ainsi, le 15 octobre, aprés 
la visite pastorale de Mgr Bourget, le vicaire Morin de Verché- 
res est appel& 3 la paroisse de Saint-Hilaire. Lors de son passa- 
ge, l'évêque a approuve les comptes de la fabrique pour les 
années 1831 A 1844. Avec raison, il ordonne que les mar- 
guilliers, a l'avenir, rendent compte de leur mandat a la fin de 
chaque année. 

Par intervalles, les vc-rge,s de la montagne sont envahis 
par les insectes car la concentration des pommiers en favorise 
la multiplication et on ignore. A cette &poque, l'usage des 
insecticides4. Ainsi, en juin 1849, les chenilles font des dornma- 
ges considérables et I'éveque donne la permission d'organiser 
une procession religieuse et des priéres publiques pour con- 
jurer le désastre. Il taur bien faire comprendre, disait-il, à ceux 
qui y habirenr (la montagne) qu'ils doivenr faire de dignes fruirs 
de pénitence et réparer de routes leurs forces leur mauvaise 
volonré passée à l'égard du soutien de leur curé er autres 
mauvaises affaires dont ils se souviennent parfairement. 
Décidément, les habitants de la montagne ont mauvaise 
réputation. 

La montagne et son Pain de sucre n'a pas encore perdu 
son caractère de lieu bénit. La grande croix s'est écrasée. il est 
vrai, le 13 octobre 1846, mais la chapelle résisle toujours et de 
iemps B autre des groupes de p6lerins s'y rendent. On n'a pas 
encore abandonné l'idée de garder le monument et  d'y installer 
u n  prétre pour l'accueil des pèlerins. Le major Campbeli, fidele 
d l'engagement de son pr&d&cesseur, tienr en réserve en ce lieu 
un terrain destine a la construction éventuelle d'une maison. 
Madame Campbell écrit à Mgr Bourget afin de connaïtre ses 
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cntentions, mals  le projer est tellement utopique qu'il fmit par 
tomber dans l'oubli. 

La paroisse: noyau social 

s- 
En plus de jouer son r61e spirituel, la paroisse engendre 

un noyau social dont l'importance n'est pas négligeable. Elle 
est employeur e t  consommateur; son incidence d'ordre écono- 
mique est importante, car plusieurs paroissiens y trouvent leur 
compte blanchisseuses, chantres, bedeau, marchands, ar- 
tisans, journaliers, forgerons, maçons, menuisiers.. . Le 
marchand fournit les cierges, les savons, la cire, les etoffes, 
etc. Les dames Letestu et Goulet sont les blanchisseuses 
attitrées e t  elles façonnent les cierges. Depuis 1812, le sieur 
Letestu chante les messes et les chantera jusqu'à sa mort, en 
1873. Les Francois Côté. pére et fils, chanteront encore en 
1868. Ca fonction du bedeau est multiple: 11 est sacrislain, il 
lave l'église, sonne les cloches, enléve la neige, entret~ent le 
feu des deux fournaises qu'il mine régulièrement.. . Son salaire 
est la somme de une livre, 10 sols payés par chaque paroissien, 
plus un quart de blé et une partie du casuel, sans oublier le 
creusage des fosses qu'il fait A son profit. Par comparaison, 
ces chrffres permettent d'avocr une id& des revenus moyens 
des habitants à cette époque. Au coeur de la paroisse comme 
telle, préside le cure qui surveille tous les travaux concernant 
I'kglise, le presbytère er autres dépendances. 

Un autre noyau social se forme aussi autour du 
seigneur, maître d'oeuvre de son territoire. II emploie des 
fermiers sur ses propres terres, des meuniers d a n s  ses moulins, 
des menuisiers, des hommes fi tout faire et des femmes pour 
l'entretien de son manoir, ses cuisines er autres .. Quand le 
seigneur est riche comme le major Campbell, en plus d'étre le 
seigneur qui use de ses droits traditionnels, son domaine 
devient un noyau économique important 

Cinq curés se succédent 

6 
Le chantier de l'église est toulours en souffrance. Le fait 

que tant de curés et de desservants se succhdent à Sa~nt- 
Hilaire entre les années 1830 et 1848 fournit une explication 



certaine A tous ces délais que nous pouvons relever à un siecie 
de distance, d'abord quand il s'est agi de batir l'église, piiis 
maintenant qu'il s'agit de la finir à l'intérieur. Les paroissiens ne 
sont pas riches et pas plus zé1é.s que cela: c'est vrai, si l'on s'en 
tient aux faits dkjà retatks. Seront-ils tellement plus riches 
quelques années plus lard? Peut-ètre pas. Est-ce leur pieté qui 
sera stimul.4e7 ou est-ce leur fierté? L'avenir nous le dira. 

SOUS le curé Molln (1848-1852\, sixième en ligne, Mgr 
Bourget lors de sa visite pastorale recommande de f a r e  des 
réparations A I'Aglise, a la sacristie et au presbytère et même 
d'enclore le cimeii8re. (Ce dernier travail n'a donc pas éré 
comolét8.) La fabrique fait. Si cette époque, face 3 un 
probième: un des procureurs pour les travaux de réfection de 
l'église, J.-M. Gibouleau, est mort en 1839, et la somme de 
4 786 livres qu'il devait B la fabrique est impayée. Sa veuve 
prétend retenir la somme comme Bzanr le salaire dû au 
procureur dkfunt . L'évêque autorise une poursuite contre la 
veuve Gibouleau. L'affaire s'arrange finalement B l'amiable: les 
hkritiers remettent les 764 livres qui restent plus 1 094 livres et 
acquittent le compte du notaire Robitaille au monrant de FOO 
Iivres 5. (Un des hkritiers était Joseph Leroux dit Cardinal, 
epoux de Lucie Gibouleau.) Rien n'empêche que le crépissage 
de I'egt~se, à I'ictérieur comme d I'exférieur, ne sera fait par 
Français Côté, maçon de la paroisse, qu'aprés le départ du 
curé Morin. 

Messire Durocher, une fois encore, est appelé à des- 
servir Saint-Hilaire en attendani le remplaçant. Pour la derniere 
fois car, en 1852, il met un terme a son mandat, après 21 ans Ci 
la tête de la paroisse de Beloeil. terme exceptionnellement long 
pour un curé de cette époque. 11 est regrettk de ses ouailles et 
même des paroissiens de Saint-Hitaire doni il avait kt& le pns- 
teur supplbant en maintes occasions. Cette ann6e-la. un in- 
cendie détruit l'évêché de Montréal, ccnstruir par Mgr 
Bourget. La désorganisation temporaire qui s'ensuit precipite 
peut-être la création d'un nouveau dioc2lse avec siège 
kpiscopal à Saint-Hyacinthe, Le nouveau diocése englobe la 
paroisse de Sainr-HilaÏre &. 



Le curé de Sainr- 
Jacqiies-le-Mineur, Messire 
F -X  Caisse, est nommé à 
Sainr-Hilaire en 1852 1 1  a 
trente ans, c'est sa troisième 
cure II hkrite d'un problème 
qui prend de plus en plus 
d'imporlance: le manque de 
places de bancs a I'Bglise. 
Sous sa prksidence, les 
marguilliers Pierre Germain. 
Alexis Blain et €douard 
L'Heureux font un marché, le 
30 juin, avec Toussaint 
Guillot, menuisier de la 
paroisse, pour la construc- Mgr ~ean-charles Prince, prember 

dlun de 22 piedç Bvëque de Sa~nt-Hyacinthe de 1852 9. 
1 860. 

de profondeur. solidement 
appuyé et devant loger quarante-six bancs comme ceux de la 
nef, une place pour l'orgue et deux escaliers, le tout pour la 
somme de 218 livres payable par versements de 25 livres par 
année. Près de deux ans plus tard, ce jubé n'est pas encore 
termine. II n'a pas été livré, comme on l'avait souhaité, pour la 
messe de minuit de 1853 En fait, ce jubk fu t  termin& en 1855 
par Flavie Guillot, pour une somme additionnelle de 1 000 
livres. 

Messire Caisse, tout leune qu'il soit, ne jouir pas d'une 
santé florissante. 11 doit prendre un repos prolong6 à quelques 
reprises et la paroisse s'en remet alors a des prêtres de passa- 
ge, jusqu'8 ce qu'il renonce à son poste et soir remplacé par le 
curé Octave Monet, en 1854. 

C'est sous le curé Monet 0854-18561 que les rravaux de 
I'bglise sont repris s6rieusernent et seront complétés de facon 
remarquable. La ferveur des paroissiens est-elle en cause ou 
s'éveille-t-elle? L'époque hhroïque semble revalue Le curé 
Monet a 33 ans. II a 6tk auparavant curé B Notre-Dame ce 
Bonsecours, 3 Stukeley. Physiquement, c'est un colosse. II est 
un orateur sacre réput6 et sans doute sait-il, grâce a ce don, 
sirrnuler l'ardeur des fideles. Toujours est-il que son passage 
est marqué de plusieurs travaux d'aménagement de I'inlérieur 
de l'église Le temple qui aspirait depuis longtemps à la 
dkcence est enfin doté d'accessoires modesles mais de bon 
goût. 
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A cause de ses ressources limitees, la fabrique procède 
depuis toujours par ktapes, plus ou moins timides. La voOte et 
les colonnes onr étB terminées dans les années 1842 et 1843. Ce 
crépissage des murs, le chemin couvert et le jubé, dans les 
années 1852 et 7853. Ce qui reste 3 faire, c'est la finition qui 
donnera A l'ensemble l'allure d'un lieu de priére respectable el 
atrrayant: des stalles dans le choeur, une balustrade, des autels 
latéraux, un vestiaire et des confessionnaux convenables. . II 
s'agit surtout de travaux de menuiserie. Et les paroissiens 
auront B ce sujet l'appui du nouveau seigneur, le major 
Campbell. II est maintenant installb. II a réglé tous les problk- 
mes de sa seigneurie et de son domaine. Voila qu'il suit avec 
int6rêt les travaux de construction de I'eglise, stimulé en cela 
par la seigneuresse qui est une paroissienne fervente. Le 
couple desire ardemment que l'intérieur de I1&glise soit 
aménagé. II prere gratuitement à la fabrique son excellznt 
menuisier, Daniel Somerville; il fait dresser par son architecte, 
Y. Lanford, des plans pour le sanctuaire, les stalles et les 
autels. Des mauvaises langues diront par la suite que l'église 
Saint-Hilaire a l'air d'un temple protestant; la boutade est cer- 
tes péjorative. 

Les stalles du choeur. 
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Croquis pour de nouveaux autels, des stalles er un trdna pour I'eglise de Saint- 
Hilaire. par Y. Landford, architecte (sans date). 



L'autel qui a servi au presbytére-chapelle, en 1798, a éte 
insrailk, en 1837, dans la nouvelle église et II a été l'autel de la 
premiére messe des Oblats de Marie-ImrnaculBe en terre 
canadienne7. II es1 de l'époque où le célèbre sculpteur Louis 
Quevillon (1  749-1823) et son éléve Joseph Pépin, âgés respec- 
tivement de 68 et 47 ans. oeuvrent A I'kglrse Saint-Jean- 
8apriste. autour de 1817, pour y sculpter la chaire, la voûte, le 
banc d'oeuvre. II n'es! pas impossible qu'il att éié l'oeuvre d'iin 
des nombreux élèves qui accompagnaient les maitres dans 
leurs travaux. Les livres des delibkrations ne sont pas bavards 
sur ce suler. Ils sont mèrne incomplets. Et les actes du notaire 
Narcisse Robitaille, qui a r6digé la plupart des marches con- 
cernant les rravaux de l'église, sont disparus de son minutier. 
tes  chercheurs n'ont encore rien trouve 8.  

Par contre, nous savons que, le 25 décembre 1854, les 
sieurs Joseph Authier et FBlix Martin ( 1829-1922). menuisiers 
de ta paroisse, entreprennent de faire, selon les plans du rnalc~r 
Campbell, pour le curé Octave Monet et les marguilliers Alexis 
Blain, Edouard L'Heureux et Francois-Edesse Tétro- 
Ducharme, les deux autels latkraux, les stalles, les conies- 
stonnaux, un vestaire, une balustrade et autres travaux pour la 
samme de 370 livres, a Erre livré, f a r  er parfait, Je ler novembre 
lm, mais /es deux aurels, /e ler mai 1856 Tous ces travaux 
sont remis et livrés le 23 aoùt 1856 Il n'est pas question de la 
chaire. 

La chaire 

La tradition orale veur à tout prix que Joseph Pépin sait 
l'auteur de la magnifique chaire de Sainr-Hilaire. Nous avons 
déjA vu que, au début des pourparlers ayant entour6 la cons- 
truction de I'eglise, Joseph Pépin a fait des propositrons dorit 
on ignore roulours le contenu. La se (imite la participaticn 
certaine de Pkpin: des propositions écrites. Nous avoriç tout 
lieu de dourer qu'il ait fait la chaire de l'église Saint-Hilaire. 
puisque des rémoins dignes de foi O n t  aff irmé que la chaire f i l  

son apparition sous le cure Monet, en 18553. 1 1  y eut saris 



La cllaice et son abat-voix. Pholo J .  Robillard 



DBiail de la chaire. 

doute, avant cette chaire, une installation quelconque puisque, 
depuis les dbbuts, le livre des dklibérations refere "au côte de la 
chaire" et "au cd14 du banc d ' o e u ~ r e " ~ ~ .  En 1855, Joseph 
Pépin aurait eu 84 ans. II est difficile de penser qu'A cet .?ge. II 
ait pu entreprendre et réussir un tel chef-d'oeuvre. L'hypothése 
la plus plausible et la plus acceptable est que cette chaire ait kt6 
faite anrérieurement, par Pkpin peut-être pour une autre église, 
et qu'elle ait &té transportée et mise en place a Saint-Hilaire, en 
1855. 



Le passage couvert en bois, la cheminée en .construclion. On remarque un 
peintre au haut du clocher. Archives Soc. d'Histoire de BeloeiCMont-Saint- 
Hilaire. 



Le chemin couvert 

Le 23 août 1856, les 
marguilliers passent un 

1 marché avec Félix Martiri et 
Joachim Authier m u r  la 
construction d'un chemin 
couvert de 38 pieds par 10 
pieds, entre la sacristie e! 
l'église, devant le notaire 
J.N. Robitaille. Cetre ad. 
dition es1 projetée depuis 
quelques années, mats retar- 
dée pour toutes sortes de 
raisons, ~usqu'à ce que Mgr 
Prince l'ordonne pour des 
raisons de comrnodiié 
imp8rieuses. 

FBlix Manin. 
maire de 1885 

Monet qui 

maîtremenuisier et Ce sera la dernière , a  1886. entreprise dirigée par 1s cure 
est muté le 18 septembre el quitte la paroisse le 3 

octobre. II aura été le it5moin. pour ne pas dire l'inspirateur, de 
la plupart des travaux de finition dc l'intérieur de l'église que les 
fidéles d'aujourd'hui peuvent encore admirer. 

Le neuvième curk 

4- 
Hilaire Millier, (1856-1860). a 33 ans quand il est nommé 

à Saint-Hilaire II laisse I'eriseignernent au seminaire de 
Stans!ead. Plus tard, a Sorel, de 1861 a 1875, il fondera 
l'h6pital et un  collége classique, sera dix ans cure à Beloeil et 
finira grand vicaire du diocèse, en 1889. 

A Saint-Hilaire, il est accapare par des problémes 
matériels, souffre dans sa sanié, menace de quitter son poste 
parce que la dîme est insuffisante .. 

Les marguilliers décident, en 1857, de &parer le portail 
et la corniche qui menacerit ruine, de refaire la moitik de la 
couverture du presbytére, de peinturer toute la couverture, 



d'alouter du cimeni entre l'église et la sacristie et du fer blanc 
sur l'kglise. On fait aussi un perron en bois el d'autres menues 
rbparations aux edifices et 3 la sacristre, voire même A la place 
de l'église er du presbytère qui, depuis 1853, est enrichie d'une 
magnifique plan talion de pins donnke par Madame Carnpbeli. 
I I  faut réparer la cBte de la fabrique (le bord de la rivière1 ex- 
cep16 la partie qui sert à la traverse. Tous ces rravaux sont 
réparris sur deux ans et coûtent la jolie somme de 2 758 livres 

D&jA aux prises avec une maladie pernicieuse. le curé 
Millier supporte très mal l'hiver 1858 qui est extrêmement 
rigoureux. A l'automne, i l  menace de quitter son posre parce 
que la dîme est trop maigre. Les propriétaires réagissent. 
cinquante d'entre eux, dont plusieurs de la montagne, s'enga- 
gent devant le notaire Robitaille a payer leur quote-part au curé 
qui quirtera finalement en 1860. 

Au surplus, ces années-là, Itatmosph&re est troiiblée par 
l'aventure retentissante de :'abbé Chiniquy, "ce pasteur 
change en loup ddvoranr", qui esi excornmuni4 A Saint- 
Hilaire où  il se présente, on lui refuse, qui une salle pour 
s'adresser aux gens, qui un logement. La poputation veut le 
lyncher: i l doit être protkg.4 par une escorte pour sortir de la 
paroisse. 

Un homme actif: Messire Isaïe Soly (1 860-1 866) 
7 

Isaïe Soly, auparavant vicaire a la cathédrale de Saint- 
Hyacinthe, se rbv&le dés son arrivée, le 26 septembre 1860, un 
curé enrreprenant, ur! bon administraleur et mê.ne un homme 
d'affaires. II a le style du  chef d'orchestre dont ia paroisse avait 
besoin pour progresser. A l'église, il obtient la construction 
d'un deuxième jubk, celui des soeurs, au-dessus du ma'itre- 
autel. ce jub8 serv;ra de choeur a chanter pendant de nom- 
breuses ann6es. II donne suite à une recommandation de 
l'évêque, 3 savocr qu'on remplace sur l'au tel central la statue de 
la vierge par une statue du patron de la paroisse saint Hilaire. 

II y a trop de perres de revenus sur la vente des bancs: le 
curk Soly prépare un règlement en vingt et  un points sur le 
paiement des bancs. .. 

II se préoccupe aussi de l'avancement de la localité: il 
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suscite la formation d'une corporation de village et entreprend 
la construction d'un aqueduc. Voici, certes, une initiative 
irnprkvue de la part d'un curé, mais elle a un effet salutaire: 
I'klite de la paroisse - du village - engagee dans l'entreprise, 
prend conscience de ses pouvoirs et, d~sormais. sera plus 
présente aux affaires de la communautb et m&me de la 
paroisse. 

Un schisme 

Jusqu'ici, la paroisse Saint-Hilaire, ind6pendamrneni 
des tensions avec les habitants des €rangs et des mentalités 
différentes des habitants des premières concessions et de ceux 
de la montagne - agriculteurs conire porniculteurs -. présente 
un front relativement uni. Toutes les familles se reconnaissent 
catholiques, plus ou moins ferventes, plus ou moins empres- 
sées a payer leur quote-part à l'église et au curé, mais 
soucieuses tour de même d'avoir une kglise et un curé pour 
l'aimer. 

II arrive des convetsions; il arrive aussi que des gens 
d'ailleurs fassent baptiser leurs enfants A Saint-Hilaire. De 1853 
B 1857, on reléve aux registres soixante baptêmes de sujets non 
rksidents dans la paroisse. Est-ce dû au fait que, pour Btre 
admis à I'Qducation soignée dispenske aux jeunes filles du 
couvent par les Soeurs des SS.  NN. de Jksus et de Marie, il 
faille être catholique? 

A cette époque, il y a aussi des apostasies, particulière- 
ment dans les années 1850, dont la plus connue eçl cer- 
tainement celle de François "Zomé" Auclair (1814-1893), fils de 
Charles, habitant le rang des Étangs. II a épousé, en 1846, 
Sophronie Vadnais, qui lui donne quinze enfants. À 46 ans, il 
allait faire baptiser son huitième enfant, Georgine, née le 20 
juiwl860. Messire Millier est alors curé. II y a malentendu, un 
malentendu dont l'origine reste inconnue. Monsieur Auclair 
quilte IE cure sur un désaccord profond, au point ou il retourne 
chez lui sans avoir fait baptiser sa fille. 

C'est alors que le pasteur de l'Église baptiste de Marie- 
ville entre en scbne: il entend parler de la frustration du sieur 
Auclair; il le courtise, lui offre l'hospitalité de son église et la 
gratuité de tous ses services religieux. François Auclair se rend 



donc, le 15 o c t o b r e ,  avec son épouse et quatre de ses enfants, 
ies faire enregisfrer 3 ~'Eglise baptiste. t ' a c c o m p a g n e n t  l o r s  de 
la  cé rémon ie ,  Joseph, U lysse ,  Ludger et le b8bé G e o r g i n e .  Par 
la suite. ses d e s c e n d a n t s  se rbclament de c e t t e  ~g l ise,  e x c e p t e  

l'aînée, Sophronie, QUI d e m e u r e  catholique et  sera  i n h u m é e  
dans le cimetiere paroissial .  Neuf fils s u r v i v e n t  a F ranco i s  

Auc la i r  qui meurt A 78 ans, en 1893, et i ls  auront. une nom- 
b r e u s e  pos té r i t é .  Le clan des Auc la i r  est p a r t a g k  e n t r e  plusieurs 
souches issues des f rk res  de F ranço i s .  Les plus connus à S a i n t -  

Hilaire sont c e u x  q u i  figurent aux reg i s t res  de la pa ro i sse  

ca tho l i que .  

Ces fils de François Auciair. Debout de 8. d. Henri, Samuel, Albert, Ludgar, 
Napolbon, assis: Jos. Philiber!, Francis. Ulysse. 

1 CARDINAL, Armand, op or., p. 65. 
2 CARDINAL. Arniarid, "Les moiiliris de la montagne", Les Cahiers 

d 'histore de la Soc;br& d'hrsr 0n.e 8elfieii-Monr -Saln r-H~la~re, no 3 ,  
IBO. 

3. Avec les riouveaux cornmisçairss municipaux, on avait kiabli la 
premiére evaluaiion foncibrg de la cornmunaut6 tiilairemontaise 

4. CARDINAL, Armand, "Origine de la pon?iculture B Saint-Hilaire", Les 
Cahrers d'hisroire de la Soci&ié d'hisroire Beloeil-Monr-5atn r -  H h i r e ,  
no. 8, 1W2. 

5 Le notaire Jos Narcisse Rnbiiaille demeurait a i r  village. près de I'i?gitse, 
sur le lot no 5, riie Sainre-Anne II sera le premier secrétaire-irésorier de 
la paroisse, en 1855 

6 .  Beloeil, Saini-Marc ot Sainl-Antoine furent dkl$chhes du diockse de 
Monireal pour être rarrach8es d ce nouveau diocess, le 13 mai 1854 

7. Depuis Vat~can II et le reriouveau tifuryiquz, le peut aufel a regris sa 
place au centre du sanctuaire 

8 Les informaiions pertinentes au  nolaire Naicisse Robiiaille qui çuypor. 
lent l'histoire se limitent au rkpertoire de ce notaire. 

9 Lettre de Gustave Millette B Ozias Leduc, 1929. Collection persorinelle 
de I'auieur 
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Le major Thomas Edmund Campbell et sa famille A l'entrée de leur nouveau 
manoir en 1863. 



CHAPITRE 

1865-1 900 Une période agitée. 

/'------ 
,- 

/ 

A cette époque de notre histoire religieuse et profane, 
un vent de liberté souffle un peu partout. Certains 
mouvements de pensée nés à Montréal trouvent appui dans la 
vallbe du Richelieu, cette même région qui avait Bté secouée 
par la rkbellion de 1837-1838, Les laïcs prennent un inlkr.21 
inartendu, par exemple, dans les affaires temporelles de 
['Église. A Saint-Hilaire, cette tendance s'affirme depuis le pas- 
sage du curé Soly, dont l'action dans des domaines profanes 
comme celui de I'administration municipale a réveillé une 
bonne partie de la population, désormais plus consciente de 
son autoritk et de ses pouvoirs de délibération et de dkcision 
Cette tendance gagne ais&ment les affaires de la fabrique: des 
clans se forment et des disputes sont transportées sur la place 
publique. t a  période de 1865 4 1880 est ainsi marquée de plus 
d'un remous à Sainl-Hilaire 

Mgr Charles Larocque, sacre troisième kvêque de Saint- 
Hyacinthe le 31 juillet 1866, choisit d'klablir ses quartiers au 
presbytère Sainr-Matthieu de Belaeil où II demeurera jusqu'en 
1875, pour des raisons d'econornie, semble-t-il. la situation 
financière de Saint-Hyacinlhe est précaire, Saint-Matthieu est 
plus riche que Saint-Hyacinthe et "rend mieux", dit-on 
malicieusement'. Certe décision aura un effet désastreux sur 
ses relations avec les paroissiens de Saint-Hilaire: cette petiode 
connaîtra plusieurs affrontemenrs entre eux et Mgr Larocque. 
Les fidèles de Saint-Hilaire sont cependant les premiers a le 
recevoir et à lui présenter une ronflante adresse de félicitations 
et de bons voeux, lorsqu'il descend du train A la gare du village 



Saint-Hilaire, choisie p i r  
nouvel élu parce que ce 
gare est plus pr&s -- 

Mgr Charles Larocque, Bveque de  presbytdre de Beloeil que 
Saint-Hyacinthe de 1866 à 1875. celle même de Beloeil. 

Les grands Bvknements de la péilode sont d'abord 
d'ordre markriel: les construcîions de la fabrique ont \/ieilli 
rapidement; les fidèles ne sont pas plus empressés 
qu'auparavant a payer pour leur entretien et leur rkfecyion, 
mais il suffira de curés déterminés, éloquenis et habiles pour 
que soient rkalisés des travaux de rbfection e t  de décoration 
qui feront la gloire de la paroisse, un siécle plus tard. Mais des 
fidèles mettent le poids de leurs opinions dans la balance, 
contrecarrent meme des d6crsions officielles, s'aventurent 
dans des initiatives qui créeront des remous inattendus et 
entrainoront presque I'excommunication de la paroisse. 

Cette période voit aussi disparaître ie seigneur Campbell 
et la seigneuresse, en moins d'une année. 

Des réparations majeures 

/ 
L'église n'a que 28 ans e t  elle exige déjà des travaux 

d'une ampleur d6concerrante. II faut crépir les murs de pierre, 
refaire les couvertures et le clocher, creuser une cave, rernpla- 



cer la clbture du cimetiére. etc. La fabrique ne peut prendre A 
sa charge toutes ces reparations qu'on appelle à grands cris. II 
faur songer à une r&partirron, mais le curé Soly (1860-18661 
croit qu'on peut s'kpargner ces frais. II améne les paroissiens A 
s'engager à verser A la fabrique la somme requise, selon des 
monrants proportionnés d la valeur de leurs propriét4s C'est 
ainsi que, devant le notaire T. Pigeon le ler ju~l let 1866, Chas E 
Letèru, Moïse Lusignan, Ananie Aut hier, Isaac Vandandaigue, 
Fblix Martin, Abraham Gregoire, Guillaume Cheval, Chas 
Ruffier, François Guertin, Évariste Goulet, François Cahaise, 
lsaie Soly, Pépin, EltGar Ducharme et nombre d'autres, c'est- 
à-dire h peu prks tous IFS habitants de la paroisse, prennent 
cet engagement envers la fabrique. Messire Soly ne verra pas 
le denouement de cette entreprise puisqu'il doit faire ses 
adieux 3 Saint-Hilaire le 27 septembre, pour la curke de Saint- 
Jean-Baptiste. 

Cinq annees s'écoulent. en 1872, rien n'est encore fait .  
Ces paroissiens sont secoués par d'autres pr~occupations. 

Le cas du curé Boucher 

Charles Boucher, 34 ans, ci-devant curé à Saint-Liboire, 
est nommé, le 13 septembre 1866, A Saint-Hilaire. Trois ans 
plus tard, il est remplacé temporairement - pendant six 

semaines - par David Halde, ordonnt5 en 1863 et fils de Jean- 
Baptiste et dlAng&lique Masse. Sans titre. C'est un fils de la 
paroisse, le premier en ligne A devenir prêtre. (Sainr-Hilaire ne 
sera jamais comme Saint-Jean-Baptiste, un lardin de vocations 
religieuses et sacerdotales. En 82 ans, de 1806 A 1888, on 
compte 28 vocations sacerdotales d Sa~nt-Jean-Baptiste 
contre 10 seulement, B Saint-Hilaire.) 

Le curé Boucher est plus ou moins conteste En 1870. 
une rumeur circule: des paroissiens veuleni demander un 
changement de cure. Madame Campbell n'est pas de cet avis. 
Elle intervient et tout rentre dans l'ordre. Le pasteur Boucher, 
cependant, ne semble pas tout A fait 9 l'aise dans ses fonctions 
et sa conduite lui crkera des difficultbs rbelles. 

En 1872, deux ans ptus tard, le climat es1 de plus en ptus 
trouble, Décidkment, le curé Boucher est un être spécial: ses 
attitudes scandaleuses avec les femmes et son honnêtete plus 



que douteuse engendrent des situations tellement groresques 
que des paroissiens adressenr A l'évêque une requête longue 
de sept pages oir ils énumèrent leurs griefs et c!iSent de fournir 
des preuves et des t&moins2. Le rout est p:éparé par un petit 
groupe de gens influents Malgr6 le skrieux des affirrnati3ns 
des signataires et la gravité de la siruarion, I1év&que tranche la 
discussion en faveur du curé Boucher qui sort apparemment 
vainqueur de cette aftaque A sa répuration. Les lendematns 
sont cependant tour autres: il doir ceder et demander bientôt 
son rappel du aiocése, sa situation étant devenue intenable. II 
quitte Saint-Hilarre le 3 fkvrier 1873 

Le Seigneur Campbell meurt 
7 - 

Une perte bien lourde vient attrister les censitai:ds de 
Rouville Le major Campbell meurt subitement, le 5 août 1872, 
terrassé par une attaque d'apoplexie II a 63 ans. Sa dépouille 
est ttansportee sur le vapeur Chamblv e t  il est inhumé avec les 
siens dans le caveau de famille, à l'église Saint Siephen 

Le grand remous 

Lorsque le curé Michel Godard doit quitter sa cure de 
Saint-Roch pour celle de Saint-Hilaire, en 1873, il ne se doute 
gukre qu'il vivra 3 l'ombre de la moniagne la période la plus 
turbulen2e de l'histoire de la paroisse. II a 46 ans; il a enseigné 
au seminaire de Sam-Hyacinthe de 1855 a 1869 et il mourra à 
l'âge de 77 ans, cure de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, 
apres plusieurs autres cures. 

L'agitation crkée par le comportement du curé Boucher 
est loin d'erre terminée. II y a cependant une certaine tréve le 
13 juin, les parorssiens ont la douleur de perdre leur très 
charitable Dame Henriette Campbell. A la suite d'une lorgue 
maladie, elle s'&teint en son manoir, d I'age de 59 ans. exac- 
tement dix mois aprés son mari. On lui chante un service 
solennel dans l'église patoiçsiale et elle est inhumée, le mardi 
17 juin. auprès de son unique fille, Laura, sous la chapelle du 
couvent qu'elle a fait construire pour l'éducation des leiines 
filles de la paroisse. 
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Cependant, Mgr Larocque qui loge encore au 
presbythre d'en face, s'inquiéte de la tournure des kvknements 
et, dans une premiere lettre, il tente de persuader les fidkles 
d'en venir 9 une paix stable. II échoue. La discussion con- 
cernant le curé Boucher a divisé la paroisse. Deux partis 
s'affrontent de plus belle: l'un, le Grend Par~i, forme de la 
majoril6 des fidéles, et  l'autre, le Petit Parti, qui rkunit une 
bonne quinzaine des gens les plus influents de la paroisse. 
L'abbé Desnoyers, dans une de ses notes, explique ainsi la 
siruation En 1873, sous le nouveau règne, cenains espri'zs 
gonfJ4s er pkris d'orgueil enrreprenaienr de s'inrroduire 
partout dans les ddraifs de l'administration des écoles de la 
parotsse, de la fabrique et du sanctuain?, dans la gestion du 
rrairemenr du curé que Ibn semblair chercher à détruire par la 
famine. Le 19 septembre, I'év6que intervient dans une deuxiè- 
me lettre. II rappelle aux meneurs leurs torts et leurs erreurs et 
fustige les coupables, ce qui donne prise à des interprbrations 
regrettables. II les presse de revenir 8 de meilleurs sentrmenrs 
er annonce sa visite pour le dimanche 28. 11 se propose d'assis- 
ter A la messe et, au cours d'une assemblée gknérale aprhs la 
messe, de prendre le pouls de la paroisse et de retablir les faits. 
Mais il jette ainsi de l'huile sur le feu. 

Les interventions de plus en plus fréquentes des la'ics 
dans les affaires d'église ou de fabrique ne sont pas des faits 
isolés à cette epoque. Elles sont un signe des temps. Elles sont 
inspirées par des courants d'idkes avant-gardistes, alors 
considérés comme révolutionnaires, et sont l'apanage de nota- 
bles influents et dbterminés. 

A Saint-Hilaire, ces notables ont fort mal accepte leur 
déconvenue, lorsqu'il s'est agi du cure Boucher. Guillaume 
Cheval est en t&te, avec Edesse TBireau-Ducharme ... Ils 
gagnent, par exemple, que le banc du curé a l'église, dont ce 
dernier a la jouissance avec sa famille depuis de nombreuses 
annees, soit mis en vente au meme titre que les autres. Le banc 
est vendu en dépit de routes !es protestations. Ils veulent que 
François Cd16 et Toussaint Galipeau soient engagks comme 
chantres à 30$ et 20s par année, respectivement. Le cure 
suggkre qu'un seul chantre soit engagé A 60$. Le tout 
dégénére en affrontement, devient un &norme sujet de 
discorde et déclenche une lutte à finir entre deux partis qui font 
flkche de tout bois. 

Lorsque, le dimanche 19 septembre, le curk lit au prbne 
la letrre de Mgr Larocque, Guillaume Cheval est vivement 
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offensé 3 cause de certaines remarques. A l'issue de la messe, 
sur le perron de I'Aglise où les gens se rassemblent spontané- 
menr, il s'adresse 4 I'assistance et fait une sortie virulente 
contre I'&v&que e t  ses dires Cheval commence son inter- 
vention par les paroles célèbres d'un impie, en disant: "Oui 
mange du pape en meurt". Sa harangue s'atlonge, avec une 
agressivit6 non voilée contre I'autorit& qui, selon lui, veut 
fouetter la paroisse. I I  affirme qu'il ne se soumettra jamais, tant 
que l'évêque n'kcoutera pas les deux partis en cause et sans 
qu'il puisse, lui, se faire entendre. II termine en invitant les 
fideles a l'approuver ei A le suivre. Le maire Moise Bessette, à 
ses côtks, l'approuve ostensible mer^^!. Toute l'assistance est en 
état de choc. A l'époque. un tel geste était plus que téméraire 
Personne ne devait: lever mème le peitt doigt contre l'autorité 
ecclésiastique. 

De son poste, outre Richeheu, Mgr Larocque ressent 
vivement I'atiaque et es1 consrernk du fai t que les fideles sont 
restés muets à la suite de l'audacieuse sortie de M Cheval 
contre sa lettre. Devant u n  pareil affront 8 son autorité 
kpiscopale. il révoque sa dkcision de se rendre à Saint-Hilaire le 
dimanche suivarit, dans I'intenlion d'y remplir une mission de 
paix et de conciliaiion Dans une troisi&rne lettre, i l  condamne 
knergiquement le leader dans la personne de Guiilaume 
Cheval, ses supporteurs et tous ceux qui, par leur silence. ont 
approuvé son gesre. Il aloule. ce déplorable discoürs 
marque d'un funesfe caracrere de schisme er dlhérésre et, a 
raison de son fond et de sa forme et du //eu mème où i/ a $rd 
prononcé, est peut-êrre le plus grand scandale qu'eu~)amais eu 
lieu dans /es paroisses de notre pa ys , 

A la suite de cetre lettre, I'evêque laisse s'écouier deux 
mois pour calmer les esprrts En novembre, il fait annoncer au 
prône, pour le dimanche 30, sa visite et la reprise des négocia- 
tions. Ses intentions sont claires. 11 fera connaître la paroisse 
ses exigences sur les probl&mes en cause, c'est-A-dire le salaire 
du cure, le chant liturgique, etc Une quatrième lettre est lue au 
prbne du dimanche 23, dans laquelle il dicte ses vues et  compte 
SUI une assistance nombreuse et avertie. 

La visiie a lieu sans heurt, semble-1-11, et I'kvéque ex- 
pose ses points de vue. Puisque i'expbrience a prouvé que la 
dîme des grains ne peut assurer au curé une existence 
honorable, il ordonne que les paroissiens soient tenus de 
fournir B leur cure le traitement annuel promis, c'est-à-dire 



800S, sans quoi ils seront privks de curk;  le choeur d'hommes, 
qui chante au deuxihme jub6, doit A l'avenir prendre place au 
sanctuaire ou devanr les autels latéraux, etc. Le conflit semble 
dénoue: ce n'est qu'en apparence. La paroisse est au bord 
d'un grand remous qui menacera de l'emporier dans la 
déchkance de I'excommunication. 

En septembre 1873, l'évêque avait exigk des réparations 
de toute la paroisse pour !'affront du t&rn&raire discours de M. 
Cheval et de la conspiration du silence des paroissiens Un an 
plus tard, rien n'est encore fart. Urie cinquierne lettre ordonne 
que: 

1. d dater du premier ocrobre prochain, /a paro~sse de 
Sainr-Hilaire pour peine canonique de sa rés~srance 
8 l 'aurorir6 &piscopa/e, sera privée de curé 

2. Cerfe peine durera aussi longremps que la parofsse 
n 'aura pas fait d'acte de soumission er qu'el/e ne se 
sera pas conformée aux dtsposirions des letrres du 
24 septembre et du 9 dkcembre 1873 

3. Aussi longremps que la paroisse demeurera sans 
curé, le Sain r- Sacremen t ne sera pas conse& dans 
l'église. 

4. L'église continuera à demeurer ouvene, afin que les 
bonnes âmes y puissent aller prier pour implorer les 
dl vines rnisén cordes. 

5 La cloche de /'église, en slgne de trisresse er de 
deut), ne sonnera po~nr aux heures des angélus, ni a 
/'occasion des baptêmes. 

6. L esjours de dimanche et fête d'obf~garion, II sera dit 
dans I'&glise 3 dix heures une messe basse, mais 
aucun chanr n'y sera permis. 

7. Sur semaine on n'y fera que /es funérailles. 

8 Pour les besoins spiriruels, con fessions, corn - 
munions, baptêmes, adminisrration des malades, 
/es f,déles de la paroisse pourront s'adresser aux 
curds volsins. M. le curé d'office de Beloe~l est 
chargé des foncoons que requièrenr la qualité de 
curé ou de desservanr. 

9. Si quelqu'un ose violer en quoi que ce soir les 
présenres disposirions une peine plus sgvère sera 
imposbe de suire A la personne. (Voir /e texte 
compler B l'annexe H.I 



L'&&que dit regretter d'être obligé d'en venir B cette 
extrémit4 devenue inévitable par les défis et les menaces lancés 
2 l'autorité qu'il tient de Jésus-Christ 

La letrre est lue le dimanche suivant et messire Godard 
est relégub A Richelieu pour quelques mois. Pendant cetre 
absence du curk, une nouvelle police d'assurance qui avait été 
contractee pour couvrir tous les travaux projetés ne peut être 
dAlivrée, tani que le curé n'aura pas réintégr6 sa résidence. 

Une affaire de cloche 

/'-- 

- 

Comme pour ajouter au malaise qui a gagné toute la 
paroisse, le clocher ampute donne A l'église I'rmage d'un 
oiseau blessé. L'absence du curi! accentue cetre impression de 
désolation. Toute vie paroissiale semble anéantie. Même les 
ténors de ta paroisse se sont tus. C'est le calme avant la 
tempête. Une personne veille. Guillaume Cheval 3 ,  le coryphke 
de la place. 

Sans consultation préalable, ni avec les autorités 
locales, ni avec les autorités dioc&saines, il commande de Troy, 
États-unis, une cloche de 1 042 livres, pour la somme de 
477,64$. La nouvelle de l'arrivée de la cloctie sur le quai de la 
gare réveille I'aniagonisme engourdi des habitants et des clans 
se reformenc ~ o u r  de nouveaux aff:ontements. 

Guillaume Cheval défend ses intentions: il se fait Ie 
champion d'une parfaite égalité entre les paroissiens - avec une 
cloche pour tous qui servira les pauvres comme les riches en 
toute occasion. II suffit de vendre la vieille petite cloche et 
d'appliquer le produit de celte vente au paiement de la nouvelle 
cloche facturée a la fabrique. Guillaume Cheval est marguillier. 
lo rs  d'une assemblée, cette sonore question est débattue II 
est rksolu de garder la nouvelle cloche, mais le destin de 
l'ancienne est mis aux voix. Six marguilliers votent pour la 
conserver et six votent contre. Le curé, par son vote 
préponderant, donne raison à ceux qui veulent la garder pour 
!'usage quotidien et n'utiliser la nouvelle que sur paiement: d'un 
surplus. L'idBe d'égalité de Guillaume Cheval est fortement 
contrariée. La question est soumise 3 l'approbation de 
I'autoritk et le curé demande 3 I'&v&que d'entériner la décision 
du 6 septembre. 



L'éveque refuse d'intervenir puisque la décision a kt& 
prise par une  résolution régulière du conseil de fabrique II rie 
souffre pas qu'on la mette en cause. II n'a qu'un souci. faire 
disparaître toute division dans cette paroisse. Coriclusion : la 
nouvelle cloche ne sera bénite que lorsque l'ancienne aura été 
remise à sa place. 

Cette ancienne petite cloche, fondue en 1818 a l'atelier 
T. Mearsoe, 8 Londres, descendue de son lanternon pour 
permettre la rhfection du clocher et abandonnke sur le perron 
de I'&glise en atrendant qu'on décide de son destin, va prendre 
la vedette. Dans la nuit du 18 octobre, on I'enléve subreptice- 
ment pour la tcansporier dans un endroit inconnu. Cette rapine 
fait &border la mesure. L'kvêque, informé du forfait, menace 
d'employer les foudres de l1€glise contre les coupables si la 
cloche n'est pas rapporthe sur-le-champ. La sentence est 
rédigée et datée du 29 octobre, mais son auteur attend dix 
jours avant d'intervenir Puis il intervient il vort dans ce geste, 
non seulement une preuve d'insubordination er de révolte, 
mais un geste de provocation contre son autorité de la part 
d'un groupe qui a ta pretention de gouverner la paroisse à son 
gr&. Coiffé de nombreux considéranrs qüi décrivent 
l'audacieuse térnkritk de ceux qui osent s'aitaque! à la paix 
publique e t  A la proprié16 de IfEglise, son dkcret fulmine 
I'excommunication contre ceux qui ont volé la cloche er leurs 
complices si, dans six jours, ils ne reconnaissent pas leur faure 
et ne la rbparent convenablement. II menace de la mgme peine 
tous ceux qui connaissent quelque chose du fait et ne le 
rapportent pas dans les six jours 8 l'Ordinaire. (Voir ce décret A 
l'annexe H. )  Le dkcret doit êrre lu au prdne de l'unique messe 
basse dominicale, le l e r  novembre, et une copie doit &tre 
affichée dans l'église. 

Une pareille menace d'excommunication (pour une 
questron qui ne reléve pas de la foi) est pour tout dire inusitke 
dans notre pays. Elle n'a pas l'effet attendu. quelques-uns s'en 
moquent, prétendent que l'enlèvement de la cloche n'est pas 
un vol et que l'excommunication n'aura aucun effet, mais la 
plupar? des paroissiens, p l u  craintifs, ne le prennenr pas ainsi. 

La tradition orale veut que, pendant le prône où le 
vicaire Decelles de Beloerl s'apprêtait A lire le décret d'ex- 
comrnunicatlon, quelqu'un monta discrétement les marches de 
la chaire pour chuchoter 3 l'oreille de I'off~ciant que la cloche, 
en balade depuis treize jours, vient d'être déposée sur le quai, 



devant l'église, par le vapeur Chambty, bien empaquetée et 
avec une inscription suggbrant une marchandrse très 
précieuse. L'effet aurait 61.6 magique et le vicaire Decetles 
aurait vite refermé le pli du décret. au grand soulagement de 
l'assistance. Ils braient sauves par le retour de la cloche Le 
lendernain. 2 novembre. 200 signataires. dont Guil taume 
Cheval e l  Moise Bessette (19 seulement refusent de signer), 
déposent une supplique rédigke en quinze points où ils recon- 
naissent et avouent leurs torts, admelten t leurs fautes et 
promettent inconditionnellement de s'amender (Voir le texte 
de cette supplique a t'annexe 1 .  ) 

Avec le recul des annees et ne disposant que de 
quelques documents officiels, i l  est difficile de comprendre 
vraimenl fous les aspects de ce grand remous. S'agit-il 
seulement de la prétention des nouvelles élites et de teur besoin 
de s'affirmer? S'agit-il de querelles de personnalités ou de 
clans! Une des causes semble avoir étk t'élection d'un 
marguillier en dehors de l'arrondissement qui devait normsle- 
ment le fournir, conlre tout usage établi. a Saint-Hilaire comme 
ailleurs. Tous doivent reconnaître que le curk a le dernier mot - 
et peut-être le premier - pour sanctionner tout ce qui concerne 
le culte: le choix des marguilliers, des enfants du choeur, du 
bedeau, etc. Les paroissiens le reconnaissent dans leur sup- 
plique. Ils admettent qu'ils ont At6 tbméraires en niant à 
I'évéque le droit d'ordonner la mani2re dont doit se faire te 
chant A l'église, de faire disparaître certains choeurs, etc. 

L'Bvêque se rend A t'évidence qu'un grand pas es1 fait 
en faveur de la r&conciliation et c'est avec soulagement que le 
curé Godard réintègre ses quartiers dès le 7 septembre, au son 
de l'ancienne cloche qu'on a remontée dans le clocher. Pour sa 
part, la cloche de Monsieur Cheval est sur le perron ou elle 
séjourfiera quaiorze mois. Sa prbsence rappelle aux paroissiens 
qu'elle esf une intruse et qu'il lui faudra gagner les bonrres 
graces de Idév6que. Le successeur de Mgr Larocque, Mgr L. .Z. 
Moreau. sacré le 16 janvier 1876, y pourvoira dans un effort de 
conciliation. Une seule cloche, c'érait la garantie de I'egalité de 
tous; l'interdiction de vendre l'ancienne petite cloche risque de 
raviver les conflits? Pour payer la nouvelle cloche, une 
souscription volontaire rapporte 200$. SI on établit un tarif 
pour la sonnerie des deux cloches, ou çi la petite est vendue, 
on pourra rentrer dans les frais d'achat? Seul le lemps aplanira 
ces difficultés. 

Le 6 ociobre, l'administrateur L.-Z Moreau, désireux de 



mettre un terme h ce malaise, accorde la permission de faire 
bénir la nouvelle cloche, moyennant certaines conditions. Il 
écrit: 

L 'ancienne cloche sera celle de tous les jours er la 
nouvelle ne sonnera qu'aux /&es de prerni&t-e classe, 
ang&/us er offices. Un tarif de cinquanre cents sera 
ex@& de ceux qui demanderont /a sonnerie de /a 
nouve//e cioche aux baptêmes, mariages, erc. 

Et avec les recommandations paretnalistes du meilleur style 
épiscopal de I'kpoque: 

J$I confiance que vous recevrez cetfe déctston en 
en fanrs soumis de I'Egltse, er con vaincus que tour ce 
qui regarde I'Eglise esr sous le domaine de I'évkque, et 
que iui seul doir intewenir dans les questions oh les 
Wles  n'ont rien 8 faire si ce n'esr d'obéir er de se 
soumettre a ce qui a érk rbglé. 

L -Z Moreau, prre admintsrra reur. 

Un sitence parfait accompagne la lecture de cette lettre- 
ordonnance. Aprés la messe, certains groupes réagissent 
vivemenl, mais le temps se remet vite au beau fixe. 

La nouvelle cloche est enfin bénite. l a  ckrémonie attire 
une grande foule de paroissiens. Les parrains er marraines sont 
Joseph Daigle, marchand de Beloeil e t  députe aux Communes 
et ça femme, Dame Mklina Hertel de Rouville, Victor Robert, 
cuirivateur de Sainte-Ang&le de Monnoir er deputé de Rouvtlie 
B I'Assemblbe I&gislative, Dame Euskbe Beauchemin, de Saint- 
Hilaire, Adrien Colette, marchand de Sam-Jean-Baptiste et 
Dame Émilie Blanchard-Lemonde, de Saint-Jean-8aptiste. 

Les deux cloches rivales sonnent a t'unisson pendant un 
an; les deux sons ne s'harmonisent pas et choquent l'oreille. La 
dtssonance est due B une fissure dans la petite; elle est telle que 
I'unanimifé se fait en faveur de sa vente, ainsi que M. Cheval 
l'avait propos6 deux ans auparavant. Elle sonnera dés lors A la 
premi&re église de Sainte-Madeleine dont les paroissiens sont à 
la recherche d'une cloche. Its paient 15 cts la livre et 30$ pour la 
nouvelle monture installée en 1873. On croyair que cette cloche 
pesait 500 livres; elle n'en pkse que 319 Approuvé par 
I'kvêque, le conseil de fabrique vend, pour la somme de 80$, 
t'ancienne petite cloche qui sera descendue du clocher et livrbe 
en septembre 1875 à sa nouvelle vocatron. 
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Reste le chant des offices qui demeure une cause de 
tensions jusqu'en février 1876. Cette vieille querelle de 
chantres, toui A fait disgracieuse, se perpétue et suscite une 
agressivité croissante. L'évêque intervient e l  interdit les offices 
solennels puisque le chant ne peut être assurB. Depuis la fin de 
1875, 11 n'y a qu'une messe basse, les d~manches ainsi que les 
jours de fete. A la fi7 de fevrier 1876, le chant es1 finalement 
réorganisk au cours d'une assemblée spéciale. Le cure Godard 
est fort soulagé et s'empresse de commenier l'événement 3 
son &&que: Tour le monde paraîr confer?[, Monsieur Cheval 
s'es f montré concilianr, aimable même. Saint -Hilaire paraît 
entrer dans une ère nouvelle, ère de paix, ère de rapproche- 
menr pour les esprirs er les coeurs . . 

Les travaux de réfection 

7 
Nous sommes en 1878. Les travaux décidés en 1871 ont 

exig8 B ce moment une répartition. I t  s'agissait de réparatioris 
maleures A tous les Mifices curiaux En 1878, les travaux 
concernant I'inlbrieur de l'église et la sacristie restenr B faire. 
Les évknements lroubles des derriieres années ont provoqué 
un certain embarras financier: les argents de la répartition ne 
suflisent plus pour terminer les travaux. II faut, d'une part, 
reporter A plus tard certains ouvrages contenus dans les devis 
el, d'autre part, mettre encore une  fois à contribution les cof- 
fres de la fabrique. Les syndics disposent de 1 440s et les tra- 
vaux B achever coijteraient entre 3 000s et 3 500$, hors les 
5 097$ déjB dépensés. L'évêque se fait conciliant et autorise 
des déboursés par la fabrique, à condition que ie curé soÏt 
consulté pour tout ce qui regarde les travaux et qu'on n'agisse 
pas comme on l'a fait dans le passé. Les ouvrrers se mettent 
donc a l'oeuvre dans le cours de l'été et l'on refait tout A neuf. 
le maître-aurel, les allées de ta nef, les bancs. (Livre des 
délibérations, 1878.) 

Les bancs et les iubés 

Les bancs sont renouvelés, exhaussés et taillés pour 
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quatre places chacun, Le banc d'oeuvre, ou le banc des 
marguilliers, avait été place en 1855 le long du mur, face B la 
chaire, sous un baldaquin de même style. On fait disparaître ce 
banc d'oeuvre el l'on ménage une place pour les marguilliers 
dans une partie du banc seigneurial. Ces bancs d'honneur sont 
aussi élargis, comme les autres de la nef, pour asseoir quaire 
personnes. 

Le banc seigneurial 

La famille Campbell, depuis son arrivke en 1846, payait 
comme tout le monde 25 livres pour le banc numéro 15 de la 
troisihme rangke du cbt& du banc d'oeuvre. En 1850 
seulement, on avait transfhré aux Campbell les honneurs du 
banc seigneurial dont avaient joui les membrus de la tamille 
Hertel de Rouville depuis l'ouverture de l'église Le banc sert 
dorénavant 3 la famille Campbell, du c6tB de la grande-allke e l  
aux marguilliers, dans l'allée lat4raled. On a eu soin, en le 
modifiant, de lui conserver les mêmes formes architecturales 
qu'on observe encore aujourd'hui. Le deuxiéme jubé est 
termin&, le premier es1 reparé et on l'allonge pour loger l'orgue 
et les chantres 



Les bancs de la net. 

Tots ces ouvrages de bois. y corngris les vesriatreç ei 
les confessionnaux de la sacrisrie, sonr fraichemenr pernrs 
imitation de chène blanc. Ce rajeunissement de I'Gyiise lui 
confkre une nouvelle lumière et donne aux paroissiens le goijt 
de revivre dans l'harmonie. Le Courrier de Saint-Hyacinthe du 
2 février 1879 en fait l'appréciation suivante: 

L 'église de Saint-Nilatre a subi des r&parar~ons 
inr4rieures considdrables. Le nouveau mairre-aurel est 
rr&s joli. Les dorures er les peintures qui ont ér& faires 
dans la nef ef auifes améllorarions font de certe égl~se 
une des plus riches er des plus élégantes que l'on pus-  
se rencontrer dans /es parosses de même érendue. 

Je pense qu'A celte &poque de rkriovations, on a dû 
remplacer le petit autel du temps des Oblats Cet autel fut mis 
au rancart pendant un sibcle, de 1878 a 1975: i l  sert au]ourd'hui 
d'autel liturgiques 



En 1876, l'évêque ordonne, A l'occasion de sa visite 
pasrorale, qu'on cesse d'inhumer dans le cimetihre d'alors, 
devenu inconvenable. En conformité avec cette ordonnance, la 
partie du cimeiiére qui a éte sécularisée en 1838 est rendue à sa 
destination premiere, et le cimetière, tel que pensé aux débuts. 
reprend lous ses droits I I  s'agit du cimetière situé en arrière de 
l'église. 

Le charnier A la fin du sibcle. 

Quand, en 1881. on projette de fabrrquer une cldtute de 
fer pour entourer plus convenabtement ce champ des morts, 
on pose comme condition que le coOt ne depasse pas 220Ç. Ce 
pieux projet ne sera jamais réalis&. 

Lorsque, I'annke suivante, on sent le besoin d'agrandir 
le cirnetikre, meme SI la croissance de la population est trhs 
lente, la fabrique décide d'acheter un terrain de deux arpents 
de M.  Aime Desautels Ce terrain sert encore aujourd'hui de 



cimet~ére paroisstal. II est enclos et bénit solennellemerit le 10 
mai. La fabrique entretiendra A perpétuité ta clôture adjacente A 
la propriété d'Albert Rochon C'est un des rares biens de 
consommalion qui soit resté au mème prix durant près d'un 
siècle: dix dollars pour un lot de 10 X 15. Le même lot se vend 
aujourd'hui 300Ç. ei  cela depuis les années 1960. 

Comme il est d'usage courant que les fabriques possè- 
dent une voirure des morts ou corbillard, celle de Saint-Hilaire 
fait de même, en 1885, et elle forme une sorte de coop4raiive 
non sans originalir4: les membres paient 25 cents pour l'usage 
de ce corbillard tandis que les non-membres patent 2s. Le 
corbillard de Saint-Hilaire a coütk 128,22$. 

L'orgue 
- - 

/-- 
/ 

En 1882, au temps du cure Roivin, qui avait été directeur 
du seminaire de Saint-Hyacinihe durant treize ans et dirigera 
les destinées de Saint-Hilaire pendant huit années, la fabrique 
décide d'acheter un orgue don7 le coût ne doit pas dépas:;er 
600s. LfAvénement a son importance dans la vie d'une 
paroisse. 

Le curé Boivin sait que l'orgue du séminaire, fabrique en 
1856 par Joseph Casavant, otganier, est retrouve aux ateliers 
Casavant et Fréres, probablement en échange d'un orgue 
neuf. II y voit une possibilité à la mesure des moyens de la 
paroisse. Le 29 septembre 1882, au nom de la fabrique Saint- 
Hilaire, il signe une convenrion par laquelle Samuel er Claver 
Casavant, les fils de Joseph, s'engagent a installer dans l'église 
de Saint-Hilaire l'orgue du séminaire, le tout devant être ter- 
miné le 25 dkcernbre et être A la satisfaction de l'organiste, M. 
Paul Decelles. La réparation du buffel n'est pas comprise dans 
le contrat: Félix Martin en compléteta l'enjolivement en 1884, 
pour la somme de 341 $. 

L'instrument comprend originellement. au grand orgue, 
neuf jeux de 50 notes, un de 44 notes dont an jeu neuf et deux 
allongés; au rBcit, trois jeux de 56 notes, un de 46 et un de 44 
notes dont 4 sont neufs. La soufflerie fut électrifike en 1920, 
puis l'orgue au complet en 1928, aiors qu'on le reconstruisit 
avec 32 jeux au coût de 7 900s. En 1956, le nettoyage et la mise 
au point coûteront encore 1 630s. Une autre grande réfection 
et mise au point date de 1976. 



Le buffet de l'orgue actuel. Photo J. Rabillard. 



La qualire du son, pour un orgue de cet âge, permet de 
donner des concerts for1 goûtés du public dont le plus rkcenr 
eut lieu en décembre 1982, pour fêter le centenaire de son ins- 
ta!lation. La Maison Casavant est d'avis que l'orgue de Sainr- 
Hilaire est le plus vieil orgue. encore en service, à porter !e nom 
de Casavant, putsqu'il a &té fabriqué par le père, Joseph 
Casavant, organier. avant même la fondarior7 des célèbres 
Ateliers L'orgue de Saint-Hilaire fai t  partie du patrimoine 

nalional et devrait être classé bien culturel. 

En plus d'avoir attaché son nom 4 cette acquisition dont 
la valeur croît d'année en année, le curé Boivin est le maître 
d'oeuvre de plusieurs travaux, par exemple, aux bancs er 
balustres du sanctuaire 1 1  remplace les fournoises et les iuyaux 
ce l'appareil de chauffage, encore au plancher 

Toujours est-il que les marguilliers remettent à la 
disposition du curé, en 1882, un banc gratui:. Cette gratuilk 
avait &té retirée au c u r k ,  en 1873, au coiirs des bvénements que 
l'on sait. 

Le presbytère 

A partir de 1889, sous le régne dc Messire Blanchard, la 
fabrique opére plusieurs transforrnat io.~~~ majeures. On sacrifie 
aussi au goût du jour et A la mode, au nom du renouveau. 
Messire Blanchard avait 55 aris, Saint-Hilarre était sa quatrième 
cure. II y mourra et sera inhumé au séminaire de Saint- 
Hyacinthe. 

Les marguilliers consultent Oes architectes au sujet du 
presbytere. Les archirectes sont d'avis que les murs ne peuvent 
pas être répares de facon convenable et doivent être refaits. 
Les murs seront reconsrruirs avec pierre bossPe sur le sjre des 
murs actuels en conservanr /es mêmes dimensions. D'autres 
travaux importants sont aussi en vue. La fabrique obtient 
permission de Mgr Bernard, archidiacre pour le diocèse de 
Saint-Hyacinthe, perrnrssion confirmée par Mgr Moreau, de 
refaire le presbythre sur ses vieilles assises, construire une 
maison pour le bedeau et de nouvelles dépendances curiales. 
(Voir texte du décret A l'annexe J.) 

On avait conrractk un erncrunt de 12 000s sous le curé 
Boivin, en attendant la repartilion établie au montant de 
10 004,94$. Les travaux sont donc engagés: le sieur Toussaint 
Galipeau, instituteur et marguillier, a la tache de dkmolir ou de 
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Le presbytbre tel qu'il fut construit en 1798. Archives publiques du Canada ccrca 
1860. 

Le presbytère aprés sa transformation en 1890. Photo L.P. Martin. 



faire dkmolir le presbytére qui est reconstruil par le maître 
menuisier selon les plans de l'architecte Gauthier. Le tout 
coüte 7 500s. Les dimensions imposantes el l'allure du nouvel 
édifice modifient brusquement le paysage vieux d'un sihcle. 
Des malins répètent que la bâtisse est beaucoup plus élégante 
que l'ancienne, mais qu'elle ne plaira peut-être pas à tous. 

La rue St-Hippolyte. A remarquer à droite. le cimetihre derriére I'bglise et au 
premier plan la maison du bedeau servant de salle publique. Coll. Mus& Mc- 
Cord. 

Jos Auclair est appelé à construire la maison du bedeau, 
dans l'ancien cime2iére. rue Saint-Hippoly te, pour la somme de 
745,20Ç. Cette maison aura loute une his~oire fait unique au 
Canada, elle servira certes de maison du bedeau, mais aussi de 
salle publique, d'hôtel de ville, tout en étant toujours la 
proprieté de la fabrique qui l'entretient aussi. Elle a 6\15 trans- 
porike, en 1x7. rue Planteet convertie en rbsidence privke. 

L'église avait reçu e n  pur don, en 1876, les gravures 
d'un nouveau chemin de croix (on se S O U V ~ ~ I I ~  que les pbres 
Oblats avaient inauguré la dévotion de la croix en 1842). On 
avait paye 57,50$ pour les encadrements el Mgr Moreau l'avait 
inauguré le 18 juin de cette année-là. Qu'en est-il de ce chemin 
de croix? Messire Blanchard le fait remplacer en 1892.. . 



Jos Magloire Quemeneur-Laflamme, cur4. 



Messire Laflamme, 

/le centenaire et la dkcoiation de l'église 

Le curé Magloite Quemeneur-Laflamme est nomme a 
Saint-Hilaire en 1894. 11 arrive des Etats-Unis et a soupiré aprés 
une cure II avait sa gloire a coeur, dira plus tard l'abbé Saint- 
Pierre dans ses notes6, II es1 dou.4 d'un culte particulier pour les 
maisons de Dieu. leur embellissement et leur conservation. II 
es1 aussi entreprenant et n'a rien du curé craintif et timoré 

A pecne arrrvé A Saint-Hilaire. il se met en devoir 
d'obtenir les aurorisations nécessaires pour des travaux de 
d&coration intkrieure de 186glise. Les travaux qu'il envisage sont 
consrd&rables Aussi. une fois la répartitior: de 1871 acquittee, 
il lance des souscriptions de ious genres, i'une apres l'autre, 
organise des quêtes, des bazars . sans se lasser 

Ses plans sont bien é.tablis: il projette de feter ses noces 
d 'aqent  en 1897. et le centenaire de la parotsse de facon 
magistrale en 1899. La dîme es1 anémique. II voit a la fa-re 
revivre. II ne sera pas comme son prédécesseur qui n'a reçu 
que 686s sur les 9145 qui lui Atait alloués! II convainc le bedeau 
de faire sa rournée pour percevoir le 25 cenis e i  le quari: de blé 
qui lui sont dus II installe une biblioiheque dans la sacristie ... 

II rencontre ii. peintre Ozias Leduc, de retour h la maison 
paternelle où il construit son atelier Correlteu. Ozias Leduc a 
acquis une réputation enviable comme peintre et  décorateur de 
plusieurs églises de la province Le cure Laflamme se lie 
d'amitié avec le peintre et de cetre amitik na'irra un projet 
grandiose. Nous sommes en 1894 

Avant de songer a des travaux de décoration, il convient 
de faire un nettovage génbral e i  il faut Btiminer les causes de la 
malpropreté7. On se défait donc des appareils de chauffage 
sur le plancher qui enfument tout I'intér~eur avec leurs cendres 
et leurs immenses tuyaux en décomposition. On les remplace 
par un  systkme central, avec c:rculation de la chaleur a la 
vapeur A basse pression pour l'église, el d l'eau chaude pour ta 
sacristie. On fait en même temps les bgouts ext4rieurs pour 
assainir le sous-sol et les fondations, avant l'entrée de la 
fournaise centrale dans ce nouveau local 

Ce branle-bas coincide avec un deuxième incendie de 
I'bgiise de 8eloeil - l'orgue de Sainr-Hilaire se tait ce dimanche- 



Ozias Leduc (18#1955), artiste peintre, décorateur de 1'6glim de Saint-Hilaire. 



1.4 en signe de deutl. Les sinistrés de Beloeil traversent A Saint- 
Hilaire, pour la deuxième fois, pour emprunter les services 
religieux dans une église en transformation. 

Aspect de i'eglise de Beloeil aprhs l'incendie de 1895. 

A Pâques, l'entreprenant curé Laftamme, qui s'est 
engagé à faire décorer l'église sans que la fabrique ne debourse 
un sou, recommande les travaux aux prières. Et,  priéres aidant, 
les travaux continuent: ii fait réparer les portes que l'on refait B 
deux battants; il fait construire un tambour (ce tambour sera 
dkmoli en 19131; il fait couper les escaliers du jubé par des 
paliers; il convertit pour les paroissiens les bancs du deuxième 
jubé, alors occupés par les filles du couvent qu'il invite a 
prendre place sur les premiers bancs portatifs de la grande- 
allée, où les y rejoignent les autres jeunes filles el, en arrihre 
d'cllcs. Ics jeunes garçons. 

A la Quasimodo. une forêt d'échafaudages encombre 
toute I'kglise: des travaux de dorure et de décoration au 
pochoir dureront six mois. Les fid&les sont invités A la patience 
pour supporter ces inconvénients. Sur semaine, le cure dit une 
messe basse, de grand malin, dans la sacrislie et les dimanches 
et fetes ne sont pas solennis&s. 
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L'Bquipe des peintres entourant Leduc au centre. On peut reconnaître entre 
autres L.P. Martin, Honorius Leduc, Ozias Leduc, Raoul Ducharme. Emery 
Martin, Dollard Church. 

Au prône d 'un  dimanche de mai, le curk annonce qu'un 
peintre, fils de la paroisse, a remporté u n  premier prix. (Sans 
doute s'agissait-il d'Ozias Leduc.) Les semaines passen1 et les 
organisations au profit de l'église se rnulripltent: pique-niques 
au parc Ot terburn, sbance dramatique en septembre, bazars, 
e tc . ,  toujours avec un succhs assure. 

En ocrobre, ori retire les échafaudages. Le ciiré en- 
courage les fidèles et leur annonce que des tableaux du peintre 
Leduc ajoureront à l 'effet des décorarions des murs et de la 
voûte II inrroduit les personnages que représenteront les 
statues qu'il a command6es et  offre aux familles le privilege de 
payer celle de leur choix. Tous ces travaux, leur dit-il, ont Ai6 
approuvés par des résolutions du conseil de la fabrique . 
D'autres dépenses se succ6dent A mesure que la caisse se 

151 



remplit. L'orgue est en réparalion; une grande entreprise de 
lavage des bancs se poursuit, financée par les cinq cents 93r 
banc récoltes a l'occasion des quêtes Le curk Laflamrne trans- 
met aux paroissiens les kloges qu'ii dit venir de parrour à 
l'endroit de leur église. Les campagnes de souscription rappor- 
tent gros. Les paroissiens qui ajouteront des dons personnels 
sont assurés que leurs noms sont enregistrés avec soin pour 
servir en temps et lieu: les noms sont déposés dans le taber- 
nacle. 

L'activité trépidante se poursuil. En avril, le curé an- 
nonce que le jeune Leduc part pour Paris où il fera les tableaux 
destin& à la décoration de l'église. Dans l'intervalle, on a 
recours à des corvkes pour hausser de gravier le devant de 
l'église; on commande un nouveau corbillard ... 

L'Assomption de la Vierge, dans I'bglise 
de Saint-Hilaire. 

O n  ne connaîrra 
jamais les noms des dona- 
teurs q ~ i i  ont contribué aux 
travaux et au voyage du 
jeiine Leduc en Europe, en 
1897, en pèlerin de J'arr. . . En 
fkvrier, au lendemain d'une 
campagne de souscription, le 
cure Laflamrne s'exprime 
ainsi au prône du dimanche. 
Vous aurez compris que je 
ri 'ai pas deux mille dollars en 
main d'aujourd'hu~ Je l'a, 
depensé au fur er B mesure 
que l'argent m'&air apporré. 

La toilette de I'Aal,se 
fut terrninbe au coiit, trks 
approximatif, de 7 500Ç, 
coût qui ne sera Jamais vérifié 
meme si un rapport a 616 
dkposé au secrktariat de 
I'évéchk Le curk Laflamme 
avait le talent de tout em- 
broutller et de ne jamais faire 
connaître les coûts réels des 
travaux. Une chose est 
certaine: la fabrique comme 
telle n'a pas dkboursé un 
sou. Le cure a relevé le défi. 





À son retour, en mat 1898, Leduc se met A l'oeuvre. 
L'année suivante, l'église prksente a ses généreux paroissiens 
quinze peintures sur toile, marouflées sur plâtre, donr !a valeiir 
artistique est inestimable. Les toiles représenrent les sept 
sacrements, les quatre évang6lisres. la Nariviré er l'Ascension 
du Christ, l'Assomption de la Vierge el saint Hilaire, le patron 
de la paroisse. Voisin de saint Hilaire, un médaillon sur platre 
evoque un ange. 

En résumé, I'&glise a retrouvb, avec les nouvelles 
dependances curiates, une apparence tr&s enviable. La cloche 
demande rkparation: on ne lésine plus, elle est r~mplacée par 

Aspect de I'infbrieur aprhs les tramux dedécoration de 1898. Photo L.P. Martin. 
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une autre de 1 100 livres commandée à Londres et qui sera 
baptisée Zclon - Z&phir~n - Maxime e t  aura pour parrains 
Ifhonorab!e Gedkon Ouimet, Louis-P h!lippe Brodeur, Ernest 
Choquette, Louis L'Africain, le maire Joseph Mlnetre. de 
Saint-Hilaire et le notaire J R .  Brillon, de 8eloeil L'orgue est 
répare et on refaii la balustrade, du même souffle i'kclairage a 
l'acétylène est installe au presbytère et a l'église En décembre, 
au coût de 200s la fabrique avance 50S, une quête aura 
rapporté42,10$ 

Les fktes du centenaire pourront être cél&br&es m e c  
grande pompe Mgr Decelles, de Saint-Hyacinthe, chantc:a 
une messe pontificale. C'est le 22 octobre, i l  pleut ce jour-lA Le 
terme du curé Laflamme prend lin avec cette apothkose.  Avec 
lui prend aussi fin une pbriode exaltante mais aussi épursarite 
pour les paroissiens 

Si, en 1965, l'église de Saint-Hilaire est classée 
monument hisrotique, c'est en grande parrie a cause des 
tableaux d'Ozias Leduc qui en décorer-it la voûre ei les murs 
Ces iableaux sont eux-mêmes classés bieri cu l t u r~ l  depuis le 5 
août 1976. 

Plaque commbmorative sur la façade. 
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II aura i t  fallu, p o u r  p résen te r  u n  tableau p l u s  complet de 
cette p k r i o d e ,  m e n t i o n n e r  I '&vo l l i  tion de la pa ro i sse  avec 
l'ouverture de classes d 'éco les ,  du couvent . Nous pouvons 
re ten i r  s u r t o i l i  que le n o y a u  social et paro iss ia l  s'est raffermi, 
que la seignewie connaît une Are d e  p rospé r i t é ,  grâce aux 
inves r i ssemen ts  du nouveau seigneur, q u e  la  ferveur des 
pa ro i ss iens  semble accompagner la f i n i t i on  de l ' i n té r ieur  de 
l 'église et d iverses am6 l i o ra t i ons  a p p o r t é e s  a l'ensemble des 
b a t i m e n t s  de la fab r i que ,  que la dîme res te  encore un é c u e i l  e t  

que les ge-is s'en a c q u i i t e n t  assez mal, qu'une d i t e  es t  en t ra in  

de se f o r m e r  et es1 prête à se fa i re  va lo i r  ou dans de fécondes 
en t rep r i ses  ou dans de fut i les contestations ou dans des InIr la-  
t i ves  hasardeuses. 

1 .  PHILIPPE. Sylvain. LaRocque, Chartes, D 6 C Vol X, p 469 
2. Requéte des francs-lenancters exposant les griefs cnritrr: lu curé 

Boucher, 12 octohre 1872. Archrves de I'évech6 de Sari11 Hyd<:ir7lhP 

3 Guillaume Cheval dl1 Saint-Jacques. nbgociani et luge de Pa!>, Piaii ic 
fils de Louis Saint Jacqiies, insiituieur. et de Rosalie Chcrrier, ohlei Re 
i'hisrorique charivari be Saint Denis. en 1837 M Cheval avait éib 
depule de Rouville aux Communes ei lul  maire de Saiiit Hilaire de 1864 
8 1869 II i u l  aussi or&sideni de la commisçiori scolaire cl  devifii 
rnarguiilie: en  1876 11 fui aussi présiderit di. la Cic de Navir]aiiciri dr. 
Charnbly e l  Monirkal, qi:i fiil 0l:iç tard acherée par la Ciiriard Lir;e i : i  

doni les navires n'ont plus remonte, par la suite, le R i ~ t i i ? l i t > i i  Par L i r i  

curieux hasard. la Iille de l'armaraur Curiard. Mnie Coliri Conititlell, 
devlni chatelaine a Sain1 Hilaire 

4. Le banc des Campbell a été construit aux Irais di1 malor T E Cari~pbell 
avec du noyer noir d Ofirario (Testarnent de Brucc Camobeli, 14 Iarlvier 
19381. 

5 L'abbé Yvon Bonneau a gris I'ir~iliarive de resiaurer lui.niRnif!, avec des 
jeunes, lautei ~ i i i  servaii de deversoir depuis près de cent ans 

6 L'abtik Saini-Pierre a &te curG A Ssint Jsnn Baptisie ei a acctirn~~ié 
quanriré de nores pour une histoire de cerie paroisse et. par ricochci, oe 
la paroisse Saint-Hilaire Ces noles sont aux Arctiives dii S6rninaife de 
Saini-Hyacinrhe 

7 L'emploi du poRle dans les kglises daie du début du YlXe siecle Le 
cfkiaui de surveillance explique le g;and nonibre d'tnceridies causés Dar 
ce genre d'i.islaliarion Ce n'est qu'A la fin du siècle clerriier Urie le sysic. 
me de chauffage central t i r  son apparirion 



CHAPITRE 

N EUVI EM E 

Nouveau visage' 

Jusqu'A la fin du XlXe sihcle, les Hilairemontais ont 
vBcu en marge de ce monde moderne qui s'affairait dans la 
mktropole. La distance et la pénurie de moyens de transport ne 
lavorisaient pas les &changes. L'agriculture était leur 
bconomie, leur paysage, leur cadre et leur mode de vie 

A p r h  l'agitation des annkes 1879, tout parut rentrer 
dans le caime. Certes, le rang des Étangs tenta de nouveau, en 
1879, de passer A la paroisse voisine: quatre propriétaires 
furent les instigateurs de ce Xihme mouvement d'annexion: 
Isidore Noiseux, H. Grenier, Benjamin Chevalier et Michel 
Marcoux. Ce ne fut qu'un soubresaut, leur mieux-être ne 
~ustifiait pas le tort qu'ils auraient fait A toute la paroisse par la 
rbduction du nombre de ses fidèles el, par ricochet, le manque 

gagner du curé. Les 363 habitanis de la montagne souffraient 
Bgalement de leur kloignement de l'église. En 1886, François L. 
Déry f i t ,  en vain, une demande 8 l'evéque pour qu'une 
chapelle, déjà promise, soit bâtie dans la montagne: ses 
arguments étaient sérieux et bien étayés, mats les monta- 
gnards étaient destinés à descendre à la rivibre pour leurs 
besoins spirituels. Tout comme les habitants des i i angs  
devaient rester fils de Saint-Hilaire pour de nombreuses 
annbes. 

En 1N1, la paroisse comptait 1 128 $mes: 269 chefs de 
famille vivant dans 214 maisons. Elle Btait mûre pour une 
phiode d'intbriorit8 et de caime, aprés les rourmentes passkes. 
Elle était aussi armée pour d'autres &preuves, celles-lA d'enver- 
gure nationale e t  même mondiale: deux guerres, la grippe 
espagnole, la crise des annkes 1930, I'aprés-guerre; autant de 



facteurs de transformation de la paroisse et d'objets de 
réflexion pour les paroissiens. 

Ce petit peuple, fidele à ses traditions, entre a son insu 
dans un monde sn voie d'urbaniçation Le changement se 
manifeste insensiblement, en rn&rne temps que I'avhnement de 
l'automobile el I'émigration de ses fils et filles vers les grands 
centres. Nationalisé dans les années 1920, le chem~n de fer 
devient plus accessible et favorise aussi l'hémorragie vers la 
vi!le; l'automobile prend le cheval de vitesse et les dislances 
cessent d'être des obstacles majeurs. 

L'hfection d'un monument national sur le Pain de sucre, 
en 1841, avait en q~ielque sorte révélé la montagne et sa pos- 
si ble vocation touristique. Ceite vocation fut définitivement 
consacrée par la publicité tapageuse de l'hôtel Iroquois, pres 
du lac Hertel, dans les annees 1870 d 1895 Un mari jaloljx 
aurait, dit-on. mis fin a cette entreprise touristique si bien des- 
servie par le chemin de fer; la population de Saint-Hilaire y Btait 
du reste assez mal prbparke. Le parc Otterburn fur aussi un at- 
trait touristique mportani pour les vacanciers de la rn&tropole, 
toujours grAce au chemin de fer 

S: les moyens de transport modernes accélèreni le 
départ d'un certain surplus de population, ils amènent en 
retour a Saint-Hilaire toute une bourgeoisie qui s'établit en 
bordure de la rivière. Ces arrivants de Beloeil, de Montréal et 
d'ailleurs, sont des professionnels, tous bien nantis et 
amateurs de vill6giature. Leurs résidences cossues donnent 
une nouvelle image, enrichissent la paroisse a plus~eurs points 
de vue. Cette aristocratie a noms Brodeur, Choquet~e, 
Laurendeau, Martineau, Lamontagne, Bousquet, Chapcit, 
Barcelo, Desautels, Dandurand, Desrochers, Dupuis, Ouimet, 
Langelier, Hudon, Delfosse, Evens, pour ne nommer que ceux- 
Id, qui s'ajoutent A la petite bourgeoisie déih en place, les 
Cheval, les Authier, et d'autres. Les nouveaux arrivants - pres- 
tigieux - ne tardent pas à se mêler des affaires publiques 
locales. Leur influence fera naître un arrêt supplbmenta~re du 
train au v~llage . A Sainr-Hilaire fJeurir alors, une société select 
qui, par la vie tashionable qu'elle méne, donne le ton en tour.. . 
En passant la riviére, ils sëtevaienr socialemenr , écrit le docteur 
Gabriel Nadeau2. 

L'infatigable curé Laflamme est remplacé par ,le curé 
Urgel Charbonneau, homme maladif, de faible constitulion, 



Mosaïque des cures rbsidents de 1831 B 1900. Archives paroissiales. 



Joseph Barre, 
cur8. 

Ernest VBrina, 
cur8. 

Omar ht ieur  
cure. 

Louis Forest, 
cur6. 

Iphonse Girard. Jean-Paul Boulin, Aurble Beauregard, 
curé. cur8. curé. 
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certes moins entreprenant que son préd&cesseur. II voit 
cependant a ce que soit faite la toiture en métal de la sacristie 
et du chemin couvert, ainsi que I1év&que le recommandait en 
1900. la fabrique fait aussi construire, par Hormidas Germain, 
de la montagne, un nouveau corbitlard qui coûte 357$ et que 
les paroissiens pourront louer moyennant 5s. 

Sous le curé Gédhon Gaudreau (1904-19131, la fabrique 
se pceoccupe du confort des paroissiens: elle construit un 
perron de ciment, démolit les cldtures vetustes et le portique 
construir en 1904. En 1913, elle ach&te d'Ulric Robert un terrain 
en bordure de la rue Desautels et y fait construire par Azarie 
Charbonneau une remise pour chevaux et voltures. Le 
financement est assuré par les usagers qui paieront 15$, en 
cinq versements, pour une place de remise la vie duranr, trans- 
missible de pére en fils. Cette remise fut dkrnolie en 1950, A 
cause de l'usage irrationnel que la jeunesse en faisait et, sans 
doute aussi, parce que les chevaux ne venaient plus Si la 
messe.. . 
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C'intBrieur de I'Qglise aprbs la toilene des annees 1926'28. 
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Le prbne du dimanche tient lieu, A cette bpoque, de 
journal local.. . II n'est pas rare aussr que le curé joue le r81e de 
conseiller, par exemple, en matiére d'hygiène, de civtsme e l  
même de politique. Ainsi, lorsque sévit la grippe espagnole B 
Sainr-Hilaire, comme ailleurs, c'es1 le curé Théodore Barre 
1 1913-1924) qui enseigne les prkcautions à prendre, l'usage de 
ta chaux et  de la formaline pour la dbsinfection des vetements 
contaminés, la quarantaine de routes les familles atteintes, leur 
nécessaire abstention de l'école et de l'église, pour éviter la 
contagion. 

Les lustres intbrieurs dessinés p%r Leduc. Photo J. Robillard. 
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Dans l'euphorie des années 1920. sous le cure Nbrée 
Lévesque ( 1924-19341, la fabrique entreprend la toilette des 
murs extbrieurs et des toirures du presbytére et de l'église 
L'électrification de l'église er du presbytère, déjà commencee 
en 1921, est compl&tée au coût de 847$. On confie d Ozias 
Leduc le dessin des lustres interieurs. 

Entre 1926 et 1928, Ozias Leduc, aidé de ~ a u l - h i l e  
Borduas, de Dollard Church et de J -0 .  Allaire, rafraîchir les 
décorations de l'intérieur. L'entreprise coûte 20 000s et les 
paroissiens les souscrivent volontairement, On ajoute à ces tra- 
vaux l'achar d'une nouvelle cloche et de six statues avec 
consoles et piédestals - pour meubler le choeur On nbgocie 
avec ta Maison Casavant te rajeunissement de l'orgue .. .  Tout 
se paie facilement: les paroissiens sont en thousiastes et ils sont 
supportbs généreusement paf la nouvelle classe de bien nantis. 

Sous le curé Ernest Vézina (1924-19421, on decide de 
fêter le centenaire de l'église. Tout se passe dans l'harmonie la 
plus complète et on achéte, pour l'occasion, encore une 
nouvelle cloche. 

i re  nouvelle (1 940 i3 1980) 

L'aprés-guerre marque la fin de I'ére moderne. Un 
regain de prospkrité, dû en partie à l'industrialisation précipit4e 
du temps de guerre, h la grandeur du pays, se traduit h Saint- 
Hilaire par la construction, en 1941, du pont Laurier: du coup, 
trois bateaux-iraversiers sont éliminés, trois passeurs sont A la 
retraite, mais ce pont declenche une explosion de la construc- 
tion domiciliaire qu!, en une génération, envahit les pentes de 
la montagne, ronge les vergers, encercle les montagnards. 

Saint-Hilaire, dont le rythme de croissance a kt& 
relativement lent depuis 1795. arteint un nouveau sommet. Sa 
population, qui en cent ans - de 1830 A 1930, n'a augmenté que 
de quelques centahes d'habitants, double de 1940 A 1960 1 1  
aura fallu deux siécles pour aligner au viltage, au bord de l'eau, 
3 la montagne, dans ses rangs, ses quelque 9 000 habitants 
Autre constatation: le centre vital fut la montagne jusqu'au 
debut des années 1930, alors qu'il bascula de la montagne vers 



le village. Ces quelques chiifres en son1 u n e  démonstration 

Montagne 

1921 802 habitants 
901 habitants 

2 91 1 habitants 

Ces deux verrieres du choeur Bbauchees par Leduc et rbaiisées par Potlus 
Photos J .  Robillard. 



Eri 1963, Saint-Hilaire acquiert le statut de ville avec plus 
de 3 000 habitants et elle atteint 9 200 habitants en 1980, Toul 
est changé. Dorénavant, bon nombre de fidèles naissenr, 
vivent et meurent hors du cadre paroissial Le tissu social, de 
rural qu'il était, est  devenu un tissu de banlieue; la paroisse est 
maintenar,t un heu. et de moins en moins u n  lieu de séjour 
Même encore en partie rurale, la paroisse Saint-Hilaire s'ap- 
parente, par certains côtés, B une paroisse urbaine. 

Dacs les annbes 1950, sous le curé Louis Forest (1948- 
19651, s'inscrivent des changements d'importance aux biens 
de la fabrique. outre les travaux d'entrerien et des arnbliora- 
[ions au cirneti&re, tels la pose d'une clôture et un agrandisse- 
me:?i où les families sorii invitkes à s'offrir un pilier gravb B leur 
nom, I'insiallation d'un chauffage à l'huile A id&glise e l  la 
réparation de l'orgue, cette période voit la rkfection de la 
facade de I'kglise, du sous-sol A la croix. Ce n'est pas tout a 

La façade en murs de rbfection en 1951. 
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l'intérieur, on refait le parquet et la balustrade y passe, rem- 
placée par une autre, sans égard au style de l'ensemble. Les 
paroissiens protestent et inrerviennent auprès des autorites 
diocésaines er civiles. Ces évknements ont accélér6 le classe- 
ment des édifices comme monuments historiques, en 1x5, 
sous le curé Alphonse Girard (7965-19681, afin de les protéger 
contre d'éventuelles modificaiions arbitraires. 

Le curk Jean-Paul Boutin (1968-1979) fut l'un des rares 
curks à part le curé Blanchard en 1894, b mourir au poste et B 
être inhumé A Saint-Hilaire. En 1980, sous le curé Aurèle 
Beauregard, 25e en liste, on fait disparaître la balustrade, en 
accord avec la liturgie dbfinie par Vatican II, afin de symboliser 
une plus entiére participation de tous les baptisés au Sacrifice. 
Celte balusirade datait de 1953 et elle avait 4th contestée: du 
coup, on faisait donc disparaltre une parure moderne in- 
compatible avec le style de l'ensemble. 

Les cures de Saint-Hllaire desservaient depuis 1920 
une nouvelle mission. Sous le cure Barré, u n  groupe 
d'anglophones du quartier d'Otierburn Park, demandent en 
1919, permission de construire une chapelle dans leur milieu. 
L'évêque accéde h leur demande et déscgne le nouveau temple 
sous le vocable de Notre-Dame du Bon-Conseil. Cette chapelle 
sera brigée l'année suivante, au 970 Chemln des Patriores, avec 
tous les droits et privilèges. 

La nouvelle paroisse sera desservie par les curés succes- 
sifs de Saint-Hilaire jusqu'en 1958, alors qu'un curé résident est 
nommé. M. I'abb6 Léon Racine depuis 1970 est le quatriéme en 
poste. 

Trois nouvelles bglises de différentes dénominations 
religieuses se partagent la population de ce territoire qu: 
prendra le nom dfOtterburn Park en 1961. Elle s'administrera 
civilement et religieusement détachkes de la paroisse mére de 
Saint-Hilaire. 

Sur le territoire original de Saint-Hilaire naîtra une autre 
confession dans les années 1970 et prendra nom d'kglise 
Baptiste Evangdiçte. 

1. La loi n'aiitocise pas la consultation des archives privées de moins de 
100 ans Ce chapitre rie sera donc qu'une bréve esquisse, A même le 
livre de délibération de la fabrtque et quelques autres sources acces- 
sibles 

2 Dans "Le docteur Ernesr Cho~uette el Nelligan", L'Union rnêà~caledu 
Canada. p 2131. 



En 1965, avec le classement de l'église et du presby~ère 
comme partie précieuse de notre patrimoine collectif, des 
préoccupations de conservation ont gagné la paroisse Saint- 
Hilaire. Avec la reconnaissance en 1976 des peintures d'Ozias 
Leduc comme bien culturel, les paroissiens se sont découvert 
un nouvel interet pour l'art sacré du passé 

Le renouveau liturgique qui a suivi Vatican II a modifié le 
cheminement spirituel des catholiques d'ici La crise de la 
pratique re!igieuse des années 1960 a marque lous les âges B 
Saint-Hilaire comme ailleurs La révolution iranquille a tout 
remis en question, y compris la Foi Les habitudes religieuses 
qui onr enfanté cette kglise. objet de fierté, sont aussi remises 
en question. L'bglise de Saint-Hilaire, monument historique, 
est vidbe de nombre de ses paroissiens. Elle n'esr plus le Iieli 
de rassemblement hebdomadaire où tous participaient ou 
voularent participer: d'autres lieux attirent les Hilairemantais 
Dour d'autres fins.. . 

Cette mutation que subit Saint-Hilaire, ressemble à celle 
que vit, à divers degrks, le reste du Quebec. Les nistoriens 
d'aujourd'hui restent muets devant les Bvènements qui font 
l'histoire, histoire que I&s historiens de demain analyseront, 
supputeront. Que sera demain? 

Demain est aujourd'hui A l'heure où j'kcris ces lignes. En 
1983, en pleine Bpoque de prise de conscience des valeurs 
patrimoniales 2 la grandeur de la province, s'amorce a Saini- 
Hitaire le projet caressé depuis une quinzaine d'années, de 
refaire une grande roilette de l'intérieur de I'kglise Nous avons 
l'occasion encore une fois de constate: à quel point la popula- 
tcon locale a l'instinct de conservation de son patrimoine. 



Bien entendu la Fabrique a elle seule ne peur en suppor 
ter tous les frais Le bâtiment est d'intérêt national, aussi If: 
ministere des Affaires culturelles, en dépit de la crise écuno- 
mique qui perdure, fléchit et accepte d'y engager des fonds La 
Fabrique, de son côté, defraie la réfection du svstérrie Qlec- 
trique et de I'bclairage. 

En avril, le coup d'envoi est donne. Une furet 
d'échafaudages s'&léve jusqu'au faîre de I'&ylise pour perrnet- 
tre de rafraîchir les dkcoratrons ternies par le temps. La rsnta- 
tion est grande de profiler du chantier pour apporter des 
changemen1s qui modifieront I'architeclure, el cela au nom 
d'une hypothetique s&curi{e et de besoins liturgiques. 

Le projet initial Atait de rafraîchir les décorarions et les 
dorures Les peintures de Leduc r!s feront pas pour autant 
partie de l'ensemble des travaux de nettoyage a cause de la 
haute çpécialisarion des experts requis pour laver ces toiles Au 
moment où je termine ce livre, On ne s'est pas encore concert& 
sur la formule à utiliser pour la protection or-s quelque 850 
pieds carrés de ces prkcieuses toiles marouflées ce Leduc 

Dés le débur des travaux, les paroissiens découvrent 
que la Fabrique a des projets ambitieux Ils consiaient bieritât 
que des travaux de rénova tion modifient graduel lement 
l'intérieur, que l'on fait disparaitre les marches cintrées qui 
separent le choeur de la nef, pour les remplacer par  des 
marches rectilignes d'un mur a l'autre el qu'on habille ,2 tout 
de moquette. On fait disparaître quelques bancs a l'avant. 
Ainsi au nom de la liturgie et de la sécurité. on transforme 
graduellement I'int4rieur de leur église, sans informer les 
Ciaroissiens. 

Certaines âmes sens:ales crient leur indignation devant 
ce qu'ils qualifienr de saccage. Les plus timorés se cachent 
derrière le curé "rénovateur" et son conseil de Fabrique. Une 
controverse s'engage entre les deux camps La Société d'His- 
toire de 8eloeil-Mont-Saint-Hilaire prend position et se trouve 
justifi6e d'intervenir. Forte de l'expérience des annbes 1950, 
elle s'élève energiquement contre celte escalade de travaux 
propres a aliéner l'élégance artistique léguée par une généra- 
tion de bourgeois, mais que le conseil de fabrique luge 
dépassée. 

tes  marguilliers er le curé desavouent les supposés 
agitateurs de la Société d'Histoire Certains vont même jusqu'a 



craindre que leur intervention n'entraîne un schisme paroissral. 
Les fabriciens se réfugient derriére la légalit6 de leur geste 

La conscience paroissiale des annees 1872 er de 1950 
refait surface. Le président de la SociétB d'Histoire, Michel 
Clerk, le Guillaume Cheval des années 1983, manie Ifoblection 
avec autorit&, c'est l'affrontement public entre les tenants 
d'une certaine rénovation et ceux d'un programme respec- 
tueux de l'histoire inscrite dans I'aménagemenr intérieur de 
l'église Saint-Hilaire. 

La Fabrique demeure solidement assise sur ses 
positions. Pendant ce temps les rravaux progressent; les fonc- 
rionnaires du Ministère des Affaires culturelles n'interrompent 
en rien l'élan des "élus du peuple", en contradiction avec des 
ententes Btablies au nom de la protection des monuments 
historiques. 

Cette église sympathique, vieille de 150 ans bientôt, 
témoin de beaucoup de joies et de discordes, est malheureuse- 
ment encore a la merci de modes changeantes, et esr toujours 
menacke au nom de certaines conceptions de la liturgie eri 
évolution qui fait trop facilement f i  de I'inr8grit& d'un 
monument historique. Cet édifice qui est déjà un ensemble de 
contradictions architecturales depuis le moment de sa concep- 
tion sans plan d'ensemble, menace 3 ce rythme de devenir une 
accumulation d'erreurs fantaisistes et irréparables. 

Les proportions que prirent tout le long de l'hisroire les 
désaccords sur les dkcisions se rapportant a I'églisr: de leur 
paroisse, demontrent bien la place importante d'ur tel kdifice 
comme symbole de regroupement social, dans l'esprit des 
Hilairemontais, pratiquants ou non. Chacun l a  veut B son goût 
et veut ajouter ou retrancher une pierre à sa guise! Elle 
demeure neanrnojns un rémoin non negligeable des évène- 
ments qui ont fait I'histoire de Saint-Hilaire et le centre 
névralgique d'une communautk qui s'apprête à fêter, d a n s  
quelques annbes à peine. en 1995, le bicentenaire de la ion- 
dation de sa paroisse. 

" " "  

Nous sommes iout près du XXle siècle, nouç vivons une 
époque changeanie, instable, bien diffkrente de celles que 
nouç avons &voquées en relatant celte histoire de la paroisse 
Saint-Hilaire La paroisse n'est plus le principal lied de prière, 
de ressourcemen t spirituel. Diffbrentes formes de spiriiualité et 
de rassemblement sont apparues Pleine ou vide, en même 



temps qu'un symbole social, I'6glise reste pourtant, A Saint- 
Hilaire plus qu'ailleurs, u n  signe de Foi et d'Espérance. C'es: 
pourquoi, même ceux qui s'en éiaient éloignés, y reviennen.: 
pour la Priére et l'Eucharistie. La multiplication des célébrations 
compensent pour l'augmentation démographique et &vitent les 
tiraillements inévirables d'un dédoublement paroissial. 

Cette eglise subsistera pour I'édificarion d'une popula- 
tion privil6giée ei non pas exclusivement pour les historiens de 
l'Art et les touristes 

Je dis avec Leduc: "Arrêre ICI l'histoire de Sam- Hilare, 
histoire d'une perite ponion d'une rerre perdue dans l'Espace 
de l'Espace, dans l'infinie de /a Durée "' 

Mont Saint-Hilaire, le 22 août, 1983 

/ 1 LEDUC, Ozias. !. 'H~slore de Saint.Haire, on en tend,  on a V O I ,  dans 
Arrs sr Pensdes, no 78, p 165. 1954. 
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En 1832, trois rraversiers unissaient les deux rives entre Beloeil et Saint-Hilaire 
aHitme le géographe Jos. Bouchane. 
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ANNEXE A 

La terre originale de t'4glise de Saint-Hilaire 

7 
,' 

Le ierrier seigneurial de Rouvi!le, reconstituk en 1810 
par le clerc Louis 8enjamin Delagrave (ce dernier sera commis- 
sionné notaire le 9 mai 1813) nous donne les titres successifs de 
la :erre sur laquelle l'église actuelle de Saint-Hilaire fut ccn- 
struite en 1837. Ce terrier donne de la même façon les titres de 
toutes les terres de la seigneurre La terre de I'kglise portait 
alors le numéro 29, ce que rbvèle le texte suivant que nous 
vous soumettons 6 titre d'exemple de relevk officiel de I'ad- 
minisrralion seigneuriale 

Titres du terrain original du presbytère-chapelle 

No originaf. terre no 29 (devenu 38 purs W .  Trois 
arpenrs de fronr sur 29 arpenrs de profondeur formanr 
une superficie de 87 arpents 
- Certe rerre a ér& concédée à Franços Benos dit 
Livernols en 1740, q u ~  l'a dom& ii son fils Francois 
Benois drr Lrverno~s en 7770. LequelI'a gardé jusqu'en 
1778 er /'a donné à son fils Toussarnt Beno/r pour sa 
l&g/t!me par acre du 9 août 7 778 devan r Grisé n. p. 
- Le di! Toussainr Benoir a vendu un arpenrau nord- 
esr de la dite terre a Charles Et. Letestu par acre privé 
d'Antoine Foisi du 12 décembre 1779 pour 500 L ,  en 
saisine le 12 juiller 1 790. // y a un verbal de /@ne tiré au 
bour de 29 arpents par Fort~n arpenreur du 15 août 
1779pour cer arpenr. 
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- Lequel M. Letesru a vendu cet arpent d, M. 
Noiseux, curé de Beloeil, par acfe du 22 mai 1781. 
Grise n.p. pour la somme de 500 L .  
- Les deux autres arpenrs ont &ré vendus B M Wouet 
IWhitel, négr. 9 Chambly par le dir Toussaint Benoir 
dir Livernois pour 14CQ L par acre du . . . Grisé n. p. 
- Lequel M Wouet ayant fait banquerouie elle esr 
tombée entre les mains de M Richard Dobie, syndic 
des créanciers 6 Monrrdal, lequel l'a cédé 9 M de 
Rou ville, seigneur, le 28 avril 7 799. 
- Lequel sejgneur a vendu /es deux arpents sur 29 de 
profondeur d Anfoine Viau dit Lespérance pour 12W 
1. par acte du 9 mars 7802. Gua y n. p. avec r&sen/e du 
terrain de / 'église de Sain r- Hila~re. 
Extrair du Terrier de /a seigneurie de Rouville, 1870, 
Benjamin Delagrave. 

Titres du terrain original de l'église 

7 
"Cette terre a 89 arpenrs 1 7 perches et 162 pieds en 
superficie. Elle a 2 arpenrs 9 perches de lront sur 29 
arpents d'un côr6 er 32 arpenrs de l'autre. 
- Cetre ferre a ér4 concédée au Steur Gui/P8 
Beaumer par un contraf de concession par Simonet 
not. du 6 juin 1743 avec 6 L de rente et 2 c de cens et 
deux journées de corvee une /ois paies. 
- Le dit Beaumer /'a vendu à Jacques et Blaise 
Dufrêne XO L par acfe du 18 juiller 1749. Comparer 
nor. Le contrat perdu. 

Les dit Dutr&ne l'ont vendu A françois Pdpin 400 L par 
acte du 14 aout 7754. Duvernai nor. Le conrmr perdu. 
- Le dir Pépm l'a vendu 8 françois Gared dir 
Beauregard. 1CXX) L par acre du 78 février 1759. 
Deouire nor. avec rgserve d'un arpent de bois dans la 
cédriere pour en enlever les c8dres. 
- M. de Rouvi//e /'a rerrair des mains de Beauregard 
et lui a recédé lGGO L er ses lods qu'il a paié et en- 
saisine le 1 1 mars 1759. A yan t mis /es rentes d'un so/ 
par arpent en superficie er 2 c de cens. 



pour Beauregard ensais~ne /e I I  juin 7 785 pour 
Vadeboncoeur 
- Ntcolas Boissi a vendu son ernplacernenf a 
Vadeboncoeur 5a0 L par acre du 26 mars J 786 Leresru 
nor. ensa~siné 28 nov 1786. 

- Gabnel BOISSI a vendu a Vadeboncoeur sa par! 
pour 2CY) L par acre du 29ju1ller 17# Leresru not. qut 
forme 2 7/4 arpens de cerre rerre que Vadeboncoeur 
possède ensaisiri6 9 I& vrier 1 789. 
- Le di[ Vadeboncoeur étanr morr, sa veuve resfe 
avec /a mo~rlé ou un arpent ?/8 de ses 2 1/4 arpens 
1 'aurre nioiud ou 7 arpenr 1/8 appartient 8 ses deux 
enlanrs. 
- Sa fdle étant rnartke à Charles Mayer 11 possède sa 
parr en son nom Son f~ ls  Joseph Vadeboncoeur jouir 
de sa par! les 3/4 d'arpent resranr de certe rerre sonr a 
Jean L'Heureux La veuve Vadeboncoeuf elle jouir 
d'un emptacemenr Sur /a terre no 30 ci-conrre 
IPal6ographle de /'au reur I 



- Le dir fmnçois Gared /'a vendu a Ntcolas Boisli 550 
L.  par acre du 7 I fkvrier 1769 Mondeter nor. en 
saisine. 
- Le dtr Boissi étanr devenu veuf en 1775 ta moitié de 
la rerre au sud-ouesr rornba en parrage à ses quarre 
enfants. 
- Le dir Boissi a acquir de sa Me angélique er de son 
mari Jos Croieau sa pan' indivis 150 L .  par billet prtvd 
de Mess. Noiseux Curé, du 26 aour 1 779. 
- Le dtt Boissi a vendu la moicie de cerre rerre avec /a 
pan qu'd avait acheté d Pierre Bourbeau pour 220 L 
par acte du 3 novembre 1 780. Mondeler nor en saisin& 
le 14 avril 1782. // y a un verbal de bornage par Lous 
Guion d ~ r  Lemoine, arpenreur S françois Pépin du 22 
janvier 1755 
- Nicolas Boisfi Iils, un des hdririers, a gar& sa par[ 
échu, la seconde en allant au sud-ouest, et a acherd de 
son frgre Louis Bos fi sa part voisine de lui au sud- 
ouest pour 170 L.  par acte du 78 aoûr 1783 Leresru 
no r . ensaisin6 le 13 no v. 1 783. 
- Le dir Nicolas Bos fi fils 8 vendu les 3/4 d'arpens à 
Alexis Gared dit Beauregard avec réserve de /a moitié 
du front du (erraln sur un arpent de haur ou est sa 
maison 750 L .  par acre du 2 aour 7 784 L etestu nor. J'ai 
rerralt le dir (erraln au contrat de venre et l'a! 
reconcédé au même Jared après le prix reçu de 168 L. 
er une rente de 5 L. rournols par acte du 16aour 1784 
Letesru not. 
- Pierre Bourbeau a vendu 3 Vadeboncoeur ce qu'il 
possédatr 78perches 73piedspour 7000 1.. par acre du 
21 aour 1784 Leresru not. J'ai retrair le dir rerrain au 
contrat de concession er lui ai reconcéâé aprés le prix 
reçu de 1083 L . 6c sur le pied, d'un demi mlnor de bled 
par 20 arpens en superficie par acte du 21 aour 7784 
Leresru nor. Il y a un veibal de ltgne firé au bou~ de 32 
arpens 7/2 au sud-ouest et 29 arp. de l'autre a Nicolas 
Bojsfi par fodn arpenreur 30 juiller 1 779. 
- Nicolas Vadeboncoeur a changé sa part acquis des 
mineurs qui se trouvait la trolsieme au nord-@sr pour la 
seconde qui appamnaii B Beauregard avec le dix 
Beauregard. Ainsi Alexis Beauregard a deux pans ou 
3/4 d 'arpent conrigue. Voisin de Wiimer par acre du 26 
octobre 7784. Letestu nor. ensaisin4 le 9 mai 1785. 



ANNEXE B 

Arpentage du terrain de la fabrique en 1831 

/ 
/ 

"// mesure d'abord 1 X 6arpents, refrain donnk 
par le seigneur (37 janvier 1799/, puis adl;acenr 1/2 par 
2 arpents A panir de la rivi.re jusqu2 la ligne du 
c~metiére, c'est a dire A la rue rransversale actuelle 
(Saint-Hippolyrel ouverte derriére l'église, vendu par 
Charles Mallet le 5 avrd 1825. Cela fait, /'opérateur 
plante sur le terrain cjnq bornes en pierres avec du 
gre y en dessous pour t&moin, c 'est à dire deux à /a 
profondeur de 6 arpents et deux auIres 8 I'aljgnement 
du cimetière, et une autre au chemin du roi Le tour 
fait en présence de Joseph Lachapelle et Moise 
Mayer, porre-chaine. " 

75juii, 1831 
Jos. Weilbrenner 



La rue St-Hippolyte vers le cimetibre en 1906. 
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ANNEXE C 

Marché entre Augustin Leblanc et les syndics 

/le 25 janvier 1830 

Aux rermes des dews et rnarchds.. . 

L'en rrepreneur s'engage A Faire et parfaire bien 
er duemen r tous les oeuvres de charpenterie, 
couveflure, menuiserie el aurres qu'il con vienr de 
fajre, c'est à dire deux clochers ayant chacun deux 
lanternes et surmonrés de deux coqs doré. De plus 
une chatre er un banc d'Oeuvre dans /'ordre Com- 
posite en bois de cerisjer et noyer tendre, les balus ires 
en merisier rouge et la rable en noyer. Tous les bancs 
de /a grandeur dernandge par les syndics et les 
douches sur le dessus en noyer et le prie- Dieu aussi en 
noyer avec des pone-chapeaux propres dans chaque 
banc, tous tes peinrures en irniration de plaine ondée, 
vernis er num&rofds. Peinturer la couvenure de l'église 
et la sacristie en couleur d 'ardoise. Le fout livrable la 
clef a la m i n .  

S'engage encore le dit entrepreneur de fournir 
tous tes bois et autres marériaux nécessaires. Les 
contribuables ne s 'oubligenr qu 2 donner 50 journdes 
de c o d e  a sa demande. A commencer les rmvaux 
aussirôt qu'il sera nécessaire a /a demande du maçon 
er d fur et mesure qu 'il y aura besoin jusqu '4 ce que le 
dir maçon air achev.4 /a maçonne, En telle mannière 
que le fout soir livré fait er parfait dans cinq ans de ta 
date du prdsen r marche. 

Signé: Henel de Rouville, Ausustin Leblanc, 
François Aurhier cinq crotx des syndics, 

Th Lemay n.p. e( G. Coumolles n.p. 



Rue Si-Henri. les rues du village existaient avant 1831 

Rue SteAnne une des rues les plus achalandees au début du siècle. 
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ANNEXE D 

Marché entre Joseph Doyon maître maçon 

/de Montreal et les syndics le 9 février 1830 

DEVIS 
/- 
/ L 'église aura ICO X 50 pieds audessus des 

Retraites, 32 pieds de haur dans les longs pans y 
compris les loui/les. Le Choeur sera fair à la Récolle r re 
(voir nore plus bas) et aura 23 X 30 pieds. De chaque 
c6tk il y aura des chapelles de 13 1/2 pieds de largeur. 
Le pormtl aura 60pied.s de hauteur et sera semblable 4 
celui de Saint-Jean pour supporter deux clochers en 
imitarion de (ours. La voûle sera faire à mortier de 
chaux, coulde avec des poils de Boeuf er pldrre pour 
les deux prernigres couches; la rroisièrne couche 
devanr Erre en plsrre. 

MARCHE 

Les syndics /ournironr a pied d'Oeuvre et d 
demande, route la pierre, sable, chaux et bois néces- 
saire ajnsi que les boutins er les étanperches; ils iront 
chercher /a pterre de taille a Monrrdal er la rransporfe- 
ronr sur place; de plus 2# journées d'hommes er 60 
journdes de harnais. 

l'entrepreneur fournira la pierre de raille, 
plâtre, poils, lartes er clous donr i/ aura besoin; 
Bretndra la chaux Fera le monter, emplo yera rous les 
ouvriers connus comme bons. 



En ourre il fournira la pierre angulaire d étre 
bknire, gravera desus /es noms des syndics; e//e sera 
p/ac& dans l'angle du clocher. 

II commencera les fondations le 15 mai 7830 er 
dans l e  cours de /'&ré conduira les murs jusqu 2 la 
hauteur des fenêrres; achkvera la maçonne en juillet 
1831 et livrera /e tout parachevd en kr.4 1832, d peine 
de tout dommages. 

Les curés er syndics auronr l'inspection sur 
rous /es ouvrages. 

Fait au Manoir de flouville l'an 1830, 9 fkvrier 
ap r&s -midi 

Ont signé: J. B. Bblanger, Joseph Doyon, Toussaint Ferrier, 
François Authier, N. Breux, Et .  Bertrand, croix 
de 7 syndics, G. Coursolles et Th. Lemay. 

NOTE: L'kglise d la Récollette comporte une nef unique sans 
transepts dans ses murs lateraux mais avec cependant 
deux autels faisant face h l'assistance et placbs sur le 
retour du mur vers le sanctuaire. Elle poséde un 
choeur d chanter placé au-dessus de la sacristie 
immédiatement h I'arri&re du sanctuaire. 



ANNEXE E 

CURE ODELIN A Mgr PANET 

Monseigneur, 
Dans /es circonsrances pdnibles ou nous nous 

trouvons, j'aumis désiré de rrouver plus t6r une oc- 
casion d'informer Vorre Grandeur des événements qw 
onr eu //eu dans les environs. Aujourd'hui peur-être 
connaissez vous ce dont j'ai d vous d~re quelques 
mors. Je réferre d'abord d votre Grandeur thfaire 
dans laquelle M. Blancber (cure de Sainr- Charles) 
para2 erre impliqué. Elle est d6plorable pour le clergé, 
M. Blanchef a yanr &prouvé les plus grands dksagré- 
menrs et ayant perdu rouf ce qu Sï avair. Il est in- 
disposé par suite des ribularions qu'il a éprouvdes. S'il 
a eu quelques torrs en semblant favoriser des mesures 
qui mkrireraienr quelques reproches, on doit sans 
doute en attribuer /a cause a la crainte qui pouvair 
l'induire d se prêter aux circonsrances. Je n'en donne 
pas les details B votre Grandeur parce que je suppose 
que vous les connaissez. 

Je sais que vorre Gmndeur ne peut facilemeni 
mettre ordre aux affaires, vu que le gouvernement est 
prévenu fortement conrre M. Blanchet et contre M. 
Demers, mais je me flatre qu'efle ne rardem pas d 
prendre les moyens de pacifier ces paroisses qui sou[- 
fen r grandement er les nôtres par con fre-coup. Man- 
moins, pour /e momen f, /es affaires prennent dans ma 
paroisse une tournure moins alarmante. Il y a eu 8 
Saint-Charles un de mes paroissiens rué, et deux faits 
prisonniers La rerreur règne partout. Le ciel veuille 
que /a rmnquilliré reparaisse. 



Votre Grandeur voudra bien me pardonner de 
m'adresser à elle, SI l'on devair remarquer dans ma 
confiance rrop de hardiesse. Je n'ose risquer de vous 
donner beaucoup de renseignemenfs a cause que 
dans ces remps les faux rapporrs sonr pour ainsi dire a 
l'odce du jour. L'on m'a assure que l'on tipora~r ou 
pouvair êrre M. le cure de Saint-Denis. Je n'ai pas 
encore vu mon voisin M. Blancher, parce que la 
présence des troupes me donne chaque jour une 
nouvelle mission 2 rernpltr. Si vorre Grandeur a 
quelque nouvelle a faire parvenir à l'un ou J'auire de 
ces deux messieurs, l'exprks q u ~  est le porreur de la 
pr4senre pourra s'en charger, car il est exrrc3mement 
difficile de lare panzentr une lerrre sans quelle soir 
inrerceprée, sott par un parri sotr par l'autre. Comme 
j'ai kir jusqu'ici je ne néglrgerat nen de ce qui pourra 
êrre utile pour protéger q u ~  que ce soir et pour ramener 
l'ordre public. 

J'ose me recommander à la btenveillance de 
vorre Grandeur er à celle de Mgr le coadjureur, 

J'ai l'honneur d'être, Monseaneur, avec le plus 
profond respecr Vo rre très humble et obé/ssanr ser- 
vireur 

ODELIN ptre curé. 



ANNEXE F 

x 
Curé Odelin A Mgr Panet 

/ Saint-Hilaire - 23 fkvrier - 1835 

D @rés l'avis de Monseigneur de Telmesse, 
I'annde dernière, je me vois forcé aujourd'hui de 
recourir & Votre Grandeur au sujer des affaires de ma 
paroisse. Je me rrouve, en ce moment, sans 
logernenr, pour aïnst dtre, pour moï-mërne. Le 
presb y t&re demanderait des &para tions considérables; 
er il m'est impossible de rien obtenir. Mals le plus 
grave inconvénient que j'kprouve pour le rnornenr, 
c'est que je n'ai ni &curie ni étable. Je suis réduit a 
loger mes animaux chez les voisins, /a vieiI/e écurie qui 
existe, tombant absolumenr en ruine Je n 'ai jamais pu 
ob rentr de mes paroissiens d'enclore le terraln non plus 
qu'un jardin dont je suis encore prive. Depuis trois ans 
t'aurornne dernier j'ai voulu inutiternenr les engager 2 
me procurer les dkpendances qui me sont ndcessa~res 

Ne vo yan r plus d 'aurres ressources qu'en Vorre 
Grandeur, je me suis ddciüé bien qu'avec pelne a /a 
troubler par des plainces qui sonr roujours pénibles. Si 
;*a vais par mes revenus des rno yens pour faire à mes 
frais ce qu'on me refuse, je n 'aurais cerrainemenr pas 
pris le pan; que le suis oblige de prendre, en recoumn t 
a mes supkrieurs. SI Vorre Grandeur le ~ u g e  a propos 
e//e fera consrater les //eux. 

À ratson de /a n&g/igence qu'on enrrerienr a 
mon égard, je bâtis une maison pour pouvoir me loger 
I 'hiver prochain. Le besoin /ndtspensab/e de m 'in- 
demniser m'empëche de rien meure sur le rermn de la 



Fabrique. M. de Rouville a bien voulu me favoriser; et 
c'est /a seule personne B laquelle je puisse avoir 
recours pour m 'aider. 

Pour mes dependances il faudra bten que je /es 
fasse moi-même, si la paroisse ne montre pas plus de 
zéle qu 'elle n 'en a montré. A /'exceprion d'un rr&s petit 
nombre qui se porreraienr d'assez bonne grâce, 
(encore B condirion que les autres coopérassenrl, je ne 
rencon f re que de I'indiff&rence la même indif fBrence 
qw se marque si foaement par rapport à /a dîme de 
pommes, 8 laquelle les propnéraires de la montagne 
s'étaient engag&. La lerrre de Mgr Paner jointe B ma 
let tre de mission que je leur ai lue et rappel4e au prône 
n'a firoduit aucune impression. 

/I est cenain que je n'ai pas reçu encore vtngr- 
cinq piastres d'eux fous, en exceptant M. de Rouville 
qui esr le seul avec M. Dumon qui ait payé le vingr- 
sixième. Je ne désire nullemeni de laiser te 
presbyfBre, ni d'abandonner le soin de ce qui ap- 
partienc d la paroisse, mais si on persisre a fout me 
refuser, je me verrai dans le triste position d'être obligé 
de faire mes dkpendances chez moi, et de m'en tirer, 
comme je le pourrai. 

Je crois avoir soumis B votre Grandeur les 
choses d'après la plus grande exacrirude. Elle en 
jugea comme i/ lui plaira 

J'ai l'honneur d'grre, Monseigneur, 
avec les sen timen ts du plus profond respect 
de votre Grandeur, 
Le (rés humble et trés obgissan r servireur, 

ODELIN ptre curé. 





Je vous dirai franchement que je cratns bien 
torr que l'evêque de Telmesse ne fasse changer Sa 
Grandeur, i/ s'en esr vanré m'a h o t  ili~siblel dir et ce/$ 
pour conserver son Tlers er il fera tour en son pouvoir 
pour réussir. Je vous dir avec v&rifé, je ne l'aime potnt 
er je ne surs pas le seul car il est loin d'erre aimable, et 
j'oserais dire que si Sa Grandeur /e connaissatr comme 
nous, il ne l'armerait peur-êrre pas plus que nous. Je 
me rnéfre de lui, l'inf6rêr esf son pnnc~pal défaur 

Sa Grandeur aurair bien dû me (#or illisiblel 
cela dans Sa derntère lerrre roui seratr fini d'une 
mamère ou d'une aurre et les habitanrs qut fonr roui 
leurs eflorrs pour bâlir ef q i ~  se privent même du 
nécessaire, ne seraien! pas exposks a erre dans 
I'équil~bre et mot je ne serais po~nt  exposb a passer 
pour un homme qut se vante de choses qut ne sont 
pas, /eur ayanr donne communicat~on de voire 
premdre lettre qui nous promer un curk sans resfric- 
ttons excepré de falre les rgpararions n&cessa/res.. 

Je vous d ~ r a ~  qui /  y a beaucoup de gens qui onr 
l'avanrage d'avoir un cure r4sidenr qui ne vallenr pas 
aurant que Sain[-Hilaire. 

Quant aux menus gralns je crots que la dlxmes 
est roujours bien bonne, II ne faur pas qu'une cure 
/asse la forrune d'un cure, qu'el/@ lu, donne de quoi 
vivre c'est mur ce qui /  faut. Voila le cuf.4 de Beloeil qui 
vil fres bten er malgr& qu i /  donne un Tters a l'évêque tl 
a frouvg les moyens de bâtir un superbe presbytère er 
d'acheter trois belles terres qu51 a pa y4  compranr er de 
farre de grandes r4pararion.s sus icelfes. 

Que Sa Grandeur nous envoie un ariclen curé 
q u ~  a quelque chose par lut-même er qui a besoin de 
repos, vu que /a cure esr perire er commode a des- 
servir cela fera notre affaife .le ne doute nullemenr 
que s/ Sa Grandeur a rkellemenr l'jntenrion de rious, 
donner un curé tel qu'il a bien voulu avoir /a boni& de 
promerrre qu8i/ en rrouvera bien les moyens er qu'Y/ 
Ievera bten tous les obsracles qui pourraient se 
présen ter. 

Je ne puis pas faire autremenr que de vous 
avouer /ranchement que la condutre de Sa Grandeur 



me paratr bien extraordinai're, car les revenus de Sain! - 
Hilatre éraient bien connus au S/ege dpiscopal bien 
avant ce remps-ct er même lorsque Sa Grandeor a bien 
voulr~ nous faire /a promesse qu'il nous a fait que si 
nous bâr!ssons tl nous dannerar un curk, il auralt vallu 
qu,l nous eut dit de ne poinr bâar car il ne pouvait pas 
nous dorjner de cure, /a parotsse étant trop taibfe, que 
de donner engagemenr 3 des depenses consfdérables 
er ensuite retirer sa parole ou pour ainsi dre nous mer- 
rre des restncttons pres yu insurmontables C'esr dire 
en bon francsw, 11 esr vrai que je vous avals promis 
re//e chose, mats je n'avals pas bien réf/&cnt en Ie 
faisanr. Je sats acruellemenl que j 'ai mal fair, GR me /'a 
fair dire erje ne puis remplir cerre promesse sans que 
vous soytez obl/g& de ïalre te//e chose en sus de ce que 
/e vous avais dit de faire 

Je crois que c'est I'6vêque de Telmesse qui est 
b cause de ce changemenr er le  ne crois pas m ërre 
tromp6 en pensanr cela Sa Grandeur n'a pas (mot 
!Il,stblel ce qu'il a a faire pour nio!. Je ne puis pas fafre 
plus sans faire de grand dommages ma famille Je 
crois avoir monrri3 assez de zele er fart d'assez grands 
sacriftces pour racher d'avoir un curé pour mes 
pauvres cens~raires ef peut-erre trop pour ce que nous 
en serons r&cornpensés. 

Je vous p r~e  de m'honorer d'une réponse soir 
négative ou aff/rmarive afin que je sache a quoi m'en 
renir ainsi que les gens de ma parotsse er le vous pne 
de me croire avec /a plus haure consid&rarion et 
estme, 

Voire rres humble servlreur, 
Herrel de Rouville 

J'at hSre d'avoir une rdponse procha~nemenr 
a f ~ n  que nous ne soyrons poinr exposés 2 fatre des 
grandes dépenses si nous n'aurons pas de curé nous 
en avons assez faires. 





Décret d'excommunication 

/charles Larocques, évêque de Saint-Hyacinthe 

A tous ceux qui les présenres verronr, savoir fesanr, 
que vu que dans la nuil de dimanche a lundi, dix huit er 
dix neuf du prksent mois d'octobre, une voie de fair 
&gaie à un voi, er #&ne à un vol sacrii&ge, a étd 
commise sur le perron de I'dglise de la paroisse de 
Sam-Hilaire, d'où une personne ou des personnes 
malin ren rionn&s ont furrivemen r enlevé pendant les 
rdndbres de la nuit, /a cloche de l'église de cette 
paroisse solennellemenr bknite ou consacrde pour les 
fins du cdre reJig~eux, auxquels elle servir depuis 
longtemps. 

Vu que cette cloche n'a pas encore ér& rap- 
portée ef remise en son lieu 

Vu que t'enlèvement ou le vol de cette cloche 
est empreint d'un caractére de malice sp&cial, parce 
qu'il ne peut étre atzribut! qu 3 un mauvais espril 
d'insubordination el de rgvolre contre l'aurorit8 
épiscopale dont nous sommes revêtu, et en venu de 
laquelle nous avions r6gl.4 et ordonné qu'en con- 
formité 8 ce qui avair 61.4 auparavant r6solu en une 
assembl6e régulière de fabrique, cerre même cloche 
seratt et devrait Erre replacée au clocher pour con- 
tinuer a servir aux fins du cutre, nooobsranr l'agirarion 
faite a ce sujet dans la paroisse par un parri qui a 
depuis longtemps /a prerention de vouloir mener et 
gauverner tour à son gr&, eet qui s'opposa~r a ce que 
cette cloche servir davanrage dans le culre, et voulatt 
qu'elle fur vendue, sous prdrexte qu'une nouvelle 



cloche a vair été achetée et qu'une seule cloche devait 
&ire sonde pour rous les besoins du culte, afin 
d'&virer par /A qcr Yi y eur en certaines circonstances 
des disrincrions entre les riches et les pauvres. 

Vu que c'est notre devoir de punir, aurant qu 'il 
est en notre pouvoir, un ausst audacieux et scandaleux 
attentat contre l'ordre et la paix publique, er conrre la 
propri&r& de l'église. 

Nous avons réso/u, aprgs avoir invoquB le 
secours de Dieu par l ln tercession de /a Bien heureuse 
Vierge Marie, des apdrres Sr-Pierre et Sr-Paul et de 
tous /es saints, de fra~per d'excommunication, en 
premier lieu, l'auteur ou les auteurs de ce fait criminel 
sr B jamais regfertable, ainsi que leurs complices s'ils 
en ont eu, et tous ceux qui auraieni eu le malheur de 
leur en confier, conseiller ou commander /a perpétra- 
rion; et nous les avons en conséquence excornmuni& 
et les déclarons par la prdsenre formellemenr ex- 
communi&s, leur accordant ndanmoins l'espace de six 
jours pour leur tenir lieu des trois monitions 
canoniques, et leur donner te temps de reconnafire 
leur faute et de /a réparer convenablement; et nous 
avons rksolu d'excommunier en second lieu rous ceux 
er rouies celies qui, sans y prendre pan ont eu direc- 
remenr ou indirecremenr connaissance du fair, si sous 
un dglai de dix jours après la présente montrion, les 
cinq premiers jours qui la sutvronr et les cinq derniers, 
devant tentr lieu de seconde et de rroisiérne monition, 
ils ne se présentent devant Nous ou Norre Vicaire 
Général pour Nous rgvéler ce qu'ils sa vent ou peuvent 
ou pourront savoir du fait ou de ce qui peut s'y rar- 
tacher voulant que, ce délai expiré, ils soien r excom- 
muni&s, vu que par les présentes nous les avons plus 
haut excommunié les auteurs du faii sr les autres 
personnes que nous avons désignées er déclarkes 
excommuniées, toujours néanmoins sous la condition 
ci-dessus exprimde. 

Sera norre prdsenf Ddcrer lu en Iëglise de 
Saint-Hilaire, au prone de la messe basse qw y tient 
depuis quelque temps, lieu de messe paroissiale, par le 
Rdvérent Messire Jeannette, desservant de la 
paroisse, ou par le Rév&renr Messire Decelles, son 



vicaire, dimanche prochain, premier novembre et fête 
de la Toussaint, et copie en sera ensuite affichée en 
quelqu 'endroir apparent B l'in terieur de I1&glise, afin 
que rous ceux qu 'i/ concernait en puissent prendre 
connaissance. 

Donne en notre demeure de Beloeil sous notre 
seing et Je contre seing de notre sous-secrétaire, /e 
vingt-neuf octobre de /'an mil-huit-cenrs-soixante- 
qua rorze. 

CharJes Évgque de Sa~nr- Hyacin the 
Par mandement du soussign4 M. Decelles ptre s. Sec. 



La montbe des Trente exprime la longueui des terres entra le premier et le 
second rang. vers 1930 avant l'envahissement domiciliaire d'apr8s-guerre. 



ANNEXE 1 

Extrait de la supplique des paroissiens 

en date du 2 novembre 1874 

. . . Que les paraisstens de Saint- Hilaire reconnaissent 
aujourd'hui et avouenr hautement: 

I O Que l'une des causes qui a gravemenr con tribu& d 
troubler /a paroisse, a et& le tait de ceux qui, con- 
trairement d une défense posirive de Sa grandeur, sont 
inremenus dans une certaine enquêre consriruée en 
octobre 1872. 

2' Qu'iis ont eu tort de dbsobdir B l'ordre de garder un 
profond silence sur te r&sulrar de la dire enquête, que 
Sa Grandeur leur avait formellement s~gnifié, et que de 
cerre d&sobéissance sonr n4es des animosirds et la 
division dans /a paroisse. 

3' Que te fameux discours prononcé d la porte de 
l'église, dimanche le 21 septembre 1873, a été un acre 
an f icarhol~que scandaleux e r qu 'tfs ont commis une 
grande Faure en y prêranr l'oreille. 

4 Qu'ils ont eu ton de ne pas vouloir se conformer i 
l'ordre que Sa Grandeur leur avait donné de vive vofx, 
er par dcr~r, d'adopter les mesures nécessaires pour 
assurer au cur& de leur paroisse un traifemenr annuel 
de $800. 

5' Qu ïls on! eu tort de choisir et d'&ire, le 2 1 
décembre 1873, un marguillier en dehors de l'arron- 
dissement qui devair le leur fournir cerre année /a, er 
ce contre l'usage suivi de tout temps dans /a paroisse. 



6" Que les motifs de s'écarter de cet usage n 'étaienr 
ni sage ni paciriques et que cette dfection a été loin de 
tourner d I'avan rage et au bien de la paroisse. 

7 O  Qu'ils reconnaissen r ,  qu'en l'absence de l'&&que, 
il appartient au curé de régler tour ce qui regarde le 
culte, le choix des enfants de choeur, des chantres er 
du bedeau, er qu'en cas de difficulré 8 ce sujet, c'est 8 
~ëv&que de décider et de juger. 

8' Qu'ils reconnaissent qu'il y a eu rdmérit& de la part 
de quelques uns d'entre eux, de nier B l'évêque le droit 
dont i/ a us&, d'ordonner sur la mannière dont le chanr 
se ferait 8 l'avenir aux offices et de faire disparaiire un 
certain choeur de chan tres. 

9" Que leur digne curé n'a pas toujours été rrait.4 avec 
les dgards que les paroissiens doivenr 4 leur pasteur, 
d'un merire partout reconnu comme Messire Godard. 

!O0 et 71 Que le fait si odieux, que le fair de 
l'enldvemeni de l'ancienne cloche, est la conséquence 
directe des façons de parler et dkgir de cenaines 
personnes qui voulaient 8 tout prix que cette cloche 
cessa d'&tre en usage et forcer la fabrique d la vendre 
malgr& l'ordre de la remonrer et replacer au clocher 
donné par Sa Grandeur le 16 septembre 1874. 

lZO Qu 'il a Bté renu parmi eux des discours trds op- 
posés 8 I'esprir de foi ec de religion, injurieux 
l'aurorit4 ecclésiasrique, méconnaissant les lois et les 
droirs de Iëglise et outrageant le respect diî au pasteur 
des âmes. 

13" Que comme chrdriens, ils regrettent sincérement 
que le Bon Dieu air été grandement offens4, en Tour er 
partout ce que compris dans /'exposé ci-dessus, er ils 
Iui en demanden r ?rés humblement pardon. 

14" Que le châtiment qu'ils subisent en ce moment 
était plus que juste et mgrit&, mais vu leur repentir, ils 
osent espérer que Sa Grandeur aum pitié d'eux, et ne 
laisse pas longremps sans un pasteur de leurs dmes, 
qu'ds s'engagent é tmiter avec tour /e respect et la 
soumission due au Représentant de Jdsus-Chris P. 



15' Que c'est pour eux un devoir qu'ils sonr prêrs a 
accomplir de se soumettre d (out ce que Sa Grandeur 
jugera d propos de leur enjoindre soit comme rkpara- 
tion de leurs tom, soif comme condition à remplir 
pour qu 'un curé soif rendu B la paroisse. 

Saint- Hilaire le 2 novembre 1874 
Suivent îCQ signa rures 



La gare du Grand Trunk vers 1900. Elle fut dernolie en 1960. 

Otterburn Park commença A se dbvelopper dans las annees 1920, autour du 
parc qui portait ce nom. 



ANNEXE J 

Décret dérogatoire concernant le presbytère 

/et les dependances 

par Mgr Moreau évêque de Saint-Hyacinthe 

1 Pour permettre une répara rion durable er 
convenable du presb y rére, on devrai[ d'abord ddfaire 
la couvenure, /es galeries, les murs de refend 
jusqu'aux lambourdes, les planchers et routes les 
divisions intérieures. On devra ensuite élever les 
soliveaux de façon B donner environs 12 pieds d'un 
plancher d l'autre A /'&rage pr~ncipal. Placer seulemenr 
deux chassis de chaque côrd de /a porte d'entrde, 
cmenrer les murs exr.4rieurs et refalre leur partie 
supdrieure pour y placer un toit français. 

Z 0  Le dit presbytére aura une couverture en 
rnéral, des galeries couvenes aussi en métal sur la 
façade er le côte est, des portes er des chassis 
in r6rieurs et exterieurs, des escaliers er des jalousies. 

3' Le dir presbytdre ne contiendra que le 
Iogement du cur.4. On devra refouler les mur. a 
l'int&rieur, terminer ces murs er divisions par un double 
enduit, enfin faire roure la menuiserie, les peintures, 
les planchers et les escaliers nécessaires. On y placera 
des cabiners, un appareil de chauffage a eau chaude et 



un safe sur une masse en pierre pour y conserver les 
documents de la fabrique. 

4" On construira en arridre de la cuisine, un 
tambour en bois dbnvtrons 12 X 72 avec les portes er 
/es chassis nécessaires. 

5 O  11 ne sera proc#& a cette réparation 
qu'aprds qu'un plan nous aura &ré prdsenrd et reçu 
notre approba rion. 

6" La maison devant servir au bedeau sera 
placée sur le terrain de la fabrique, borné par la rue du 
couvent, l'ancien cimeriére, /e terrain actuellement en 
usage de M le curd et la propriéré de M le noraire J.A. 
Authier. Comme ce ferrain qui doit être mis à l'usage 
du bedeau a fait partie du cimeriére depuis quelques 
anndes et contienr un certain nombre de cadavres qui 
y ont &rd inhumés, MM. les rnarguiiiiers en exercice 
devront, avant le commencement des travaux de 
consrruction, se pourvoir des autorisarions néces- 
saires pour prockder B l'exhuma rion de ces cadavres 
gu 'ils ddposemn r avec respect dans un autre endroit 
du cimetidre. 

7" Cette dite maison du bedeau contiendra 
aussi des salles publiques pour l'usage des paroisssins. 
Elle sera consrruite en bois sur un solage de pierre. On 
lui donnera les dimensions et on y fera les divisions les 
plus convenables pour la commodird des paroissiens 
er du bedeau. 

8" Pour metrre les dépendances curiales dans 
un Afar con veneble, on devra rdpsrer celles qui pour- 
ront I'èrre prudernmenr er ensuite, on construira un 
bârimen t d'environs 2.2 par 28 qui devra servir d'&table 
et d'écurie. . . 



ANNEXE K 

Liste des desservants et curés 

6 
DESSERVANTS 

Jean-Baptiste Bkdard, 1799-1802 
Gabrcel Elzéar Tachereau. 1802 
Michel Herménégilde Valiée, 1802-1808 
Pierre Fréchette, 1808-1816 
Joseph Onézime Leprohon, 1816 
Louis Amable Prévost, 1816-1821 
Andre Toussaint Cagarde, 1821-1824 
Jean-Baptiste &langer, 1824-1831 
Théophile Durocher, 1841.. . 1 8 4 -  1845 

CURES 

Jacques Odelin. 1831 -1841 
Les Pétes Oblats, 1841-1#3 

Jean-8aptiste Honorat, 0.m.c. 

Pierre Andrk Telmon, O m.i. 
Lucien Antoine Lagier, o.m.1. 

Joseph Quévillon, 184-1844 
Timothke Filiatrault, 1845-1848 
Joseph Morin, 1848-1852 
François-Xavier Caisse, 1852-1 854 
Octave Monet, 1854-1856 



Hilaire Millier, 1856-1860 
François-Xavier Isaïe Soly, 1860-1866 
Charles Boucher, 1866-1873 
Michel Godard, 1873-1881 
Thkodule Boivin, 1881 -1889 
Louis Cleophas Blanchard, 1889-1894 
Joseph Magloire Quemeneur-Laflamme, 1894-1900 
Urgel Charbonneau, 1400-1904 
Gedbon Gaudreau. 1904-1913 
Joseph T. Barré, 1913-1924 
NBrée Lévesque, 1924-1 934 
Ernest VBzina, 1934-1942 
Orner Lafleur, 19-42-1948 
Louis Forest, 1948-1965 
Alphonse Girard, 1965-1968 
Jean-Paul Boutin, 1968-1979 
Aurèle Beauregard, 1979- 



ANNEXE L 

'Liste des marguillers - 
/ d e a X i a i r e  

1799 Charles L'Heureux 
1800 Anioine Authier 
1801 Joachim Chaillon 
1802 Loriis Poirier 
1803 Jean Baptisie Rocque 
1804 Francois Oerners 
1805 Louis Racetie 
1806 Jean Marie Plamondon 
1807 Paul Remi- Bellefleur 
1808 François Leclerc 
1809 François RBmi-Bellefisur 
1810 Joseph Pare 
181 1 Gabriel L'Heureux 
1812 Jean-Bapiisie Mercure 
1813 JO$ Boissi 
1814 Amable Derners 
1815 Charles Charbonneau 
181 6 Jos Marre Plamondon 
181 7 Louis Plamondon 
181 8 Frs Boissi, Chas  Auclarr , 

Andre Robert 
1819 Ambroise Deçauteis 
1820 Anioine Authier 
1821 Francois Leduc 
1822 Pierre Valliéres 
1823 Remi Bellefleur 
1824 Toussaini Charron-Cabai 
1826 Jean VaIliPres 
1826 Frônçcis Ceteiu 
1827 Jean l'Heureux 
1828 Toussaini CôtC 
1829 ClCmenr Gosselin 
1830 Loiris Trouiller 
1831 Jos Jeannoi-Lachapelle 
1832 Alexis Blain 

1833 François Cô16 
1834 François Auihler 
1835 Francois Leduc, fils 
1836 Isidore Auihier 
1837 Jean Baptiste Vognei 
1838 François Bouclier 
1830 Toussaint Auciair 
1840 Pierre Bessette 
1841 Jean Marie Gibouleau 
1842 François Cadieux 
1843 Andrk Robert 
1844 Isaac Grenier 
1845 Aritoins Authier, f i l s  
1846 Jean Bapriste L'Heureux 
1847 Pascal Gsbuuneau-Lapalme 
1848 Jos DubB.Delorme 
1849 Ambrorse Oeçautels 
1850 Louis Monast 
la51 Jos Auclair 
1852 Pierre Boissi 
1853 Bas Plante, Pierre Germairi 
1854 Alexis Blain 
1855 Edoi~did C'Heureus 
1856 Frs Edesse Tttro-Ducharme 
1857 Jean-Baptisie Charbonneau, 

pére 
l a  1858 Charles Boissi 

1859 Francois Lahaise 
1860 Louis Auciair 
1861 Augusie Valli&reç 
1852 François HBberi 
1863 Chas E t  Letêtu 
1864 Maurice Miguet 
1865 GedBon Frivb 
1866 Jos Auclair 



1867 Francois CBii1 
1868 François O B v  
1869 Pascal Authier 
1870 Francois Authier 
1871 Huberl Brouillet 
1872 Jean-Baptiste Dulresne 
1873 Abraham Osmers 
1874 Louis DBry 
1875 Joseph Desautels 
1876 Guillaume Cheval 
1877 Vanesse Birs 
1878EuzebeBeauchemin 
1879 Isidore Voghal, Gregoire Auclair, 

Francois Chagnon 

lSsO Maihias Rov 
1-1 Moise Bessel 
1882 Jean Saptisie Brillon 
1883 Evariste Goulet 
1884 And16 Robert dii Lafoniaine 
1885 Thboph 8rouillet 
1Ss6 Louis Voghel, 

Fulgence Noiseux 
1887 Luc Lachapelle 

Isidore Noiseux 
1888 Toussaint Galipeav 
1SS9 Louis Hamel 
lm ClBrnent Casg4ranCe 
1891 Michel Vinceletla 
1892 Aimé Robert 
1893 Alexis Ttemblay 
1894 Louis Trouiltei-Lajeunesse 
1895 Pierre Germain 
1898 Nap. Jeannotte-Liichapelle 
1897 Isradl Meçsier - 
1898 Hermbnbgilde Leduc 
1899 Napokon lariv6e 
1900 Ludger Col6 
1901 Louis Lesphrance 
1902 Donat Authier 
1403 An toine Leduc 
1404 François Renaud 
1406 Wilfrid Bernerd 
1906 Octave Pion 
1907 Louis Lamarre 
1908 Alexis 8lain 
1409 Misa81 Larivbe, 

Stanislas 8oucher 
191 0 Jos Goulet 
191 1 Ysa Authier 
191 2 Hercule Chrcoine 
191 3 Azarie Charbonnau 
191 4 Auguste Charbonneau 

191 5 Ararie Leduc 
191 6 Aifrad Casiy 
1917 Michael Grif lin 
1918 Ephrem Cardinal 
1919 Pierre Boissy 
1920 Cyprien Larivée 
1921 TBlesphore tahaise 
1922 Willie Phaneuf 
1923 Camille Jeannotre 
1924 Alidas Noiseux 
1925 AimB Desautels 
1926 Charles iarivke 
1927 Emery Mariin 
1928 Aquilas Cheval 
1929 Ambdle Benoit. 

Azarre Messier 
1930 ZBphyr Authier 
1931 Ozias Leduc 
1932 Louis Viens 
1 9 3  Apolinarre Messi~r 
1 3 3  Silas Voghel 
1935 Louis Ducharme, John Lalanne 
1936 Jos Arnéd4e Desautels 
1937 Joseph 8rouiliette 
193B Joseph Berger 
1939 Omer Millier 
1940 Miidbric 8enoit 
1941 Georges Noiseux 
1442 Magloire Borduas 
1943 Lorenzo Bessetie 
1944 Charles Auguste Pinsonneault 
1945 Jos Auclair 
1948 Willie Noiseux 
1947 lrenke Cardincil 
19QB Elzbar Demutels 
1949 Sergius Cardinal 
195û Thomas Lahaise 
1951 Arihur Desautels, 

Arsidas Perreault 
1952 Henri Rbmy 
1953 Albert Cardinal 
1954 Ostas Charbonneau 
1955 Victor Renaud 
1956 Armand Messier 
1967 Guiiiaume Poudrette 
1958 Armand Flobert 
1959 Jean-Luc Cardinal 
1 %û CBonard Desautels 
1961 Paul Comiais 
1962 Renb Poudreita 
1963 Omer Robert 
1964 Jean-Noël Petit 
1985 Lhonard 8lain 



La Loi des Fabriques sanctionne le 16 avril 1965 une  nouvelle 
loi prévoyant six marguilliers au lieu de trois. Six nouveaux 
marguilliers sont élus. 

1% Raymond Dupuis 
Raymond Saint-Pierre 
Eugéne Handfield 
William Fosrer 
Fernand Archambaulr 
Renk Morin 

1987 Henri Jodoin 
Ernesr Larivikre 

1968 Alexandre Tessier 
Marceiie Ducharme 

1969 Yvon Handfield 
Rock Guilmain 

1970 Armand Cardinal 
Jules Painchaud 

1971 Giséle Bah1 
Jules Boucher 

1972 R e d  Grenier 
Lkonide Robert 

1973 Fabien Ricux 
Nazaire Guertin 

1974 Marie Handfield 
Serge Baller 

1975 Bernard Vinccnr 
Tbkophane Valiqueite 

1976 Michel Brunet 
G u y  Couture 
Jean- Louis Cachapelle 

19n Marielle Giroux 
Michel Brunei 

1978 Donald Ruel 
Roger Lebrun 

1979 Paul Frkherte 
Jeanneite Gosseiin 

1980 Lise Brunet 
Gis4ie Baril 

1981 Denis Millier 
Rkai Guilbauit 

1982 Giséie Perron 
G u y  tiennekens 

1983 Lise Brunei 
Jacques Ttembiay 





ANNEXE M 

Inventaire des biens de la fabrique en 1800 

/' 

Un terrain de 1 X 6 arpents à l'usage du CU&. 

Un calice avec patene et boete (sic]. 
Un ciboire. 
Un crucifix et une croix pour procession. 
Quatre corporaux et cinq palles. 
Un missel garni de signets et son pulprtre. 
Point de rituel appartenant a la fabrique. 
Trois chasubles avec étoles et manipules. 
Deux etoles pour les vêpres, une blanche et rouge et l'autre 
blanche et violet. 
Un voile pour tes saluts 
Un dais, un drap mortuaire, 
Deux garnitures de canon d'autel. 
Sept images encadrées 
Onze chandeliers de bois incluant le cierge pascal. 
Douze chandeliers de cuivre 
Un ensensoir avec navette et réchaud. 
Deux aubes, six surrilis, 

C f .  Archives paroissiales 





ANNEXE N 

Tableau de la succession 

/' 

/des évêques 

Pour éclairer un peu les méandres de la succession d'évêques 
qui ont préside aux destinées de la paroisse, voici l'ordre 
chronologique des prblats et des diocèses pour la  période qui 
nous concerne. 

QUÉBEC: vicariat apostolique, le 3 juin 1658; diocèse le premier 
octobre 1674, archidiocèse le 12 janvier 1819 e t  mbtropole le 12 
janvier 1956; 

Jean Olivier Briand, 1766 a 1784, Louis-Philippe 
Mariauchau, 1784 à 1788, Jean-François Hubert, 1788 a 1797, 
P~erre Denaut ,  1797 d 2806; Joseph Octave Plessis, 1806 A 
1825, Bernard Claude Panet, 1825 A 1833; Joseph Srgnay, 1833 
9 1850. 

MONTRCAL: évêché le 13 mai 1836; archidioc8se le 8 juin 1886, 
Jean-Jacques Lartigue, 1836 à 1840 (a résidé B Montrkal 
comme auxiliaire depuis 1821 1 ;  Ignace Bourget, 1840 A 1876. 

SAINT-HYACINTHE: kvêchk le 8 juin 1852, (suffragant de 
l'archidioc&se de Sherbrooke, il comprend neuf comtés. 1 

Jean-Charles Prince, premier kvêque, 1852 A 1860, 
Joseph Larocque, 1860 A 1865, Charles Larocque, 1866 h 1875, 
Louis Zéphirin Moreau, 1875 à 1901; Maxime Decelles, 1901 à 
1905; Alexis Bernard, 1906 à 1923; Fabien-Zoël Decelles, 1924 
2 1942, Arthur Uouville, 1942 à 1967; Albert Sanschagrin, 1967 
A 1979; Louis Langevin, 1979 A 





Index des noms de personnes 
dans le texte. 

"A" 

. . . .  Allaira. Jean-Bapiiste 163 
. . .  Auclair. Charles . . .  122 
. . . .  Auclair. François . 22. 60 

Auclair François "Zornb" 
1;. '123 

Auclair. Georgine . 122. 123 
. . . .  Auclair Jos 146 

Auclair. Joseph . . . . .  123 
. . .  Auclair. Sophronie . . 123 
. . . . . .  Auclair. Tousçainr 60 

Auclair. Udger . . . . . . .  123 
Auclatr. Uiisse . . . . . .  123 
Authier. . . . . . . . . . . . .  158 
Au thier. Ananie . . . . . . .  127 

. . . . . . .  Authisr. Antoine . 3  8.60 
Authier. François . . . . 

ô0,63.68,70 
Authier. Isidore . . . .  

60.68,70, 105 
. . .  . Authber veuve PhilBas 77 

Authber. Joachim . . . . . .  120 
Authber. Joseph . . . . . . . . . .  116 

BarceIo. . . . . . . .  . . 158 
Barrb. abbbThbodors . . . .  161 
Baudrani . pbre Jean-Henri . . .  99 
Beauchemin. Dame Eurhbe 137 
Beaudreau. Charles . . . . . .  41 
Eleauregard. abb6 Aur8le . . .  16ô 
8eausoleil . . . . . . . . . .  20 
%&dard. Messire Jean-Baptisie . 

29. 36.38 
Beique. Jean-Baptaie . . . . .  30 
Beique. Joseph . . . . . . . . . . .  34 
8blanger . Messire Jean-Baptis.te. 

43,49.53.54,60,62,74 
Bellelleur-Charton . . . . . . . .  20 
Banoir. . . . . . . .  30 
Bsrcy . W . . . . . . . . .  28. 30 

Bernard. Mgr . . .  144 
. . .  Besette. Moise .132. 136 

Sessetle. Pierre .68.70. 105. 108 
Bienvenue . . . .  30 
Bisci. Nicolas (v  Boissy) . . . . .  
Bissonnette . Joseph . . . .  29 

. Blatn . Alexis . . . .  €A 11 3. 116 
Blanchard. . . . . .  . . .  30 
Blanchard. Messire . . . . . .  

144.146. 166 
Blanchard. Dame Euzbbe . . . .  
8tanchard.Lemonde. Dame Emilie . 

137 
8oiron. Étienne . . . . 34 
Boivin . Messire . . . . . . .  142. 144 
Boissy. JOS . . . . . .  -60 
Boissy. Nicolas . . . .  . 25 .  34 
Boissy. Pierre . . . . .  -35 
Bombardier . Pierre . . . . . .  34 

. . .  6onneau.abbeYvon. 156 
. . . .  Borduas. Paul-$mi(e 163 

Boucher. Messire Charles . 
127. 128. 130 

. . . .  Boucherie. Joseph 30.41 
Boudriau. Pierre . . . . .  20 
Bounard. la veuve . . .20 
Bourbsau . . . .  20 
8ourbeau . Jean . . . . .  -34 
Bourbeau. François . - 2 4  
Bourget. Mgr Ignace . . . . .  

passim d e 8 0 h  112 
Bousquet . . . . . . . . .  158 
Boulin. abbb Jean-Paul . 166 
Briand. Mgr Olivier . . . . . .  19.20 

. 8rÏlIon J R . . . . .  . 154 
Brillon. Paul . . . . . . . .  30 
Srodeur. Jean-François . . .  W 
Brodeur. Louis-Philippe . . . . . .  

154.1% 
Brouiller . . . . . . . .  30 
Brouillei. Emilie . . . . . 12 



Brouillet . Jos . . .  - 4 1  
Brouillei. Pierre . . . . . . . . . . .  20 
Brouillei.Cajeunesse. Louis . . 64 
8tousseau. Jean-Bapiisie . . . . . . .  

80 . i07 

"C" 

. . . . . . . . . . .  Caisse Messire F .X 1 13 
Campbell . Henriette . . . . . . .  

108. 110 . 121 . 127. 128 
Campbell. Thomas Edmund . . . . .  

passim de 1068 138 
. . . . . . . . . . . .  Campbell Laura 128 

Canier . Loua . . . . . . . . . . .  39 
. . . . .  Casavant Joseph 142 144 

Casavant. Samuel . . . . .  142 
. . . . . . .  Casavant Claver 142 

. . . . . . . .  Caiudal Jacques 20 
Catudal. Jean . . . . . . . . .  20 
Cary. Paul . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Cazeau . Messire . . . . . .  65 
Chabot . . . . . . . . . . . . . .  30 

. Chagnon Joachim . . . . .  38 
Chagnon . Joseph . 20.33.34 

. . . . . . . . . . .  Chagnon Pierre 20 

. . . . . . . . . .  Chagnon Pierre fils 2-3 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Chaput 158 

Charbonneau . Azarie . . . .  161 
Charbonnaau . Messire Urgel . . 158 

. . . . . . . . . . . .  Chartier. Jean -20 

. . . . . . . . . . . .  Chartrand. Jos 41 
. . . . . .  Chauvau. Messire 26.27 

Cherrier . Mes i re  . . . . .  -26 
Cherrier . Rosalie . . . . . . . . . .  156 

. . . . . . . . . . . .  . Cheval Guillaume 
passim de 127 B 169 

. . . . . . .  Chevalier Benjamin 157 
. . . . . . . . . .  Chicoine -30 

. . . . . . . . .  Chicoine Pierre 20 
. . . . . . . . . . . . . . .  Chiniqui. 121 

. . . . . .  Choquetie. Erneçt 154.158 
. . . . . . . . . . . . .  Chvrch. Dollar6 163 

. . . . . . . . . . . .  Clerk. Michel 169 . . . . . . . .  Colette Adrien .3. 137 

. . . . . . . . . . . . . .  . Cbtb Charles -34 
. . . . . . .  . . C8tB François pbre MJ 11 1 

CbtB . François fils . . 11 1 . 11 2 . 130 
. . . . . . . . . . . .  COt6 Magdeleine -37 

. . . . . . . . . . . .  Coursolles. .54 75 
Croieau . Bisque . . . . . . . . . .  -34 

"D" 

Oaigle . Joseph . . . . . . .  137 
Dandurand . . . . . . . . . .  158 
Oairpiaise . Esther . . . . . .  37 
Daupiaise. Pascal . . . . . . . .  37 
D'Autant. Antoine . . . . . .  25.34 
Davignon . . . .  . . . . .  101 
Decelles . . . . . . . .  135. 136 
Decelles . Mgr . .  154 
Decelles . Paul . . . .  142 
Deguire . Meswre F.J . . 60 
Defagrave . . . .  . . . . 3 1  
Deltosse . . . .  158 

. . . . . . . .  . Oeiisie Antoine 34 
Delisle. Jacques . . . . . . . . . .  20 
Oerneule . Messire Jos Ecienne . . .  20 
Oenaui . Mgr . . . . . . .  28. 33.34 
Dwçpaiis . Francois . . . .  57 
DBry. François C . . . .  157 
Dbsauiels . . . .  . 3  0.158 
DBsauiels . Aime . . . . . . . . .  141 
Désauiels . Ambroise . . . . . . .  60 

. . . . . . . . .  . Dbaurels Joseph 33 
Desforges. Cecile . . . . . .  37 
Oesforgas. Jean-Baptiste . .  

25-34 a 39 
Desmarais . . . . . . . . . . . .  3û 
Desnoyers . . . . . . . .  30 

. . , . . . . .  Desnoyers Isidore 
11 . 12.22.28. 130 

Despatis . François . . . .  57 
. . . . . . . . .  Desrochers. 1 58 

Destoches . Joseph . . . . . .  41 
Douville. Joseph . . . . . . . .  34 
DorB. Jos . . . . . . . . . . . . . .  29 
Doyon . Joseph . . . . . . .  .64.  65 
Ouborç . Gabriel . . . . . . . .  29 
Ducharme. Elréar . . . . . . . . .  127 
Oumon. Alphonse . . . . . . .  60 

. . . . .  Oumon. Antoine 74 
Oupuis . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 

. . . . . . . .  Duranleau. Ftançors 35 
Ouracher . Eulalie . . 57.81, 100 
Ourocher . EuzBbe . . . . .  102 

. . . . . . .  Durocher. Théophile 
passimdeWB 112 

"E" 

f vans . 



. . . . . . . . . , .  Fagan Thomas 77 
. . . . . . . .  Faucher. Gamelin 58 

Filiatreau. Messire T.P.P. . . . . . .  
108.110 

Fleurani. SBbaçIien . . . . . . . .  29 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Forand 30 . . . . . . . . . . . . .  Forand Joseph 29 

Forbin- Janson. Mgr de . . . . . . . .  
passim de 80 A 100 

Forest . abbb Louis . . . . . . . . .  165 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  FrBcheite 77 

FrBgoau b Frére. Alfred et Chades 
30 

frbgeau dit Laplanche. Antoine . . . .  
29 

"G" 

Gabouneau. Pascal . . . . . . . . .  41 
Gaboury. Jean-Baptiste . . . . . . .  34 . Gadbois Isaac . . . . . . . . . .  103 
Gagnier. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

. . . . . . . . . . .  . GagnB Messire 44 
. . . . . . . .  Gagnon. Joseph 29 

Gagnon dit Laros. veuve Pierre . 39 
. . . . . . . . . .  Galipeau. Charles 34 

Galipeau . Jean-Baptiste . . . . . . .  
20.22.34 

. . . . . . . . . . .  Galipeau. Pierre 41 
. . . . .  Galipeau. Toussaint 130. 144 

. . . . . . . . . .  Garneau. Joseph 57 
Gaucher dit Bourdelaise. François . . 

29 
Gaudreau. Messire GBdBon . . .  161 
Gaudn, dit Bourbonniére . Joseph . . 

29 
. . .  . . . . . .  Gault. Brigadier H .. 95 

. . . . . . . . . . . . . .  Gavthiei 146 
Gauthier dit Sain1 Germain. 
Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . .  29 

. . . . .  Germain. Hormidas 161 
. . . . . . . . . .  Germain. Pierre 113 

Gibouleau, veuve . . . . . .  112 . . . . . .  Gibouleau Jean-Baptiste 41 
. . . . . . . . . .  Gibouleau. Jean-Marie 

a. 68.70. IW. 112 
Gibouleau. Lucie . . . . . . .  112 . . , . . . . . . . .  Giffard Robert 13 

. . . . . . . . .  Gingras. !saTe. 31 
Girard . abbb Alphonm . . . . . .  1% 

. . . . .  Girodeau. Jean-Bapiiste 20 

. . . . . .  . Godard Messire Michel 
128.134. 138 

. . . . . . . . .  Goguet. Claude 20 
. . . . . . . . . . .  Goguet. Pierre 35 

. . . . . . . . . .  Gosselin. C1Brneni 
60.62,74 

. . . . . . . . . . . . .  . Gouiet Dame 111 
. . . . . . .  Goulet. Augusie .62. 75 

Goulet. Evariste . . . . . . . . .  127 
. . . . . . . . . . .  Goulet. Mathilde 31 

Goyette. Pierre . . . . . . . . . . . . .  % 
. . . . . . . .  Grhoire. Abraham 127 

Grenier. H . . . . . . . . . .  157 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Guertin. 30 

. . . . . . . .  Guertin. François 127 
Guillot. . . . . . . . . . . . . . . .  Xi . . . . . . . . . . .  Guillot Flavie 113 

. . . . . . . .  Guillot. Toussaint 113 

Halde. Messire David . . . . . . . .  127 
Halde . F rançoiç . . . . . . . . . . .  41 
Halde. Jean.Baptiste . . . . . . . .  127 
Hébert. . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
Helman. Joseph . . . . . . . . . . .  57 
Hertel . . . . . . . . . . . . . . . . .  .28 

. . . . . . . . . . .  Hertel de Rouville 
37.35,74, 106. 138 

Hertel. Charlotte . . . . . . . . . . . .  80 
Hertel. Henriette . . . . . . . . . . .  80 
Hertel. Hermine . . . . . . .  .81. 100 
Hertel. Jean-Baptiste . . . . . . . .  18 
Hertel. Jean-Baptiste Melchior . . . .  

21.26.27.28.41.42 
Hertel . Jean-Baptiste Renb . . . .  

18,41,42,43.57.62, 101 
Hertel . Jean-Bapriste RenB-Ovide . . 

21.23 
Heriel . Josphte . . . . . . . . . . . .  37 
Hertel. MBlina . . . . . . . . .  137 
Honorai. pére Jean.Baptiste . . . . . .  

99. 100. 102. 103 
. . . . . . . . . . . .  Hotte. Masçire 106 

. . . . . . . . . . . . .  Hubert. Mgr 
23.25,28.34.35 

Hlidon. . . . .  . . . . .  158 
Hiidon. Cldment . . . . . . .  29 

"J" 

Jarret. Alexis . . . . . . . . . . .  20 
Jarret. Francois . . . . . .  20 



Jarret. François fils de 10s . . 20 
Jeannot . FBlix . . .  76 
Jeannot. Jos . . . .  60 
Jeannoi . Pierre . . . . . . . .  20 
Jeannot.Lachapelle. Joseph . . . .  64 
Juchereau-Duchesnaydntoine 107 
Juchereau-Duchesnay. Henrieite . . 

107 

Labelle. cur8 . . . . . .  27 
. . . . . . .  Labombarde . Jacques 20 

. . . . .  Lachapelle . Pierre Jean 20 
. . . . .  Laflamme . Messire Magtoire 

143.150. 152 
Lafrancs. Messire . . . . . . . . .  67 
Lafrancs . Antoine . . . . . . . .  29 
L'Africain . Louis . . . . . . . . . .  154 

. . . . .  Lagarde. Messire A.T. 43 
Lagier. pere Lucien Antoino . . 

99. 102. 103, 105 
Lahaise . François . . . . . . . . .  127 
Lajeunesse . . . . . . . . . . .  31) 
L'Allemand. dos . . . . . . . . . .  20 

. . . . . . . . .  Lambert. Augustin 22 
Lamontaone. . . . . . . . .  158 
Lanford. Y . . . . . . . . . . . .  114 
Langelier. . . . . . . . . . . . . . .  158 
iaplume. Thérkse . . . . . . . . . . . .  72 
Laprise. Guillaume . . . . . . . . .  29 
Lareau. François . . . . . . . . .  29 
Laroche. Pierre . . . . . .  20 

. . . . . . . . . .  Larocque. Mgr Charles 
125.130. 132, 136 

Larocque de Roquebrune. Isaac . 80 
Lariigue. Mgr . . . . . . . . .  

25. passim de G A  67 
. . . . .  Lalaille . Messire Matthieu 20 

Laurendeau . . . . . . . . . . . . .  158 
laval . Mgr François 
de Montmorency . . . . . . .  . 1  3.51 

. . . . .  Lavigne. Marie-Angele 74 
Leblanc. Augustin . . . . .  .64, 65 

. . . . . . .  Leclerc. Jean-Baptiçie 33 
Leduc. Antoine . . . . . .  12 

. . . . . . . .  Leduc. François 
63.68. 70. 79 

Leduc. Jos neveu de Joseph . 20 
Leduc . Joseph . . . . . . . . . .  20 
Leduc. Oztas . . . . . . .  

11. passimde 14ûh 155 
. . . . . .  . Leguay François fils 39 

Lemay . Th . . . . . . . . . .  60 

. . . . . . . . . . .  Lemay.Delorme Th 39 
Lemonde . . . . . .  - 3 0  
Lemonde, Ambroise . . . . . . .  29 
Lemonde . Michel . . . . . . . . . . . .  31 
Leroux dit Cardinal . Joseph . . .  112 

. . . . . . . . . .  Letetu. Dame 1 1 1  
. . . . .  Let&tu. Charles Étienne 22. 

24. 27. 39 
Letétu. Charles François . . . . . . .  

39.60.74 
LetBtu. C E . . . . . . . .  

108. 1 1  1. 127 
Letêtu. Esther . . . . . . . . .  33 
Leiêtu. François . . . . . . . . . .  74 
LBvesque. Messire NB& . . . . . . .  163 . . . . , . . .  L'Heureux Charles 

21.33.3.38 
. . . .  L'Heureux. tdouard 113. 116 

L'Heureux. MesSm François . -52 
L'Heureux. Jean . . . .  -60 
L'Heureux. Gabnei . . . .  

52.60.62.63. &; 70 
Lusignan. Moise 127 
Lussisr. Noel . . . .  34 

"M" 

Maillet. Charles . . . . . . . . . . .  -58 
Marcoux . Michel . . . . . . . . . .  157 
Manet. Claude . . . . . . . . .  -20 
Martin. J.M . . . . . .  - 7 6  

. . . . . .  Martin. Fblix . . .  

116. 120. 127. 142 
Martineau. . . . . . . . . . . .  1% 

. . . . . . . . . .  MassB . Angélique 127 
Massue de Varennes . Josephte . 39 
Mazenod. Mgr de . . . . . .  97.102 
Mathieu . Joseph . . . . .  20 
Matthew. Rev . . . . . . .  85 
Mearsoe . T . . .  . . .  135 
MAnard . Noel . . . . . .  31 
MBnard . Pierre . . .. .29 
Mossier. Jos . . . . . . . . .  22 
Migneault . Messire . . . . . . . . . . . . .  

65. T7.78 
. . . . . . . . . .  Millette. Denis -41 

. . . .  Milletle. Gustave 123 
. . . . .  Millier. Messire Hilaire 
120. 121 . 122 

. . . . . . . . . . . .  Minerie. Joseph 154 
Mondelet. . . . . . . . . . .  20.35 
Mondelet. J M . . .  .33. 38 

. . . .  Monet. Messire Octave 
113.116. 120 



Morand, Sophie . . . .  .72 
Moreau, Charles . . .  . . 31  

. . . . . .  Moreau. Mgr X.Z. 
136, 137, 144, 146 

Morier, . . .3  
. . . . . . . . . . .  Morier, François 4 1  

Morin, Messire Joseph . . . .  
110, 112 

. . . . . . .  Murphy, John .M  

. . . . . . .  Nadeau, Dr Gabriel 159 
Nadeau, Julie . . 39 
Nelson. . . . . . . .  20 

. . . . . .  Niciet, Amable 34 
Noiseux, Messire François. . . . . .  

20, 2 1 ,  35 
. . . . . . .  Noiseux, Isidore. 157 

. . . . . .  Noiseux. Jean-Bapliste 41 

"O" 

. . . . . .  Odelin. Messire Jacques 
36.53.54.55.66.67, 

passim de 73 A 81 
Odelin dit Petitbois. Jacques pbre . . 

74 
Ouimet, GBdBon. . . 154, 158 

Panet, Mgr . . . . .  
35, M. passim de 50 B 55 

Parkrnan, Francis. . . . . .  14 
Pelletier, Joachim . . 29 

. . . . . . . .  Penniman, John 86 
Pkpin . . . . .  , 127 
Phpin. Joseph . . , , . .  , , 

29. 30,&4,72.116 
PBtrimoulx, François . 72 
Pgeon. Tirnothe . . , 127 
Pion. Jean-Baptisie . . .  68.70 
Pion. Louis , . . 41 
Plamondon. . .  .30 
Plamondon, Louis. . .  . .  -60 
Plamondon, Jean-Marie . 24 
Plarnondon, Jos . . 60.63 
Plamondon. Michel . . . . . .  .25 
Plantdre, Jean-Baptiste . . . . . .  . 34  
Plessis, Mgr . . . . . . .  . . .  

35.37,41,44,50.51.60.63 
Poirier, François . . . . .20 

. . . . . . . .  Poirier, Isidore 35 
Pratle, Joseph . . . . . .  . 29 
Pr6vost. Messire L.A . . 43 

. . . . .  Prince, Mgr J C 9'2. 120 
Provost, . . . . . .  . .86, 105 

. . . . .  Provost. Antoine 101 
Provost, DBsiré . . . . . .  105 

. . . . .  Ouemeneur, v Lafiamme 
. . .  Ou6villon. Messire Jos 

105,106 
. . . .  Quevillon. Louis 

29, 30, 72, 126 

. . . . . . .  Racette, Louis 
33, 37. 39 

. . . .  Racine. abbb LBon .166 
. . . . . . .  Rbrni, LBopold .25 ,  34. 36 

RBmi, Paul. . . . . .  . 34 
. . .  Remi-Bellefleur, Abraham, 72 

. . .  Remi-Beilafieur. François. .72  
Renaud, Ambroise. . . .  . 37 

. . . . . . .  Renaud, François 37 
. . .  Renaud, Jean-Baptiste 34 

. . . .  Riendeau, Louis . . 31 
Robert. Ulric . . . . .  161 

. . . . . . . .  Robert. Victor 137 
. . . . .  Roh~taille. Messire P , 

43.74 
. . . . . . . .  Robilaille. Narcisse 

112, 120.121 
Rochon, Albert . . . . . . . .  142 

. . . .  Rocque, Jean-Baptiste 
22, 24,35 

. . . . .  Rose, François 57 
. . . . . . .  Rose. Jean-Marie 57 

Rouvillt, famille de V Hercel . . .  
. . . . . . . .  Rouville, Dame 60 

Rouville, M. de . . . . . . .  
passim de 26 a 51,86,92,93. 

102,107, 108 
Roussoau, Jos . . . . . .  .60 

. . . . . . . . .  Ruffier, Charles 127 

"S" 

Sailier, John . . .  25 
. . . . . . . . . .  Saint-François 20 

Saint-François, François . . .  34 



. . .  Saint-Germain, François 20 
Saint-Jacques. Louis. . . .  156 
Saini-James. Renb , - 3 0  
Saint-Pierre, abbk J A . . . . .  148 

. .  Seeiing. Joseph. . . 57 
S&guin, Francois , . . .30 
SenB. Jean-Baptisie . . .  20 
Soly, Messbre Isaie , . ,  

121. 125. 127 
Somerville, Danief , 114 
Sparks, William. . . . . .  72 

"T" 

. . . . .  Tachereau. Messire G .E .  39 
Talon, . . . . . . .  . . 13 
Telmon, pere Pierre AndrC . . , 

59, 100, 101 
Tétreau, . . . . .  30 
TBireciu, Louis , , , 22 
Tbiro-Ducharme, François Edeçse 

108, 116. 120 
. . .  Tbiro-Ducharme, Jean-Marie 50 

. . . . .  Toucherte, Charles 29 

"V" 
Vache. Louis. . . . . .  37 
Vadeboncoeur. veuve . .  34 
Vadeboncoeur. Josaphie . . .  . 5S  
Vadnars, Sophronie . . . . . .  122 
VaIlBe, Messire Miche! , 39 
Vaili6re. Auguste . . . . .  20 
Vaiii&re, Augustin . . .  34 
Vallikre, Jean . . . . . . .  6û 
Vallrére, Jean-Baptiste , 34 
Valliérc, Pierre . .34 
Vandandaigue, Albine . . . . .  39 
Vandandaigue, Isaac i v  Gadboisi 

127 
Vavdry, Jacques . . 20 
VBztna. abbk Ernesr . . 163 
Viau, veuve de Caureni . 39 
Viau, Antoine . . 20 
Viau, Laurent père . . . . .  .20 
Viau,Lacirentfils. , 20 
Villemai~e. Pierre , . . 2 0  
Vincelerte,. . . . .  30 

"W" 
Werherall, . 92 



Ca cloche "Arthur" qui convie toujours les paroissiens de Saint.Hilairs. (photo J 
Robillard) 



Un pionnier inconnu B la lin du sikcle dernior. (Coll. M u d e  McCord.) 
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