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c Mourir dans I'hOpital ou mourir sur les roses,

Sont deux semblables choses:
Car c'est toujours mourir.
Mais c'est dans I'h6pital et non pas sur les roses,

Que I'homme apprend des choses

Pour bien vivre et mourir >.

ANr.lB pB MeLuN, Princesse d'Epinoy,

Fondatrice de I'Hotel-Dteu de Baug€.
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Qnafo"n

Le troisidme centenaire de I'H6tet-Dieu de
Montrdal s'est manifestd par des rdjouissdtr-
ces splendides, Les hommages de reconnais-
sance uinrent, d, cette occasion, nombrcux et
de partout; Ies autoritds civiles et religieuses
s'unirent Wur se fafue les interprdtes de la
population entidre.

Les ddmonstrations uerbales, cependant,
passent; les discours, quelque *loquents gu'ils
soient, ne laissent qu'un souuenir guL d la lon-
gue, slefface, Aussi faut-il que des t,6moigna-
ges dcrits soient publids, En 1942, Ia ntu6-
rcnde,Seur Mondoux fit parcitre Ie premier
uolume de l'histoire de I'Hotel-Dieu de Mon-
ftdal; ce fut un geste magnifique et tous atten-
dent impatiemment la uenue du second
uolume.

Il est cependant une foule de gens que ce
document historique ne saurait atteindre et
d leur intention, la ftudrende Seur leanne
Bernier a dcdt un excellent petit liwe qui
*6sume d'une manidre compldte trois sidcles
de charit6 a l'Hotel-Dieu ie Montr6al.
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Le trauail de S,ew Bernier a 6td prdsentd
sous forme de thdse, mais iI est rddigd d'une
manidre telle que les parties litt&aires d6-
bordent d'embl6e Ia section documentaire. La
lecture en est ainsi plus facile et fort agrda-
ble.

Les lecteuts, en parcourant ce petit uolume,
apprendront des faits qu'ils ont peut-€tre ddjd
sus, mais qu'ils ont oubli6s; i/s y retrouue-
ront les fastes de notte histoire locale; ils y
comptendtont mieutc encore I'euvre splendi-
de que leanne Mance et celles qui lui ont
succ4d,6 ont accomplie d Ville-Marie.

Ceux qui connaissent moins notre petite
histoire et gui sont anxieux de la bien com.
prendre trouueront ici nombre de faits jus-
qu'alors inddits, car l'auteur rapporte longue-
ment les origines religieuses de I'H6tel-Dieu,
trace un excellent portrait de ldr6me Le Roget
de la Dauversi*e et compldte son introduc-
tion en parlant de Ia fondation des Hospita-
Iiiles de Saint-loseph.

L'ouvtage est diuisd en trois chapitres de
dimensions l|gdrement indgales. Le premiet
fait pail des humbles d1buts de l'H6tel-Dieu,
rappelle leanne Mance et les premidres Hos-
pitalidres. Le second chapitre porte sur le soin
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des malades d I'H6tel-Dieu et le troisidme esl
consacrd au rayonnement et d.I'expansion de
I'euure de I'Hdtel-Dieu de Montrdal.

Si le thdme de la premidre pafiie se retrouve
dans l'euwe de Seur Mondoux, iI n'en est
pas de m€me des dernidres pafties qui sont
tout d fait originales et pleines de renseigne-
ments pratiques,

Il ne fait aucun doute que, s'il g a beaucoup
d apprendte dans cet ouvrage, iI y a surtout
beaucoup d. retenb.

< Les trois sidcles de charitd e I'H6tel-Dieu
de Montr€al> mdrite de servir d'exemple en
ces moments de perturbation sociale; guand
la charit| est bien compdse et qu'elle est basde
sur le ddvouement et la bontd compatissante,
eIIe obtient des miracles qu'aucune l|gislation
ne peut atteindre ou rcmplacer,

le n'hdsite pas d rccommandet foftement
la lecture du uolume de la ftudrende Seur
Bernier,lecture facile parce que Ia langue en
est claire et simple, lecture agr€able parce
gu'elle remdmorc les gestes de nos anc€ttes,
lecture passionnante pour tous ceux eui s'in-
tdressent d l'histoire de Montr1al.

Epouanp Dtrs;anorNs,
Pftsident du Conseil Medical
de l'H^tel-Dieu de Monb6al.
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INTRODUCTION

I - ORIGINES RELIGIEUSES DE
L'HOTEL-DIEU
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ANs toute existence humaine vraiment
f6conde, une halte s'impose, destinCe
i r6capituler le pass€, i 6valuer le

pr6sent, i prdvoir I'avenir. Pour faire ainsi
le point dans sa vie, I'homme a ses heures pr6-
ferees: date choisie, anniversaire m6morable,
ddbut ou cr6puscule d'ann6e, que sais-je ?' 

Les institutions n'dchappent pas i cette loi.
Pour I'heure, I'ann6e 1942 comm€more le

troisidme centenaire de la fondation de Mont-
ft,al et de son H6tel-Dieu. Saurait-il €tre
instant plus propice pour enserrer le pass€
dans un regard scrutateur, et f.afue valoir les
titres de noblesse du << doyen de nos h6pi-
taux > de Montr6al, si peu connu de ceux
m€mes dont il soulage la souffrance, panse
les blessures et gu6rit les maux ?

Trois siEcles ont pass6 sur sa vie, comblCs
d'une opulen'te moisson. Et, tel le laboureur
pench6 sur ses gu6r€ts, soupdse les bl6s d'or
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que le soleil a mffris, ainsi le vieil Hdtel-Dieu
peut-il contempler avec l6gitime ftert6, son
pass6 trois fois sCculaire.

L'histoire est li cependant pour nous dire
combien humbles, pauvres et tourment6s fu-
rent ses d6buts.

Au mat6riel, rien ou presgue rien: une pe-
tite maison rudimentaire ou |eanne Mance,
riche de conftance en Dieu, de vaillance et de
foi, met d l'6preuve son 6me de Frangaise et
son h6roique d6vouement.

Sur le sol inculte et barbare d'Hochelaga
mu6 en Vlle-Marie, le sacriffce obscur de-
viendra aliment de choix; les difffcult6s et les
contrari6t6s: pain quotidien tremp6 de g6n6-
rosit6. L'avenir est sombre... sans espoir de
grands lendemains.

Ce premier h6pital, on I'a dit depuis, nait
d'une < 6pop6e mystique >, mais pour lors,
sa naissance semble I'antipode du bon sens;
sa vigueur primitive n'en est pas alt6r6e pour
au'tant, et elle s'accentue au rythme sfir et
ralenti des euvres durables.

Un simple regard sur les 6v6nements du
XVII" sidcle, qui ont trait i I'histoire de
I'H6tel-Dieu, a t6t fait de justifter c€ux-ci et
de reconnaitre leur caract6re providentiel,
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manifestement miraculeux m€me, par certains
endroits. En fait foi, au prernier plan, la bio-
graphie du fondateur de l'Inqtitut des Reli-
gieuses Hospitalidres de Saint-foseph, conti-
nuatrices de I'euvre de |eanne Mance.

{ leJ"





2 _ JEROME LE ROYER DE LA
DAUVERSIERE
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6 d la Flcche, en Anjou, le 18 mars
1597, d'une noble et vieille souche
bretonne, dont les anc€tres avaient

pris part aux Croisades, ferdme Le Royer de
la Dauversidre fut I'un des premiers eldves
au Colldge Henry IV de la Fleche, dirig6 par
les Pdres de la Compagnie de J6sus.

Peu de temps aprds ses 6tudes, ]6rOme Le
Royer €pouse |eanne de Baug6 qui devient
I'auxiliaire de ses initiatives. Des cinq en-
fants qui prirent place ir ce foyer 6minemment
chrdtien, deux ftls se font pr€tres, une ftlle
entre dans la communautd fond6e par son
pdre, et une autre chez les Visitandines de
la Fldche.

Si extraordinaire que soit pour Le Royer
sa mission de fondateur d'une communaut6
religieuse, elle ne d6passe guire, dans les
circonstances, celle qui lui est Egalement d6-
volue par la Providence de devenir colonisa-
teur et fondateur de Montrdal.
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Le nom de ce mdritant collaborateur des
euvres de Dieu sur le sol canadien, qu'il n'a
jamais foul€, n'est certes pas pass6 ir la pos-
t€rit6, aur6ol6 de la gloire de ses m€rites.
Toutefois, le bien que, sans bruit, ont produit
ses euvres depuis trois cents ans, ne laisse
pas de forcer I'admiration, et d'appeter le
jour of justice lui sera rendue.
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oNsIEuR Le Royen est I'homme d'une
id6e de g6nie. Il est aussi I'homme
d'une euvre dont la rdalisation gran-

diose sufffrait i la gloire de toute une g€n6-
ration. Etablir un nouvel Ordre d'Hospita-
li€res pour le service des pauvres, en trans-
planter un rameau dans l'Ile de Montr6al
alors d6serte; peupler cette terre et la culti-
ver; en faire un avant-poste de ll6vang6lisa-
tion dans la Nouvelle-France, telle est I'ins-
piration que ]6r6me Le Royer regoit du ciel
le 2 f.€vrier 1630, aprEs une fervente commu-
nion dans l'6glise de Notre-Dame-du-Chef-
du-Pont, a h Fleche. Il connait m€me dis-
tinctement, pat vue surnaturelle, les per-
sonnes qui doivent concourir avec lui i ce
dessein. Cette faveur c6leste, pr6lude de sa
mission, ne sera pas la derni€re: souventes
fois, ses actes Cvolueront en plein centre mer-
veilleux.

Dans sa Providence admirable, le Seigneur
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suscite i I'heure voulue, les instruments qu'il
lui plait, les rapproche, les unit pour la r6ali-
sation du bien projetd par sa prescience 6ter-
nelle: tel, Meudon; telle, < la maladrerie >
Sainte-Marguerite de la Fleche.

Ainsi, obligd de se rendre i Meudon pour
y confCrer d'affaires importantes concernant
la r€alisation de son mandat divin, monsieur
de la Dauversidre fait la rencontre de l'abbe
lean-|acques Olier. Inconnus I'un i I'autre,
ils se saluent r6ciproquement par leur nom,
et avec des sentiments identiques, s'entre-
tiennent, sans plus, des projets de Montr6al.

A Sainte-Marguerite, une pieuse demoi-
selle, Marie de la Ferre, se d,ivoue au soin
des malades. Elle soumet un jour i monsieur
Le Royer, int€ress6 i cette euvre charitable,
certaines perplexit6s relatives i I'avenir. Et,
celui-ci de lui r6pondre: u Il y a longtemps,
mademoiselle, que Ie Seigneur m'a fait con-
naitre qu'Il vous destinait i etre la pierre
angulaire ou plut6t, ir €tre la piene fonda-
mentale d'un nouvel institut de Religieuses
Hospitalidres, dedi6 i la Sainte Famille sous
Ie nom et la protection de saint |oseph >.

La charitable inffrmidre ignore, sans doute,
que cet hdpital d6labre, champ de son apos-
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tolat et de son hCroique ddvouement, devien-
dra le premier HOtel-Dieu de I'Institut des
Religieuses Hospitalieres de Saint-foseph
dont Dieu I'appelle i €tre la fondatrice. Des
lors, cependant, les ordres divins lui appa-
raissent Cvidents. Car, au 2 f.6vrier 1634,
dans la ferveur d'une action de grdces i ]esus-
Eucharistie, < il lui avait semblE voir une
salle spacieuse et des lits rang6s des deux
c6t6s; et elle avait entendu Notre-Seigneur
Iui dire int6rieurement: << C'est li que tu dois
me servir >. Les paroles inspir6es de Le Royer
viennent de pr6ciser le mode et le lieu d'ac-
complissement de cette r6v6lation; aussi bien,
la future fondatrice y voit-elle la conffrmation
de son mandat personnel. A I'instant, sa
d6cision est prise: elle collaborera i I'euvre
divine.

Originaire de Roiff6, diocEse de Poitiers,
Marie de la Ferre poss6dait des quartiers de
noblesse. Rest6e orpheline dds son bas 6ge,
son enfance et son adolescence connurent de
douloureuses 6preuves, suscitdes par une
belle-mdre calviniste. Ces vents d'orage
n'6branl6rent ni son ardente pi6t6, ni son con-
ftant amour de Dieu, ni la fermetd de sa'foi.
A seize ans, aprds avoir lib6ralemen d6pens6
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sa fortune au service des pauvres, elle mani-
feste d son directeur le desir de se faire reli-
gieuse. Encourag6e par celui-ci, la pieuse
jeune fflle doit, par la suite, sacrifter cet id6al
pour complaire aux volont6s d'une tante chez
qui elle demeure, et qui s'obstine d contrarier
ses projets. Mademoiselle de la Ferr€ passe-
ra vingt-huit anndes prds de cette dame, et
seul, le d6ces de celle-ci lui rendra la libertd
de consacrer sa vie au Christ et i ses membres
souffrants.

N6anmoins, ces longues annCes d'attente
voient < la sainte demoiselle > - ainsi qu'on
la nomme partout - av service des malades
et des malheureux. A I'hOpital, elle se fait
la servante des pauvres; elle panse leurs
plaies, les console et les instruit avec un soin
particulier. Quand vient I'heure de la conva-
lescence, elle n'abandonne point ses prot6-
g6s: sa sollicitude les accompagne par deli
Ies murs de I'asile de charit6, et pourvoit en-
core i leurs besoins. Ainsi, sans le savoir et
sans souci de renom, elle inaugure le < service
social > a I'h6pital.

C'est alors que sa rencontre pr6cipit€e avec
monsieur Le Royer projette sur sa vie de nou-
veaux et plus vastes horizons. Y fait suite
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une periode d'dlaboration qui 6tablit les pr6-
liminaires de I'euvre nouvelle. Et, le 18 mai
1636, Marie de la Ferre, Anne Foureau sa
cousine, et guelgues compagnes s'engagent
publiquement i consacrer leur vie au service
des pauvres et des malades de I'h6pital
Sainte-Marguerite.

Aide des conseils des r6v6rends Peres |6-
suites, J6r6me Le Royer rddige les Consti-
tutions de Ia communaut6 naissante, et les
soumet b I'approbation de Monseigneur de
Rueil, 6v€gue d'Angers. Le 19 octobre 1643,
celui-ci promulgue le d6cret d'€rection de
I'Institut des Religieuses Hospitalieres de
Saint-foseph, approuve leurs Constitutions,
et ftxe l'6mission des premiers veux au 23
janvier 1644, Par cette reconnaissance co-
nonigue, I'humble grain de s6nev6 devient un
arbuste prometteur au sein de I'Eglise.

De fait, les vertus des premidres M€res ne
tardent point d jeter un vif 6clat sur I'Institut
au berceau, et leur m6ritent I'estime et la v6..
n6ration du peuple. Par ailleurs, une sainte
Cmulation rdgne entre les Hospitalidres et les
servantes des pauvres qui continuent pr€s
d'elles leur inlassable ddvouement. La cha-
rit6, fflle du ciel; nivelle les situations et fait
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oublier aux premi€res,. rang social ou titres
de noblesse. Ott y voit pourtant ffgurer les
plus beaux noms de I'armorial de France,
tel Anne de Lespicier, dame d'honneur de la
princesse de Conde, et I'illustre princesse
d'Epinoy, fondatrice de I'HOtel-Dieu de
Baug6.

Six ans d'une vie marqu6e au coin du don
plenier de soi, suffirent i f€conder le sillon
laborieusement ensemenc6. Des 1650, dirige
par Mdre de la Ferre elle-m€me, un essaim
de la jeune ruche hospitaliOre assume la mis-
sion d'aller verser les tr6sors de la charit€
sur les pauvres et les souffrants de la ville de
Moulins.

En 1652, une 6pid6mie se declare dans
cette r6gion. Les malades surabondent a I'h6-
pital, et I'une aprds I'autre, sous l'6treinte du
terrible mal, les religieuses sont forcCes de
rendre les armes. Seule, Mdre de la Ferre
reste debout. |our et nuit au chevet des con-
tagieux, elle prodigue sans compter les mille
ressources de son hdroigue d6vouement. H6-
las ! lorsque tous ont retrouv6 la sant6, I'in-
fatigable MCre tombe i son tour pour ne plus
se relever ! Dernidre victime du fl6au, elle
succombe le 28 juillet 1652.
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Conftante et sereine, son 6me va se prd-
senter au Dieu qui ne laisse pas sans r6com-
pense < le verre d'eau froide donn6 en son
Nom >. Combien alorS, ne dut-Il pas se mor-
trer muniftcent envers cette humble servante
des pauvres, d la vie toute de charit6.

La disparition de la fondatrice n'arr€tb pas
I'expansion de son Institut. Pour I'instant,
la lointaine Ville-Marie ot, depuis dix ans,
MCre de la Ferre caressait le r€ve d'envoyer
ses ftlles, verra bientOt ce r€ve devenir une
r€alitc.

Pour mieux dtablir les faits, remontons aux
sources, et disons qu'en t640, fean de Lau-
zon avait c6d6 I'Ile de Montr6al i monsieur
de la Dauversidre moyennant la somme de
150,000 livres. On s'6tait mis ir I'euvre im-
m6diatement, et des le 2 f.6vrier 164.1, moo-
sieur Olier avait convoqu6 les Associds de
la Compagnie de Montr6al pour les consacrer
i la Vierge, eux et I'Ile qu'ils voulaient colo-
niser. A cette occasion, la future cit6 avait
regu le nom de Ville-Marie.

Au premier plan de cette entreprise gigan-
tesque gui a produit notre Montr6al, ftgure

]er6me Le Royer de la Dauversidre. Nous
soulignons avec bonheur son rdle merveilleux,

"{33 J"
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tout d'abn6gation, d'efforts soutenus, de foi
intrepide baign6e de surnaturelles clart6s, qui
a 6t6 magniftguement reconnu par I'un de nos
auteurs contemporains les mieux inform6s, le
savant historien Dom ]amet, O.S.B. Il 6crit:
< L'histoire de la fondation et des corrfiierce-
ments de Montr6al s'incarne principalement
dans un homme. L'initiateur, le promoteur
de I'entreprise, c'est J6rdme Le Royer de la
Dauversidre. C'est lui qui en groupe les pre-
miers et les principaux ouvriers: Olier, Mai-
sonneuve, feanne Mance. Il fut vraiment
I'intendant, en France, des affaires de Mont-
r6al. Toujours dans les moments critiques,
alors gue tout est compromis, un homme fend
I'ombre et reparait au grand jour: la Dauver-
sidre. Lui seul, en France, il a fait de Mont-
r6al son @uvre capitale, exclusive, vraiment
son affaire. La, il a aventur6 repos, sant€,
fortune, Ies biens m6mes des siens. La Dau-
versidre revendique un mandat d'origine c6-
leste, et ses contemporains les mieux inform6s
n'ont pas song6 i mettre en doute ce caract€re
surnaturel de sa mission >'.

Aux Montr6alais, soucieux des origines de
-18'"t 

(Dom Albert) O.S.B. J€rome Le Royer et les
commencements de Montr€al. Revue de l'Universitd d'Ottawa,
Oct.-ddc., 1936, p. 418.
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leur petite patrie et fters de son pass6, de
retenir ces mots lourds de justesse et r6vr6la-
teurs de v6rit6.

La fondation de Ville-Marie n'est que le
premier objectif de la mission providentielle
de la Dauversidre,

Le ciel lui a enjoint d'y envoyer des reli-
gieuses dont il est 6galement le fondateur.
D6licate mission qui lui occasionne mille dif-
ftcultes, et lui vaut plus d'un souci.

L'6v€que de Qu6bec, en particulier, corl-
prend mal qu'une nouvelle communautC
d'Hospitalidres puisse venir s'implanter dans
la Nouvelle-France, alors que sa petite ville
6piscopale possdde dela un vigoureux essaim
de religieuses vou6es au soin des malades.
Ne semblent-elles pas toutes d6sign6es pour
desservir I'h6pital de feanne Mance ?

Monsieur de Queylus, sup6rieur de la mis-
sion sulpicienne de Montr6al, partage les
convictions de Monseigneur de Laval. Heri-
tier de la vocation d'Olier dans la Nouvelle-
France, ce robuste missionnaire trouve beau-
coup plus simple de substituer aux Hospita-
liEres destin6es a Mlle-Marie, les Augustines
de la Mis6ricorde de ]6sus, de Dieppe, 6ta-
blies i Qu6bec depuis 1639.
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Cette sourde opposition trouve monsieur
de la Dauversidre, in6branlable. Envers et
contre tout, ses ftlles seules entreront i Ville-
Marie: il I'affirme proph6tiquement. Aprds
avoir vaincu tout obstacle, quand sonne pour
les Hospitalidres de la Fleche, I'heure du
dtpart, Le Royer se heurte alors d la mauvaise
foi, voire aux soupgons de ses contemporains
ameutds sous de sp6cieux pr€textes.

Pourtant rien ne flechit son intr6pide d6ter-
mination. Dieu a parl6: < Il sera obei >.

Le 29 juin 1659, les trois religieuses qu'il
a d6sign6es, Mdre fudith Moreau de Br6so-
les, sup6rieure, les seurs Catherine Mac6 et
'Marie Maillet, s'embarquent sur le Saint-
Andr6 et font voile vers Qu6bec.

Sur le pont du navire en partance, le fonda-
teur de Montrdal bdnit ses ftlles qu'il ne re-
verra plus et fait monter vers le ciel, I'intra-
duisible note de son < Nunc dimittis ), ce
cantique supr€me du couronnement des eu-
vres.

Les vaillantes Hospitalidres n'en ont pas
ftni, pour autant, avec les difficultes. A Que-
bec, elles auront i d6fendre, contre I'illustre
Monseigneur FranEois de Laval, lui-mdme,
leur droit d'aller se d6vouer i Montr6al.
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A I'instar du fondateur, elles opposeront
tant de douceur et de ferme rr6sistance, que
Monseigneur de Petree se verra contraint
d'abdiquer ses vues personnelles et ffnale-
ment, leur accordera avec bonne grdce, le
droit r6clam6.

Le 2 octobre 1659, mont€es sur une frdle
embarcation, les intrdpides Frangaises sa-
luaient sur les rives du Saint-Laurent, le pos,te
avanc6 de Vlle-Mari,e, ori, de par Dieu, elles
venaient continuer et amplifter I'euvre de

]eanne Mance.
< Le hardi programme 6bauch6 vingt ans

plus t6t est r€alis6 dans tous ses points > '.

A son tour, le lieutenant terrestre des or-
dres de Dieu peut aller recevoir sa r6com-
pense.

Le 29 juin pr6c6dent, aprds la disparition
du Saint-Andr€ sur les ondes mouvantes de
I'ocrian, Le Royer 6tait retourn6 ir la Fleche,
6puis6, souffrant dans son 6me et dans son
corps.

Quatre mois plus tard, Dieu r6clama sa vie
qu'il lui remet dans un acte supr€me d'amour
divin. < Depuis longtemps, la sci,ence de la
croix lui 6tait familidre et il sut en faire usage

2 leuer (Dom Albert) O.S.B., op cit., p. 417.
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au soir du 6 novembre 1659, pour bien rnou-
rir > t.

Pour conclure, n'est-il pas juste d,e dire que
Montr6al et I'Institu't des Hospitalidres de
Saint-foseph se doivent dgalement d'honorer
Ia mCmoire de ce < grand m€connu ), comme
dit si bien Dom |amet, O.S.B. A tout le moins,
en Europe et en Amdrique, les fflles spiri-
tuelles de Le Royer defendront-elles son nom
de I'oubli of sombrent tant d'autres gloires
moins pures, mais plus ostensiblement recon-
nues.

Leur Insti,tut compte actuellement huit mai-
sons en France: La Fleche, Laval, Baug6,
Beaufort, Nimes, L'Isle, Ern6e, Beaupreau;
une i Lobbes en Belgique, et vingt sur le sol
du Nouveau-Monde.

Le 6 novembre 1933, Son Excellence Mon-
seigneur Grente, 6v€que du Mans, et mon-
sieur le chanoine Goueslain institudrent i la
Fldche les pr6liminaires du procds de I'h6roi-
cit6 des vertus des serviteurs de Dieu: len-
me Le Royer de la Dauversidre et Marie de
la Ferr,e.

Le 2 f.6vrier 1935, I'archev€ch6 de Mont-

s Govau (Georges),
p. 224.

Les otigines rcligieuses du Canada,
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r6al instituait 6galement un procEs informatif,
termin€'en octobre de la m€me ann6e.

Enfin, le l3 mai 1936, Monseigneur L6oni-
das Perrin, P.S.S., chanoine de Latran, et
postulateur de la 'Cause, introduisit celle-ci
en Cour de Rome.

Puisse l'Eglise couronner bient6t, < dans
la gloire du Bernin >, le front m6ritant des
deux serviteurs de Dieu.
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CHAPITRE PREMIER

I * HUMBLES DEBUTS DE L'HOTEL-DIEU
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Es Hospitalidres de Saint-|oseph ne
connurent pas les dcbuts de I'Hotel-
Dieu de Ville-Marie. 'Cet honneur

€tait r6serv€ tr feanne Mance. En effet:
Le dix-septidme de May de la pr6sente' 
ann€e 1642, Monsieur le Gouverneur mit
le sieur de Maisonneuve en possession de
cette Isle pour y commencer les premiers
bastiments: le R. P. Vimont ftt chanter le
Veni Creator, dit Ia saincte Messe, exposa
le Saint-Sacrement, pour impCtrer du Ciel
un heureux commencement i cet ouvrage:
I'on met incontinent aprds les hommes en
besogne; on fait un r€duit de gros pieux
pour se tenir Fr couvert contre les ennemis a.

C'est dans ce < r6duit ) que s'inaugure le
c service hospitalier > de notre ville. |eanne
Mance est venue i Montr6al pour €tre inffr-
mi€re et elle ne I'oublie pas. D€s le premier
hiver, elle obtient gue deux chambres du Fort
soient consacr€es aux malades.

frrol"Ytto"" 
(R.P. Barth6lemn S.I.), Relarion ile la Nouuelle.
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Cette annde-lb, pas un colon ne fut hospi-
talis6; on ne soigna que des bless6s et des
sauvages. Mais avec guel amour |eanne se-
courut ces pauvres enfants des bois ! < Sou-
dain retir6s des rigueurs de leur vie nomade
pour reposer dans ces salles tiEdes, ces pau-
vres guerriers, au teint cuivr6, s'attachaient
avec leur simplicit6 native d cette demoiselle
blanche qu'ils comparaient aux anges dont
leur parlaient les missionnaires > o.

De fait, ]eanne Mance 6tait < L'Ange de
la Colonie >. [.es Messieurs de Montr6al
avaient trouv6 en cette vaillante champenoise
la femme de t€te qui devait merveilleusement
servir Ville-Marie comme 6conome et comme
inftrmidre.

N6e i Langres, en Champagne, le 12 no-
vembre 1606, feanne Mance s'initia de bonne
heure i son r6le futur. Sa compassion 6veill6e
par les horreurs de la guerre de Trente Ans,
lui apprit b_soigner les bless6s. Long fut son
entrainement. Car, apr€s avoir subi les per-
sdcutions des envahisseurs, la rdgion fut in-
fest6e de la peste. Bien des fois dans ces con-
jonctures, mademoiselle Mance risqua sa vie
au service du prochain.

r Beworr (Plerre), La Vte inspir€e de leanne Mance, 1931.
p . 1 2 9 .

4441



Elle 6tait sortie de cette r6preuve grandie et
fortift6e u, et chez elle, la vocation du d6voue-
ment s'affirmait de plus en plus. Ce n'est pas
gu'elle vouhit entrer en religion, mais elle
d6sirait consacrer sa vie aux @uvres catho-
ligues et frangaises. Elle sera religieuse lai-
que. Depuis longtemps d'ailleurs, elle r€vait
de se d6vouer au service des missions dans la
Nouvelle-France. Encourag6e et prot6g6e
par madame de Bullion, la << grande bien-
faitrice inconnue > ', elle r6solut de passer au
Canada pour y fonder un hopital.

Madame de Bullion s'6tait livr6e entidre-
ment i cette @uvre de Montr6al qui r6pon-
dait si vivement ir sa ferveur et ir sa piete. Le
12 janvier 164.4, elle assurait aux Associ6s, la
somme consid6rable de 42,000 livres, desti-
n6es ir la fondation d'un HOtel-Dieu 6rig6 au
nom et ir I'honneur de saint |oseph n Ville-
Marie < pour y nourrir, ftaiter et m6dica-
menter les malades pauvres du pays et les
faire instruire des choses nr6cessaires i leur

oBsNoIr (Pierre), op, cit., p. 27,

? Mme de Bulhon, veuve du richissime Claude de Bullton,
multipliatt ses dons en g€n€reuses fondations. Elle propose h
Jeanne Mance de lui remettre les fonds n€cessaires i la cons.
tructlon d'un Hotel-Dieu b une condition: gue son don restat
anonyme.
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salut >. A la suite des incursions iroquoises,
le besoin d'un h6pital devenait de plus en
plus pressant. De fait, consacr6e dds sa nais.
sance par la pririre, Ville-Marie devait bien-
t6t affronter le bapt€me du feu: I'ennemi se
pr6parait i chasser, par la force brutale, tout
ce qui vivait de frangais dans cette terre pr6-
destin€e.

Heureusement une envoy6e du ciel est li !
feanne Mance, la femme intelligente, achev6e
et pr6voyante, saura veiller sur les int6r€ts
de la Colonie. Pendant l'et| 1644, telle une
fleur longtemps et ardemment recherch6e,
feanne voit sortir de terre I'FJ6tel-Dieu dont
elle doit €tre l'5me et I'inspiratrice.

Cet H6tel-Dieu de Vlle-Marie n'a rien
d'imposant. Un bdtiment de soixante pieds
de long sur vingt-quatre de large, en compose
tous les 6l6ments. Il comprerld une cuisine,
une chambre pour mademoiselle Mance, une
autre pour les servantes, et deux pidces pour
les malades. Plus tard on affectera en plus,
pour ceux-ci, 'un couloir et des cabinets.

Ajoutons i ce bdtiment, un petit oratoire
en pierre qui y est adoss6 et mesure de neuf
i dix pieds en carr6. Orn6 assez proprement,
il est vo0t€ pour gue le Saint-Sacrement puis-
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se etre d couvert de la pluie: voilir tout I'Hd-
tel-Dieu de Ville-Marie.

La Compagnie de Montr6al fournit le mo-
bilier complet: matelas, draps de lit, lingerie,
vaisselle d'6tain et de cuivre, chaudidres, us-
tensiles de m6nage, mCdicaments pour les
malades, instruments de chirurgie et autres,

Elle envoya meme deux beufs, trois va-
ches et vingt brebis: ce qui ftt sensation et
grand plaisir. < Ces bonnes b€tes, dit-on, se
mirent i brouter Ie gazon de' I'H6tel-Dieu
avec le m€me entrain qud si elles se fussent
trouv6es dans les meilleurs pdturages de la
Normandie >. Les bless6s et les malades
trouvaient quielles embellissaient autrement
mieux I'horizon que les caribous et les 6lans
qu'on voyait parfois i I'extr6mit6 des bois.
< Selon toute vraisemblance, ce fut en 1645
qu'on institua a I'H6tel-Dieu de Ville-Marie
le premier ftgime lact6. On commenga peut-
€tre aussi i dCdaigner les herbes pour les
bouillons et i trouver dur le gibier de la for€t,
maintenant que paissaient dans I'enclos les
grasses brebis venues de France > t.

Etant donn6 les attaques journalidres des
Iroquois, I'h6pital ne fut pas plutdt achevd

Ei-.x (Sceur) R. H., ra Diercthue, Hotel-Dieu de
Montrdal, 1937, p,273.
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qu'il se trouva assez de malades et de bless6s
pour le remplir. Cette circonstance donna
lieu aux colons de b6nir Dieu de ce qu'Il avait
si heureusement inspir6 en leur faveur la
< bienfaitrice inconnue >.. De son c6tri, ma-
demoiselle Mance admira avec quelle sagesse,
cette charitable dame avait refus6 de se ren-
dre aux sollicitations qu'elle lui avait faites
d'appliquer sa fondation i une mission n. Le
nombre des bless6s augmentant de jour en
jour, I'intrepide inftrmidre se vit contrainte de
prendre,trois servantes avec elle, alors qu'une
seule lui avait suffi ;usqu'd ce jour.

L'H6pital de Ville-Marie 6tait loin de nos
commodit6s modernes. Il comptait six lits
garnis dans la salle des hommes, deux dans
la salle des femmes; on en ajoutait un autre
sur des tr6teaux selon le besoin. L'ete, on
pouvait se remuer A I'aise, mais durant les
longs mois d'hiver, c'6tait sous le manteau
de la chemin6e que se faisait la cuisine, se
prdparaient les remddes, et se blanchissait le
linge'0. Les malades venaient aussi se chauf-
fer autour du feu.

e Dou.mn nn ClssoN
r1al. 1868, p. 55.

10 Le Saint-Laurent
Dieu.

(Franqois) P.S.S., Hisloire de Mont-

fut la premiEre buanderie de I'HOtel"
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Que de travaux, de veilles, d'angoisses
profondes furent le lot ordinaire et torturant
de la sublime inffrmidre ! Que de larmes ver-
s6es sur les souffrances de ses colons martyrs !
Il fallait les arracher ir la mort ces €tres aux
cr6nes scalp6s, aux membres mutil6s et fean-
ne, avec un 6lan nouveau, s'empressait autour
des lits,, dans les salles maintenant toujours
pleines. Aidee d'une servante, elle pr6parait
les onguents et les m6dicaments; livrde d ce
r6le ori son imagination s'exaltait, elle parcou-
rait les divisions de son petit domaine, soi-
gnant la bonne tenue de I'institution, veillant
les malades, survdillant les < ptisannes > et les
infusions, et assurant la propret6 des panse-
ments. < EIle 6tait devenue l'6me de cet hO-
pital ou les bless6s, couch6s sur leur lit de
douleur, la suivaient des yeux comme un mou-
vant rayon de soleil, tandis qu'elle parcourait
A large pas la salle au plancher brut > ".

N'6taient-ils pas ses amis, ses enfants, tous
ces soldats si braves, si enduran,ts, et dont la
belle fraternit6 6tait payte des plus atroces
souffrances ! Avec quel amour elle leur pro-
diguait les soins qui toniffent le corps et les
mots qui apaisent l'6me, rendant la douleur

rrBsNott (Pierre), op. eit., p, 128.

.{4e F



rCdemptrice par le sentiment chr6tien. Et
quand ce r6le est accompli dans les circons-
tances exceptionnelles oir se trouvait feanne
Mance, le courage et la vertu prennent le
nom d'h6roisme.

Mandataire de Dieu pour accomplir ses
desseins manifest6s i monsieur de la Dau-
versidre, et pr6parer les voies i l'6tablisse-
ment des Seurs de Saint-|oseph dans le pays,
Jeanne Mance ordonne et conduit son hOpital
de.l644 d 1659. LA, cependant, ne se borne
pas son activit6. Elle devient, par la force
des choses, la collaboratrice du fondateur de
Ville-Marie et n'h6site pas, dans les moments
d'urgence, i prendre des d6cisions, des res-
ponsabilit6s. C'est ainsi qu'elle s'impose trois
voyages en France dans I'int6r€t de la colonie
et qu'elle aide p6cuniairement monsieur de
Maisonneuve A lever des recrues. Aussi, en
toute justice, le titre de co-fondatrice de
Montr€al lui est-il d6cern6.
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2 - JEANNE MANCE ET LES
HOSPITATIERES
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n dernier voyage de feanne Mance en
France en 1658, fait particuli€rement
Epoque dans I'histoire. Son poignet

droit, bris6 dans une chute sur la glace, est
gu6ri miraculeusement par le contact du reli-
quaire contenant le ceur de monsieur Olier;
elle obtient de nouveaux secourc 

"r 
rurtout, tu-

m€ne avec elle trois Religieuses Hospitali€res
de Saint-foseph qui doivent servir les malades
de I'H6tel-Dizu gratuitement, sans rien pren-
dre pour elles du revenu destind aux pauvres.

Les Associ6s de Montr6al s'engagent, en
effet, par contrat, b faire passer sans d6lai, de
France b Vlle-Marie, trois des Hospitalidres
tir6es des communaut6s de Saint-]oseph et
non de quelque autre Institut. Choisies par
monsieur de la Dauversidre lui.m€me parmi
les plus vertueuses de ses ftlles, |udith Moreau
de Br6soles, Catherine Mac6 et Marie Maillet
entreprirent, le 29 jun 1659, leur odyss€e
vers Ville-Marie.
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S'il est vrai de dire que la croix est le ca-
ractdre distinctif des ceuvres divines, i n'en
pas douter l'6tablissement des Hospitalidres
de Saint-Joseph a Vlle-Marie est manifeste.
ment I'euvre de Dieu: le r6cit de cette fonda-
tion n'est rien d'autre qu'une suite ininterrortr-
pue d'dpreuves et de tribulations.

Le < Saint-Andr6 >, i bord duquel ces fflles
s'embarqudrent, se trouvait infest6 de la peste,
pour avoir servi d'hdpital pendant deux ans
aux troupes de la marine, de sorte que la con-
tagion se d6clara parmi les passagers d€s gue
le vaisseau eut pris la mer. Des familles en-
tidres furent d€cimees. Le nombre des victi-
mes se serait 6lev6 i dix-huit environ. Jeanne
Mance fut atteinte de la contagion, et si du-
rement, < qu'elle se vit bientdt r6duite i I'ex-
tr6mit6 >, nous rapportent les m6moires du
temps.

DCs I'apparition du fl6au, les Hospitalidres
de Saint-foseph offrirent leurs services. On
les refusa de fagon absolue prisant trop la
sant6 et la vie qu'elles allaient consacrer i
leur future mission du Canada.

Force fut, cependant, de lever la d6fense
devant la rigueur de la contagion. Faillon
fait observer < que, d€s le moment oi ces g€-
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n6reuses ftlles se mirent d exercer leurs fonc-
tions d'hospitalidres, il ne mourut plus per-
sonne, quoique le nombre des malades fut
fort grand >.

Le 7 septembre 1659,le navire jetait I'an-
cre devant Qu6bec.

Les Hospitalidres arrivent aprds deux mois
et demi d'une navigation charg6e de contre-
temps, menac6e par les temp€tes de la mer,
attrist6e par la contagion et la peste. Elles
ne sont point b bout de leurs dpreuves.

Qu6bec les retient de longues semaines:
Monseigneur de Laval veut les fondre dans
la communaut6 des Hospitalidres de Saint-
Augustin. Monseigneur de Petr6e ne connait
s0rement pas Mdre de Br6soles. Cette reli-
gieuse qui, pour obcir ir la volont6 de Dieu,
s'6tai,t enfuie en amazone du chdteau paternel
de Blois, n'est ,pas femme i c6der sur une
chose si contraire aux intentions de ses sup6-
rieures et aux promesses qu'elle a faites.
L'insistance du pr6lat se brise donc contre sa
fermetd aussi humble dans I'expressiofl, qu'in-
vincible dans la rdsistance.

Press6e de se joindre aux Hospitalidres de
Qu6bec ou de retourner en France, Mere

|udith Moreau de Br6soles r6pond au nom de
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ses compagnes, qu'elles ne feront ni I'un, ni
I'autre. Elles s'aperEoivent bient6t gu'on ne
r6siste pas facilement i un pr6lat tel que Mon-
seigneur de Laval. La lutte est longue et pd-
nible. A la ftn, pourtant, l'6veque cdde, et, le
2 octobre, il donne aux Hospitalidres, I'au-
torisation de s'6tablir ir Montr6al.

Il leur faudra seize jours sur le fleuve g6ant
pour atteindre le but si longtemps r€v6.

Ville-Marie feta les arrivantes. < Ces bons
habitants, dit seur Morin, voulurent les 16-
galer avec du lait, de la citrouille cuite dans
la cendre et du bl6 d'Inde grill6 dans le feu,
comme ce qu'ils avaient de meilleur >.

Que trouvdrent-elles i Ville-Marie ? Deux
cent cinquante personnes, une quarantaine de
maisons, un << Fort >, et un moulin repr6sen-
taient alors tout Ville-Marie. Aujourd'hui,
I'IIe de Montr6al contient une population de
1,031,4.50 6mes ", et gr6ce aux ressources
que lui crCent des conditions favorables,
elle prend de jour en jour, plus d'importance.
Aussi bien, qui dira les sacriftces et les tra-
vaux p6nibles qu'on d0 s'imposer les fonda.
teurs pour prCparer I'dre de prosp6rit6 b la-
quelle elle est arriv6e.

12 Le Devoir, lundi, 23 f€vrier 1942, p. 2.
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Plus et mieux que nul autre, sans doute,
l'H6tel-Dieu pourrait en t6moigner puisque
pendant prds de deux sidcles, il fut seul, avec
celui de Qu€bec, i soulager la souffrance
gu'apportdrent tour ir tour au pays, les guer-
res, la famine et les maladies contagieuses.

La vie admirable des Hospitalidres, durant
leurs premidres ann6es en Canada, fut extr€-
mement dure et p6nible. Pourtant, les chro-
niques nous disent que <( pas une d'entre elles
n'aurait voulu abandonner sa tdche, et tou-
jours, elles opposdrent un 6nergique refus aux
offres qui leur furent faites de retourner en
France >.

< Cependant, leur installation n'avait rien
de somptueux. Le premier monastdre des
Hospitalidres de Saint-|oseph d Ville-Marie
6tait une petite et pauvre chambre de 25 pieds

- carr€s, sorte de grenier qu'on avait dispos6
pour les seurs au-dessus des salles r6serv6es
aux malades dans I'h6pital. Cette construc-
tion de planches assez mal jointes, laissait
entrer la neige et la pluie selon les saisons.
Aussi les religieuses qui l'habitaient souf-
fraient-elles toutes les incommodit6s du froid
ou de la chaleur. L'Cte, on dtouffait; I'hiver, on
ne pouvait m€me se garantir de la neige. Le
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froid et la neige entraient partout en sorte que
toutes les fois que, pendant la nuit, il 6tait
tomb6 de la neige pouss6e par le vent, I'une de
leurs premidres occupations, le matin, 6tait de
la jeter dehors avec des pelles >.

D6pourvues de cave pour elles et pour les
pauvres, les Hospitalidres ne pouvaient rien
pr6server contre la gel6e, pas m€me le pain qui
devenait aussi dur que les pieres:

il le fallait faire rostir devant le feu pour
le pouvoir cou,per et en manger aux lepas,
et I',eau gu'on mettait sur la table pour
boire s'y glagait en I'espace d'un guart
d'heure; les viandes, bouillons d,e mesme.

Elles eurent b endurer cette rigoureuse
tempdrature pendant plus de vingt-huit ans,
c'est-i-dire aussi longtemps qu'elles habi-
tdrent les appartements €troits qui les avaient
accueillies i leur arriv6e.

Ce grand amour pour Ia souffrance et la
pauvret6 6tait d'autant plus m6ritoire devant
Dieu et admirable aux yeux des hommes,
qu'il contrastait davantage avec la maniEre
ddlicate dont ces saintes fflles avaient 6t6,
6lev6es dans la maison de leurs parents.

En effet, la plupart des religieuses de
I'HOtel-Dieu appartenaient i de grandes fa-
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milles frangaises. Aussi fallait-il i ces fem-
mes une 6nergie h6roi:que pour supporter
d'aussi austdres privations.

Ajoutez d cela le risque de mort qui pla-
nait sur Ville-Marie. Tr€s souvent les lro-
quois se jetaient sauvagement sur la jeune co-
lonie; alors, n I'h6pital, une angoisse mortelle
torturait les pauvres Religieuses Hospita-
lidres. Si les Iroquois ne se port€rent i aucun
excds i l'6gard de ces fflles, ce fut par une
assistance manifeste de Dieu qui veillait ir
leur conservation.

En rappelant ici les occasions oi les Reli-
gieuses HospitaliEres 6chappdrent i la cruau-
t6 des Iroquois, nous ne devons pas omettre
le danger auquel elles se trouvaient fr6quem-
mentaexpos6es en recevant dans leur maison
ceux de ces barbares, bless6s dans les com-
bats.

Certains incidents d6sagr6ables prouvd-
rent i ces bonnes seurs qu'elles avaient rai-
son de craindre les brutalit6s de ceux-li
m€mes qu'elles soignaient. Un jour, un lro-
quois, sous les yeux de seur Morin, se iette
sur Mdre de Br6soles et s'efforce de l'6touf-
fer entre une porte et une armoire. Aux cris
des deux sceurs, les malades sautent de leurs
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lits et font l6cher prise au furieux. L'Iroquois
menteur, voyant son mauvais coup d6jou6,
prend un air de naivet€ fausse et dit que
< I'homme du desert avait songri seulement d
effrayer la femme blanche, qu'il ne pensait
pa.s faire de mal d celle qui lui faisait mille
biens, lui pansait ses plaies, lui donnait des
mddecines pour gu6rir, faisait son lit pour
qu'il dormit d son aise et lui donnait tous les
soirs de bonnes sagamit6s, et du bl6 d'Inde
i manger avec du lait >. Il prit sa vol6e en
riant et convint qu'il avait tort.

Nous avons vu les Hospitalidres i I'euvre
au champ de la souffrance, il reste i pr€ciser
le caractdre de ces <( trois fflles d'une vertu
6prouv6e >, comme dit seur Morin.

Membre d'une illustre famille de Blois
Mdre Judith Moreau de Brdsoles fut la pre-
midre Sup6rieure de I'H6tel-Dieu de Ville-
Marie et sa premidre pharmacienne. A la
Fleche, on I'avait mise ir < I'apothicairerie >.
Elle apprit d'un habile chimiste, << le secret de
tirer les esprits, les essences et les autres
choses les plus difficiles de la pharmacie >, et
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proftta si bien de ses leEons qu'elle passait
pour plus habile que ses maitres.

Au Canada, Mdre de Br6soles utilise ses
connaissances pharmaceutiques. Elle cultive
un petit jardin de plantes m6dicinales et com-
pose elle-m€me des remddes qui gu6rissent,
soit par leur vertu naturelle, soit par une b6n6-
diction du ciel. Les Iroquois euxrm€mes *
car la charit6 ne les exclut pas de ses soins
- veulent les rem€des de la seur de 816-
soles, qu'ils nomment le < Soleil qui luit >
parce qu'elle rend la vie par ses m6dicaments
comme le soleil la donne aux plantes par sa
lumidre et sa chaleur.

Pendant vingt ans, elle se livre avec une
ardeur incroyable au service des malades. Sa
r6putation devient universelle. Elle surpasse
non seulement celle d'un chirurgien jus-
qu'alors en grand cr6dit a Vlle-Marie, elle
efface m€me celle de monsieur Souart, P.S.S.
et autres m6decins du Canada. Les malades
croient ne pouvoir mourir quand ils sont entre
ses mains ou qu'ils suivent ses ordonhances.

Elle vit vingt-huit ans au Canada. Son
direiteur la considdre comme une des plus
grande,s servantes que Dieu ait eues sur la
terre.
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MCre de Br6soles l6gua sans dou,te i ses
fflles les secrets de la pharmacie, car en 1771,
on vit seur Martel, pharmacienne de I'Hotel-
Dieu, franchir son cloitre pour aller donner
ses soins i la V6n6rable Mcre d'Youville.
Monsieur Faillon, historien de cette derni€re,
nous dit que s@ur Martel jouissait, dans le
pays, d'une r6putation d'habilet6 et d'exp6-
rience bien m6rit6e.

Fille d'un riche n6gociant de Nantes, Mere
Catherine Mac6 fut la digne assistante de
MCre de Br6soles et lui succdda plus tard
comme supCrizure. Elle donna A la Colonie
de Ville-Marie, des exemples non moins re-
marquables de pauvret6, de zdle, d'humilit6 et
de toutes les vertus chr6tiennes. Son amour
pour la pauvretd 6tait proverbial. < fe ne me
souviens pas de lui avoir vu des souliers neufs
une seule fois >, dit seur Morin. Dans sa
chambre - la plus froide de la maison -
elle avait une table faite b coups de serpe et,
pour s'asseoir, un billot de bois. Elle avait de
I'estime pour tout le monde et sa charitd 6tait
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portde b un degr6 < qui n'6tait bon'que pour
elle >, dit encore s@ur Morin.

Mere Marie *",,,*, pl"*,ur" d€posftaire
de I'H6tel-Dieu, fut aussi le type de I'hospi-
talidre, celle qui a des attentions charmantes
pour ses malades: sa foi trds vive lui montre
en eux, ]6sus-Christ souffrant. Aussi €tait-
elle ch6rie de ses patients et spCcialement des
sauvages qui ne I'appelaient que leur Chdre
Mdre, < Et, comme elle €tait vieille et moi,
jeune >, dit seur Morin, < ils croyaient que
j'6tais sa ftlle et d sa consid6ration, me fai-
saient pr6sent i leur mode, des citrouilles et
des sucs de bl6 d'Inde ou des morceaux d'ori-
gna l> '  

*  *  *

Seur Morin, la spirituelle annaliste que
tous se plaisent i citer, fut la premi€re recrue
canadienne de I'Institut des Hospitalidres de
Saint-Joseph. Nee i Qu6bec le 16 mars 1659,
elle entre a I'Hotel-Dieu de Ville-Marie b
tr'6ge de treize ans. Pendant quatre ans, elle
se voit seule au noviciat sans autre compagne
que les trois Hospitalidres venues de France,
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toutes fort s6rieuses et avanc6es en 6ge. La
tristesse qu'elle en ressent et la perspective
d'un ideal irr€alisable pour elle 6branlent ses
convictions et la rendent perplexe.

Bient6t, cependant, elle se ressaisit et s'af-
fermit dans sa r6solution de ne point quitter
I'Hotel-Dieu. Monseigneur de Laval qui
I'avait lui-m€me orient€e vers la vie religieuse,
s'oppose alors i sa r6ception. Dieu daigna
heureusement chan$er les dispositions du pr6-
lat. Seur Morin 6mit les veux solennels en
167l, et comptait, i sa mort survenue le 8 ao0t
1731,82 ans d'6ge et 69 de rel igion.

A son nom se rattachent les titres de d6po-
sitaire, premidre supdrieure canadienne, et
surtout celui de premier Ccrivain canadien.
Compagne de feanne Mance pendant onze
ans, seur Morin est la ffd€le chroniqueuse
d'un 6ge h6roique. Elle d6peint les person-
nages avec beaucoup de ffnesse et nous parle
de feanne Mance avec sympathie et respect.
D'un style simple et imagri, son r6cit est sa-
voureux et plein de verve. < Il 6mane de ces
feuilles jaunies par le temps, tout le trlouve-
ment et tout le bruit de la vie aux premiers
jours de Montrdal; ftlm cindmatographique
qui nous d6couvre les gestes de la cit6 nais-
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sante, disque phonographique gui nous repdte
ses premiers balbutiements > ".

Telles furent les admirables fondatrices,
ces < creatrices de notre petite patri'e chre-
tienne et franEaise >. Telle fut Jeanne Mance,
la vaillante << marraine > de Ville-Marie. Au
soir de ses jours, elle passait ses heures dans
les salles de I'h6pital aidant ses Hospitalidres
auxquelles elle transmit le flambeau de son
exquise charit6.

Si I'HOtel-Dieu de Montr€al existe, c'est
que ]eanne Mance possedait deux vertus qui
donnent tou;'ours la clef du succds: la foi
chrdtienne, cap,able de transporter les monta-
gnes; le d6vouement, susceptible de main-
tenir I'ceuvre poursuivie.

Chez cette g6nereuse devancidre, une ten-
dre charit6, un d6vouement inlassable, un
courage h,6roique, joints b une intelligence
supririeure, suppl€aient la science que l'6tude
et I'entrainement suivis et m6thodiques don-
nent de nos jours.

Avec son noble cceur, son jugement sfir,
son esprit d'entreprise, sa ferme volont6, elle
est le type 6lev6 et pur, 7e type parfait des

13Penrsseu (Dr L6o). loutnal de I'H6teI-Dieu, mai-juin
1934, p. 186.
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vertus de I'inftrmidre. < Elle est la sagesse
admirable, ordonn€e, le vouloir tenace, la
tendresse claire, I'intuition qui pr6voit et qui
sauve. .. Elle est le doux miracle feminin
qui vient parfaire une euvre glorieuse et
pure > 1'.

Aussi, i |eanne Mance appartient I'hon-
neur d'€tre la patronne des inffrmidres cand-
diennes-frangaises. Chez elle, se trouvent
toutes les qualit6s de la race et toutes les
beaut6s de notre histoire, parce qu'elle fut la
Pnnnarine Hosprraurne LeiouE du Canada
et des Etats-Uttis, la sage collaboratrice du
fondateur de Montrtal et parce que, la pre-
mi€re, elle prit soin des malades de Ville-
Marie.

Elle mourut en odeur de saintet6 le 18 juin
1673,6g6e de 67 ans,l6guant, comme fiorru-
ment de sa charit6, son @uvre et son exemple.

Son corps fut inhum6 dans la chapelle de
I'h6pital. Peu de temps avant sa mort, ]eanne
avait pri6 qu'on mit dormir son ceur sous la
lampe du sanctuaire. Ses ftdeles montr6a-
listes se rappelleraient peut-€tre que le ceur
de Ville-Marie avait souvent battu par le
sien.

rr D.rveruv (M.-C), leanne Ivilance, Montr€al, 1934, p.262.
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Ses dernidres volont6s furent ex6cut6es.
Malheureusement le cceur de Jeanne Mance
n'6chappa pas i I'incendie qui d6truisit I'H6-
tel-Dieu en 1695. Son corps demeura sous
l'6glise paroissiale jusqu'en 1803, 6poque ori
il fut transport6 dans la crypte de l'H6tel-
Dieu.de la rue Saint-Paul. Depuis la trans-
lation de ce dernier au Mont Sainte-Famille
en 1861, les cendres de la fondatrice repo-
sent dans la chapelle souterraine.

Quand sonnera la r6veil de la rCsurrection
et I'heure du triomphe, |eanne Mance et les
fondateurs de Ville-Marie revivront s0re-
ment dans la gloire, et brilleront comme des
astres.

De nos jours, Henry Bordeaux se demande
pourquoi ils ne sont pas tous canonis6s.
< Leur miracle, dit-il * puisqu'on exige des
miracles - pour monsieur de Maisonneuve,
c'est la cit6 de Ville-Marie, devenue Mont-
r6al, I'un des plus grands centres catholiques
du monde entier; pour |eanne Mance, c'est
I'hdpital qu'elle a cr6.,t, ce sont les Seurs
Hospitalidres venues i son appel, ce sont les
milliers et les milliers de mal'ades secourus
dans leur chair et dans leur cceur ddfaillant >.
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Au sens humain, qui peut contester que

Henry Bordeaux n'ait cent fois raison ?

Le miracle a fleuri dans le sillon trac6 par

les Fondateurs de Ville-Marie, et ce miracle

demeure permanent b nos yeux.
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3 - DEVOUE+4ENT HEROIQUE DES
PREMIERES MERES
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M"1660 a 1666,la guerre des Iroguois
contre les colons se ftt plus violente
que jamais, et l'H6tel-Dieu, constam-

ment rempli de malades, n'accorde i ses Hos-

pitalidres, ni repos ni trdve.

Le soin de nos malades, dit seur Morin,
nous obligeait i des veilles continuelles,
ce gui, avec les travaux du jour, deverfait
accablant pour nous, i cause de notre petit
nombre. Mais guelque pEnible que ffit le
service, j'ose dire qu'il n'6tait rien, ou peu
de chose compar6 aux frayeurs continuel-
Ies ori nous 6tions d'6tre prises par les lro-
quois. Pour moi, rapporte I'annaliste, je
crois que la mort aurait 6t6 plus douce de
beaucoup gu'une vie m€lang€e et travers6e
de tant d'alarmes pour nous-m€mes, et de
compassion pour nos pauvres frdres que
nous voyions trait6s si cru'ellement. Toutes
les fois .gu'on sonnait le tocsin pour avertir
du danger, seur Maillet mourait de peur;
seur Mac6 demeurait sans parole; soeur
de Br€soles et moi montions au clocher
remplacer I'homme qui s'y trouvait aftn
qu'il pfit courir sur l'ennemi.
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Cependant, on use d'une douceur extr€me
envers les sauvages: on les comble de soins et
de bienfaits dans I'esp€rance de les amener
i demander le bapt€me, ce que [ont, en effet,
tous ceux qui meurent i I'H0tel-Dieu. Cette
charitable condescendanbe des Hospitalidres
se manifeste encore lorsque monsieur de Mai-
sonneuve ou d'autres personnes de gualit6
gratiftent les sauvages de quelques festins.
Pour I'ordinaire, ces banquets sont appr€tds
dans la cour de I'H0tel-Dieu. Les sauvages
y pr6parent leur << sagamitC > 'u dans de gran-
des chaudidres. Quelque r6pugnance que peut
leur inspirer une si d6go0tante cuisine, les
s@urs savent se faire assez de violence pour
gotter de ce mets en leur pr6sence, car un
refus e0t 6t6 pour les enfants des bois, un
insolent m6pris.

Depuis I'arriv6e des hospitalidres i Ville-
Marie, 6crit M. Dollier de'Casson, Di,eu a
donn6 une grande b6nddiction i leurs tra-
vaux. Plusieurs Iroquois et quantit€ d'au-
tres sauvages ont 6t6 couvertis a I'H6tel-
Dieu.

--Gr 
des chaudi€res remplies d'eau, on mettait du bl6

d'Inde en grain, Pour I'assaisonner, on y ajoutait les chiens les
plus gras qu'on faisait griller auparavant sur des charbons
pour en 6ter le poil. C'6tait aussi ce qu'on pratiquait i l'€gard
des chats et des autres b€tes sarrvages, avant de les mettre dans
la chaudidre. Tout cela mijotait ensemble une demi-Journ€e,
puis on y aioutait des prunes et des raisins, gu'on falsait encore
bouillir pendant deux heures.

472y



L'exemple de ces femmes de pridre et
d'action rayonne m€me plus loin: le nom de
Katerine Tekakwitha - le lys des Mohawks
- que Ia vie ediffante des religieuses aurait
vivement impressionnrie, se glisse naturelle-
ment ici sous notre plume.

En 1665, monsieur de Courcelles, avec le
r6gime de Carignan, parvint i dtablir au pays
une paix relative; le trait6 d6ftnitif ne fut ce.
pendant sign6 avec les Iroquois qu'en 1701,
Ces troupes construisirent plusieurs forts sur
la rividre Richelieu. Les soixante soldats de
la garnison devinrent bientOt la proie d'une
furieuse 6piddmie. Cette maladie appelde le
< mal de terre >, durait deux ou trois mois
entiers et tenait les malades iusqu'b huit jours
i I 'agonie'u.

Les services que les Filles de Saint-foseph
rendirent dans cette occasion aux troupes du
roi, les mirent en consid6ration auprds du
gouverneur gln€ral, monsieur de Courcelles,
et de I'intendant Talon. Celui-ci juge qu'il
serait trds utile d'affermir par I'autorit6 du
monarque, l'6tablissement iusqu'alors chance-
lant des Hospitalidres. Le l5 septembre166T,
il donne, par 6crit, pouvoir aux citoyens de

ro DoLr.ren os Cassohl, op, cit., p, 179,
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Ville-Marie de s'assembler pour solliciter du

. roi des lettres patentes en faveur de ces Filles.
Monseigneur de Laval joint d ces d6clara-
tions, la sienne propre. Louis XIV accorde
des lettres patentes expddi6es de Paris au
mois d'aoit 1669 *.

Sa Majestd reconnait que << ses chdres et
bien-aim6es, les Religieuses Hospitalidres de
Saint-foseph ont exerc6 tous les devoirs d'hos-
pitalite dans un esprit si desintdressri et avec
tant d'6conomie, de pi6t6, que l'6v€gue, les
gouverneurs, magistrats et habitants de I'lle
lui ont suffisamment fait connaitre la satis-
faction qu'ils en ont et les grands avantages
que leur pays en retire. Il conffrme leur 6ta-
blissement pour qu'A I'avenir, elles puissent
vivre en corps de communaut6. Il leur permet
d'acquErir et de bdtir pour elles-m€mes et pour
Ies pauvres, et amortit tous leurs biens ir
charge pourtant de payer les indemnit6s et
autres droits dont ils pourraient €tre grev6s
envers les seigneurs de I'lle >.

Les Hospitalidres vivent certes dans une
extr€me pauvret6, mais cette pauvret€ n'est
rien en comparaison des douloureuses 6preu-

Eitot"t-Dieu conserve pr€cieusement I'ortgtnal de cette
charte qui porte I'autographe et le sceau du grand monarque.
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ves qui s'abattirent tour a tour sur leur
(luvre.

L'Hotel-Dieu subit trois incendies en qua-
rante ans. Le premier, en fCvrier 1695,laisse
les religieuses aussi bien que les pauvres, sans
asile, sans meubles, sans ressources.

L'incendi,e de I'HOtel-Dieu a rCduit les
malades et les hospitalidres dans un aussi
deplorable 6tat gu'il est possible de I'ima-
giner: en sorte que les soldats et les pau-
vres habitants malades ont 6t€ dans ce
temps-li dans une espdce de cellier,et dans
une grange et les religieuses, dans une
chambre et dans un grenier gui leur ont
€t6 donnds charitablement par la commu-
naut6 des Filles de la Congr6gation, sans
gulelles aient discontinu€ de servir et d'as-
sister les malades 18.

Lors d'une r6union de tous les offfciers du
roi et autres personnes de marque, monsieur
de Callidre afffrme que la ville ne peut abso-
lument se passer d'un H6tel-Dieu, ni des per-
sonnes vouees i Ie desservir. Il ajoute gue, si
les citoyens avalent quelque zdle pour le r€ta-
blissement d'une maison si ndcessaire au pays,
ils pourraient le remettre en Ctat de recevoir
les malades avant I'hiver. Seance tenante,
I'assemblde conclut que, dds le jour suivant,

L8 Archiues de la Madne, Lettre de monsteur de Frontenac,
l0 novembre 1695.
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on enverrait des travailleurs dans la for€t pour
6quarrir le bois n6cessaire. On fft tant et si
bien gue I'H6tel-Dieu r€ouvrit ses portes au
mois de novembre de la m6me annde.

En 1721, deuxi€me incendie. En moins de
trois heures, tous les bdtiments sont r6duits en
cendres.

Le gouverneur du Canada s'empresse de
visiter les religieuses et se montre tout dispos€
i procurer le r6tablissement de I'Hotel-Dieu.
Il 6crit i Monseigneur de Saint-Va'llier et
donne I'ordre i I'intendant de trouver un local
convenable oi elles puissent servir les soldats
et les habitants malades en attendant la rc-
construction de leurs bdtiments. En consd-
quence, les Frdres Charon, hospitaliers vou6s
au service des vieillards pauvres, sont pri6s de
c€der au gouverneur, une partie de leur mai-
son'n. Le local c€d6 aux religieuses et aux
malades est dans un 6tat de d6gradation et de
malpropret6 difficile A concevoir. Les seurs
travaillent pendant un mois i I'approprier.
Elles se livrent avec tant d'ardeur i ce p6nible
travail que souventes fois, aprds une rude
journ6e, elles passent la nuit sur le plancher

rs Plus tard, MEre d'Youville prit la direction de cet
bospice connu sous le nom d'H6pital G€n€ral des Seurs Grlses.
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du galetas destin6 ir leur servir de dortoir.
Affn de hater le r6tablissement de I'HOtel-

Dieu, la cour accorde 4,000 livres; mais avec
l'ordre de prendre sur cette somme, les flais
de rdparations faites d la maison des Frdres
pour y loger les malades. Cette clause causa
beaucoup de peine aux amis des Hospita-
licres, mais nul n'en fut plus afflig6 qu'elles-
m€mes, se voyant ainsi hors d'etat de payer
les ouvriers qu'elles avaient employ6s.

En I'occurrence, les maisons de la Flcche,
de Baug6 et de Laval ffrent parvenir quelques
secours aux pauvres sinistr6es qui r6pondi-
rent:

Nous sommes toujours dans la maison
d'emprunt; et pour comble d'6pr,euve, la
r6colte a 6t6 mauvaise cette ann6e. Nous
n'avons pas receuilli nos semences. Nous
devons toujours beaucoup et nous ne trou-
vons plus personne gui veuille nous pr6ter;
en sorte'que pour nous nourrifr rtous Som-
mes n6duites au lard, qui ,est fort mauvais
dans ce pays. Nous avons six de nos s€urs
& nos terres de Saint-|oseph. Elles endu-
rent beaucoup de peines et de fatigues
pour venir ici i Ia sainte messe par toute
sorte de temps et i pied. Si vous voyiez
ces pauvres s€eurs quand elles arrivent,
mouill6es jusqu'aux os et harass6es de fa-
tigue, plus que je ne puis dire. Mais ce gui
nous accable le plus, c'est de n'avoir nul
moyen de rebitir.
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Dans I'extr6mit6 ori elles sont rdduites, les
Hospitalieres songent i renvoyer les soldats
et les autres malades, faute de pouvoir sub-
venir i leurs besoins. Monsieur de Vaudreuil
et I'intendant offrent alors un pr€t qu'elles se
voient dans I'obligation d'accepter. L'avenir
est aux mains de Dieu.

Les travaux commencent au mois de mai
1724 et se terminent le 11 novembre de la
m€me ann€e. SitOt la maison pr€te, les seurs
s'y rendent a pied; leurs pauvres marchent
devant elles. Durant le parcours, 6clate une
averse torrentielle et le trajet s'effectue dans
la boue.

La croix devant €tre en cette maison le plus
ferme appui de la charit6, I'ann6e suivante,
10 octobre 1734, un nouvel incendie 6clate,
qui an6antit un sidcle d'histoire: les dcrits de

]eanne Mance, les vingt-trois lettres que lui
avait adressdes monsieur de la Dauversi€re,
et de prdcizux documents furent consum6s.
Seuls les vases sacr6s furent ravis aux flam-
mes.

D6pouill€es de tout, les Hospitalidres pas-
sent cette nuit au milieu de leur jardin, dans
la boue occasionn6e par le d6gel, exposCes
aux intemp6ries de la saison. Le lendemain, il
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leur faut trouver abri et logement. L'extr€me
pauvretr3 les accompagne. D6pourvues des
ustensiles les plus indispensables, elles sont
contraintes d'emprunter d'un fermier < une
marmite pour y faire cuire le lard et de se
servir du couvercle en guise de plat et d'as-
siette >.

A la demande de monsieur de Beauharnois,
Ie roi voulut bien accorder une gratiffcation
permettant de mettre I'H6tel-Dieu en 6tat de
recevoir, au cours de I'automne, les malades
et m€me les religieuses. Il fallut dix ans pour
parachever la construction.

Le roi envoya ir la sup6rieure de I'H6te1-
Dieu, des instruments de chirur.gie, pour rem-
placer. ceux qu'avait consumds I'incendie.
D'aprds les instructions du ministre, Ie chi-
rurgien des troupes ne pouvait s'en servir que
.sur un reEu sign6 de lui, qu'il remettait d la
superieure i la garde de'laquelle ils 6taient
conft6s.

Cette s6rie de conflagrations ddplorables
voulues de Dieu - €flcore que I'on soit tent6
de I'attribuer d I'ennemi de tout bien - fut
suivie, A peu d'intervalle prds, de la plus p6-
nible comme la plus m6ritoire des 6preuves
peut-€tre jamais subies par les Hospitali€res.
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tln vaisseau du roi infest6 d'une ft€vre ma-
ligne, aprds avoir port6 la contagion i Qu6-
bec, vint aborder d Montr6al avec les gens de
l'6quipage non atteints par la contagion. L'un
des militaires, cependant, tomba malade et fut
transport6 a I'hOpital. Il d6veloppa la m€me
ftdvre et communiqua bient6t la contagion aux
charitables HospitaliCres qui en prirent soin.
Des les premiers jours, sept ou huit d'entre
elles furent atteintes. Ce mal se declarait par
des douleurs si violentes et des sympt6mes
si effrayants que les m6decins eux-memes
avouaient n'avoir jamais rien vu de semblable.
Cette 6trange maladie enleva coup sur coup,
neuf Filles de Saint-|oseph. Plusieurs autres
furent atteintes du m€me fl6au; parmi celles-
ci, quelqu€s-ufles en 6prouverent si violem-
ment la rigueur, qu'elles rest€rent jusqu'i
vingt, trente et quarante jours i I'agonie, en
sorte qu'on enlevait d'auprds d'elles les corps
de leurs s@urs d6funtes sans gu'elles s'en
aperEussent'0.

Etant dpnn6 gue cette cruelle 6pid6mie
n'exergait ses ravages que dans I'int6rieur de
I'H6tel-Dieu, d6fense s6vdre fut f.aite au

20 Lettre circulaire des Hospitali€res d€c€d6es en 1734.
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public par le gouverneur et les magistrats de
n'avoir aucun rapport avec cette maison.

Nous ,6tions dans un abandon total, per-
sonne, avec raison, n'osant approcher de
nous. Ceux qui nous 6crivaient o€ vou-
Iaient point recevoir de rdponses de nous,
par Ia crainte que nos lettres ne leur com-
muniquassent la contagion. et tout le mon-
de avait autant de peur de nous et de tout
ce qui pouvait nous avoir touchCes, gue de
Ia maladie elle-m€me 21.

Nul remdde n'eut raison du terrible mal.
Aucun des malades atteints ne recouvrit la
sante et I'on craignit un moment que toute la
communaut6 n'en devint la victime. Dans une
extr€mit6 si alarmante, les magistrats et au-
tres personnes constitu6es en dignit6, rotam-
ment Monseigneur Dosquet, dv6que de Qu6-
bec, engagdrent les religieuses a 6vacuer la
maison et a n'y laisser que le nombre d'hos-
pihlieres absolument indispensables pour le
service des malades. La sup6rieure designe
donc six des religieuses anciennes et deux
autres parmi les plus jeunes.

Plusieurs succombdrent, victime de leur
zdle, fauchdes sans merci les unes i c6t6 des
autres. < On se couchait le soir et le l,ende-

21 Archives des Hospitali€res de la FlCche, 1751.
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main, on trouvait une morte dans le lit voisin >.

Cependant, on eut lieu d'admirer la conduiie
de la Providence sur la communaut6. A

mesure que la mort enlevait quelqu'une des
religieuses, trois ou quatre personnes se pr6-
sentaient pour la remplacer.

Ainsi, on vit les trois demoiselles de Ram-
say, ftlles de I'ancien gouverneur de Mont-
r6al, s'offrir aux religieuses pour les aider
dans le service des malades et ne solliciter en
retour que la faveur d'€tre soign€es a I'HOtel-
Dieu si elles 6taient atteintes de la contagion,
et en cas de mort, d'€tre inhum6es avec les
Hospitalidres dans la chapelle de Notre-
Dame-de-Bonsecours. Les religieuses il€ cru-
rent pas devoir accepter leur h6roique of-
frande qui les efit expos€es b une mort in6vi-
table.

Les ann€es qui suivirent ce douleureux 6pi-.
sode ( 1735-1742) furent employ6es ir la res-
tauration de I'H6tel,Dieu dont le premier cen-
tenaire replie son feuillet dans l'6preuve...
le silence... la pauvret€.

* * *

Le deuxidme sidcle d6bute par I'exercice
de la m€me h6roique charit6.
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En 1745, une 6pid6mie pestilentielle se 16-
pand dans I'ile de Montr€al. et dans les en-
virons, r6duisant ses victimes i la dernidre ex-
tr6mit6. L'H6tel-Dieu s'ouvre devant leur d6-
tresse. La maladie est si contagieuse que, des
vingt et une religieuses qui assurent, les unes
aprds les autres, le service de nuit, il n'y en a
pas une seule gui n'en ressente les sympt6mes
dds le lendemain. Les quelques hospitalidres
bien portantes s'€puisent au service des con-
tagieux. A leur grande douleur, cinq de leurs
seurs sont enlev6es par le terrible fl6au.

Durant Ia guerre de Sept-Ans, un grand
nombre de braves Canadiens p6rirent soit par
les armes, soit par la misdre, le manque de
vivres ou des maladies effroyables. L'H6tel-
Dieu de Ville-Marie est bientdt rempli de
malades et de bless6s. Le nombre en devient
alors si consid6rable que les religieuses, inca-
pables de les recevoir dans leurs salles, et
d€sireuses de leur prodiguer quand meme
leurs soins charitables, se d6terminent i les
placer dans l'6glise. Ils y passent tout l'6t6;
mais, comme il est contraire i la prudence de
les y laisser I'hiver - car ils y seraient morts
de froid - les religieuses leur cEdent leur pro-
pre dortoir dont elles font abattre les cloi-
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sons. Elles y installent une centaine de lits.
Les malades continuent d souffrir du froid:
les deux po€les ne suffisent pas ir r6chauffer
Ies dortoirs, ce gui oblige les seurs i mettre
les soldats dans les salles avec les autres ma-
lades.

C'est alors que le roi de France construit
les < Salles Royales > exclusivement pour les
soldats. < Quoiqu'il y eut constamment deux
cents soldats dans les salles, rapporte I'anna-
liste, l'ordre le plus parfait y r6gnait habi-
tuellement. |our et nuit, un soldat 6tait en fac-
tion dans chaque salle et le service s'y [ai-
sait trds rdgulidrement. Deux seurs Ctaient
chargdes de la surveillance >.

En 1760, aprds la victoire de Carilloll, sur-
vient la d6faite des Plaines d'Abraham. C'est
la ffn du grand r€ve de la France en Am6-
rique. Nulle installation confortable ne reste
pour nos militaires. L'HOtel-Dizu ouvre ses
portes aussi bien aux soldats d'Amherst qu'i
ceux de L6vis et de Vaudreuil. Une fois de
plus, Ies s@urs cddent leur 6glise et m€me leurs
propres chambres pour y recevoir les bless6s
de Carillon.

Toujours, le travail et la misdre trouvent
I'Hospitalidre au poste du devoir. Si son c@ur
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saigne devant la d€faite de nos armes, son
Srne reste i la hauteur de tous les d6voue-
ments.

Le g6n6ral Amherst, par reconnaissance
pour les soins donn6s aux malades anglais,
envoie aux seurs une couple de cents gros
6cus avec deux douzaines de vin de Madere.

Ce ne sont gue les arrhes du bien que je
veux i une soci6t6 aussi respectable que
celle du monastdre de Saint-|oseph de
l'H6tel-Dieu de Montr6al, gui peut comp-
ter, de la part de la nation britannique, sur
la m€me protection dont elle a joui sous la
domination frangaise, €crit-i122 i la Sup6-
rieure. Il veut ,ensuite visiter I'hdpital et la
communaut6: pteuve dvidente de son ad-
miration pour l'euvre hospitaliEre.

Apr€s la conqu€te, I'Hdtel-Dieu connait
des heures difficiles, et les s@urs, d6pourvues
de ressources, ont beaucoup de mal i en as-
surer le fonctionnement. Les Anglais leur
fournissent des vivres et les oblets de pre-
midre n6cessit6.

Plus tard, la R6volution frangaise pro-
duira de pCnibles rCpercussions chez les Hos-
pitalidres. Elles perdront leurs rentes (dots)
placdes en France, et qui constituent leur
principale source de revenus.
Tr. o.lsloal de cette lettre est conservc aux archives de
I'Hotel-Dteu de Montreal.
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Tout Eomme la premidre, cette seconde
p6riode n'offre qu'une'longue s6rie d'dpreuves
de tout genre. Les troubles de 1837-38, dont
les douloureuses g6percussions vibraient en.
core en 1812, entourent 6galement de silence
le deuxidme centenaire de I'H0tel-Dieu.

Au demeurant, depuis qu'elle fut plantEe
sur la cime du Calvaire, la croix domine tous
les sommets. Et, puisque c'est elle que nous
voybns resplendir d travers ces mille €v€ne-
ments, I'Hotel-Dieu a lieu d'esp€rer de fruc-
tueux lendemains.
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LE SOIN

CHAPII'RE II

DES MALADES A L'HOTEL-DIEU
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pRIoRI, l'6tude des coutumes de nos
devancidres nous permet de cons-
tater que, sans jouir des commodites

modernes, ces pionnidres de I'art du soin des
malades n'6taient pas si 6loign6es du progrds
qu'on le pourrait croire, tant il est vrai < que
les m6thodes et traitements actuels ne sont
parfois que le rajeunissement des anciennes
pratiques >.

En second lieu, l'6vocation fugitive de.ces
femmes, aussi humbles que grandes dans le
don complet d'elles-m€mes ir la souffrance et
i I'infortune, fait revivre le pass6 dans I'un
de ses attributs humanitaires.

Consacrdes par veu " au service des pau-
vres, les Hospitalidres font du soin des ma-
Iades leur principale occupation, le motif de
leurs travaux, de leurs fatigues, puisque c'est

,t Ar. v-eux de pauvret€, de chastet6 et d'ob€issance, les
Hospitaliires en ajoutent un guatriEme de < s'employer au
service des pauvres en union de charit6 >.
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leur unique euvre. Les fondateurs ont voulu
pour elles, une formation sp6ciale aftn qu'elles
puissent €tre i la fois < recueillies dans la
charitr6 d'union d Dieu et rdpandues dans la
charit6 d'action extCrieure >.

< Marie de la Ferre veut de ses ftlles, b
I'egard des malades, non une compassion na-
turelle et froide, mais un d6vouement tou-
jours << chaleureux >. Elle les exhorte b < ser-
vir les malades avec un visage modestement
doux et gai, en sorte qu'on y lise le plaisir
qu'elles prennent de servir ]6sus-Christ en ses
membres >.

Monsieur Le Royer, le pieux fondateur,
choisit ses premirdres ftlles dans les plus
hautes classes de la soci6t6, estimant sans
doute qu'elles ne seraient jamais assez < gran-
des dames > pour servir < nos seigneurs les
malades >,

Aussi, lorsque monsieur de la Dauversidre
passe des trait6s avec les villes orj il veut 6ta-
blir ses fflles, y stipule-t-il cat6goriquement
que jamais les seurs < ne pourront rien pren-
dre, soit pour leur nourriture ou autrement
en quelque fagon que ce soit, du bien, du
revenu, legs ou dons faits ou i faire audit
h6pital >. Bien plus, il exige gue ( du dot de
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chacune fflle hospitalidre, appartiendra aux
pauvres, la somme de trois cents livres, la-
quelle sera pay6e aux administrateurs dudit
h6pital, par les dites fflles hospitalidres, trois
mois aprds le decds de la dite professe >.

C'est dire combien la pure charit6 anime
Ie fondateur et ses fflles. Les Hospitalidres
se mettent au service des pauvres gratuite-
ment. Elles doivent se batir, se pourvoir de
meubles, se nourrir et s'entretenir, et apr€s
avoir us6 leur vie et rendu leur 6me i Dieu,
elles devront encore sur leur dot, laisser trois
cents livres aux pauvres. Desint6ressement
vraiment admirable que les conditions de vie
des sidcles suivants ne purent maintenir i ce
niveau car, ( les dots furent moins amples,
peu i peu les classes ais6es se ddsint€res-
sdrent des euvres de d6vouement personnel,
et laissdrent le soin des indigents ir des mains
mal pourvues elles-m€mes des dons de la for-
tune > 'n.

Dds le principe, Ies Hospitalidres €l€vent le
service des malades ir la dignit€ d'un rite,
presque d'un culte. Les rdgles des diff6rents
offices, approuv6es depuis 164.8, formeraient
d'ailleurs un excellent code d'ethique. Au-

z4 CouaNrnn de Leuw,rv, op. cit., t. II, p. 144.
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cun d6tail n'est omis de ceux qui peuvent
soulager ou r6jouir les malades. Lisons plu-
16r:

Le malade regu, I'hospitali€re lui fera un
charitable accueil et I'avertira doucement
de se mettre en bon 6tat affn que Dieu
donne sa bCnediction aux rem€des et ali-
ments dont il a besoin. Elle fera pr6parer
son lit, lui enldvera ses v€tements dans une
pidce chauff6e et aura toujo'trrs de I'eau
chaude pour lui laver les pieds.

N'est-ce pas assez d6licat ? Suivent les re-
commandations les plus pr6cises, v6ritable
schema de nos feuilles d'observations:

...elle observera le jour que la maladie a
commenc6, les heures de la ff€vre, rel6che-
ment ou redoublement, pour en informer
le m6decin. Elle ne permettra jamais que
le malade quitte le lit sans la permission
du m6decin, et aura soin que tre malade soit
visit€ de celui-ci Ie plus t6t possible. Le
m6decin devra touiours €tre accompagn€
prEs des patients aftn que ses ordonnances
puissent €tre ponctuellement ex€cutEes.
L'hospitalidre ne fera point prendre aux
malades d'autre nourriture gue celle qui
luy est prescrite s'y appliquant soigneuse-
ment dans les tems ordonnez, crainte que
quelque retardement ne les fit patir, quit-
tant toute autre sorte d'affaires pour les
secourir.

Il est d remarquer que les religieuses n'ont
jamais pris autoritd sur les m6decins pour le
service des malades.
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L'intention du fondateur 6tait de traiter les
malades scientiftquement et charitablement.

Pen€trons maintenant dans les anciennes
salles. Elles ont 25 pieds de large, 16 pieds
de haut et d'une longueur proportionn€e au
nombre de malades. Les planchers sont de
bois mou. Le balayage se fait au bran de scie
humide. La princesse d'Epinoy disait que
<< le balai est la crosse d'une hospitalidre >.
Chaque malade a son lit de grandeur uni-
forme. Il a, en outre, ir sa disposition, une
paire de pantoufles, une robe de chambre, une
petite table marqude au chiffre du lit. Le nom
d'un saint ou un numero, dans les grands h6-
pitaux, sert d distinguer les malades. Les
salles des pauvres sont orndes de sentences
et de tableaux propres ir stimuler la charitd
envers les membres souffrants de Notre-Sei-
gneur.

Le chemin de croix est aussi 6rig6 dans cha-
que salle. Dans la Relation de son premier
voyage en Europe ( 1841 ), Monseigneur
Bourget raconte lui-m6me dans quelles cir-
constances, il a 6rig6 le chemin de la croix,
dans les premiers mois de 184.1'u. Des bou-

z0 < L'Evdque conffn6 d I'Hdtel-Dieu, profitait des moments
dont il pouvait disposer, entre les remddes qu'il fallait prendre,

(d suiute page 94)
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teilles d'etain et des rouleaux de bois 16-
chauffent les malades au besoin. La Rdgle
recommande, en outre, de mettre des pots de
fleurs aux fenetres pour r€jouir les malades,
de br0ler des parfums, et de faire 'a6rer les
salles dans le temps convenable, ouvrant les
fen€tres du c6t6 ou le vent ne donne pas.

Toutes les seurs vont servir les malades
aux heures des repas. Elles entrent dans
les salles deux d deux, la Sup6rieure en
t0te, comme pour quelque c6r'6monie reli-
gieuse. Arriv6es au milieu de la salle, tou-
tes se mettent ir genoux pour la pridre du
matin,pendant que la Supdrieure < donne >>
I'eau b6nite aux malades'6. La Sup6rieure
r6cite Ie << petit Benedicite >>. Les pri€res
ftnies, les hospitali€res servent le d'6ieuner,
aident les plus debiles A prendre leur nour-
riture et deplient leurs serviettes. Elles la-
vent les mains des malades avant les repas
et ce rite est pr6cdd6 et suivi d'une incli-
nation. M€me qeste de courtoisie bien-
veillante avant et aprds la toilette ainsi
qu'en les quittant i Ia ffn du service. Elles
doivent donner du vin, et en quelle quan-
tit€, qui sont ceux qui boivent de la < pti-

affn d'achever de mettre Dieu dans ses int6r€ts, en allant dans
les salles des pauvres malades pour r€citer avec eux Ie chapelet
et d'autres pii€res et leur donner quelques instructions analo-
gues 2r leurs besoins. Ce fut aussi d cette ffn qu'il €rigea le che.
min de la croix dans les deux salles, affn que les priEres des
membres soufirants de ].-C. jointes !r celles de leurs charitables
hospitaliEres puissent faire violence au ciel >,

26 En faisant le tour des salles, la supdrieure r6pand d9 I'eau
sainte au moyen de I'aspersoir.
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sannes >) et pour ceux qui ne prennent que
' de I'eau, elles < leur en pr6sentent de frai-

che >.

Les autres s,eurs rendent tous les services
ndcessaires et font les lits se mettant deux A
deux d chacun. Vers dix heures, elles servent
la soupe. Pendant le repas, elles visitent les
malades pour s'assurer que rien ne leur man-
que. Le silence est exactement gard6 aftn que
le service puisse se faire avec plus d'atten-
tion. On sait que les malades ne peuvent €tre
soign6s d'une fagon syst6matigue et uniforme.
Les rdglements ont pr6vu cette n6cessit6:

...ceux auxquels il faudra avancer ou !€-
tarder les repas par I'avis du m6decin, se-
ront servis en leur temps ponctuellement,
comme aussi ceux gui, par leur grande d6-
bilit6, auront besoin d1€tre sustentez de
trois heures en trois heures, de quelques
ceufs frais, cons6mez et autres douceuts 2?.

Les fondatrices avaient meme la permission
de dispenser les malades de I'abstineilce, sg-
lon qu'elles le jugeraient ndcessaire. De nos
jours les constitutions maintiennent ce privi-
ldge pour tous les hospitalis6s.

La supCrieure visite aussi chaque malade.
Lorsqu'on a desservi et que tout est remis en
ordre, elle dit les < Gr6ces > puis chacune

2? Documents tnddits de I'Hotel-Dteu de Montr€al,
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des seurs, < saluant humblement son mala-
de, ou le Fils de Dieu en sa personne >, se
retire en silence.

Le m€me c€rdmonial se pratique trois fois
le jour dans chacune des salles car les regle-
ments cit6s prevoient au moins deux salles:
une pour les hommes et I'autre pour les fem-
mes.

L'organisation des services diffdre de celle
d'aujourd'hui sans s'en 6loigner tout d fait.
L'hospitalidre en chef a toujours reEu les ma-
lades au nom de la sup6rieure. En plus, elle
6tait chargCe de la salle des hommes et devait
en maintenir la bonne tenue. Tous les jours,
elle accompagnait la sup6rieure dans sa vi-
site aux salles. Depuis 1900, I'hospitalidre en
chef a seulement la charge du Bureau d'ad-
mission Et la surveillance g6n6rale de I'h6pi-
tal. Chaque hospitaliere doit maintenant con-
duire et surveiller son personnel.

Moins que toutes autres, les attributions de
la pharmacienne devaient ressembler d une
sin6cure: elles repr6sentaient la partie scien-
tiffque des soins aux malades.

Accompagnant les m6decins dans les sal-
les, la pharmacienne recevait leurs ordonnan-
ces et s'y conformait b la lettre. < Tous les
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pansements et traitements devaient €tre faits
par elle ou par ses compagnes. Elle pr6parait
tous les m6dicaments, n'en donnait aucun aux
malades sans leur faire laver la bouche aupa-
ravant et sans leur donner de petits douceurs
par-dessus li remdde pour en adoucir I'amer-
tume. Instructrice des jeunes hospitalidres,
elle devait leur enseigner i travailler de bon-
ne grdce, proprement, avec modestie et en
silence, traitant les malades avec charit6, vigi-
lance, douceur et discrCtion >. fusqu'en 1900,
la pharmacienne eut la responsabilite de la
salle d'op6ration, et fut en outre chargde de
I'organisation du laboratoire.

<< Au service du chirurgien, il y avait une
table avec une liette, des tabliers de toile, une
belle fontaine de cuivre ou d'6tain avec son
bassin pour le lavage des mains, un rouleau
tournant pour les essuie-mains, des palettes
i recevoir le sang pour les saigndes, tr€s fr6-
quentes alors. Avant I'op6ration, on st6rili-
sait les compresses au fer chaud. La pharma-
cienne assistait le chirurgien quand il soignait
ou pansait les pauvres, prenant garde que
guelques Apprentifs mal entendus soient em-
plog1s d. les soigner'ou panser, si ce n'est en
pr1sence du Maitre Chirurgien. >
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Il y avait une ftliEre i suivre avant d'avolr
droit au titre d'officidre dans les salles. On
n'y nommait que des personnes expCrimen-
t6es ayant d'abord 6t6 form6es au traitement
scientiftque des malades par un stage Fr la
pharmacie. Sous I'eil vigilant de la pharma-
cienne, on apprenait i pr6parer les m6dica-
ments, on dEveloppait son esprit d'observa-
tion et on administrait des remddes sous con-
tr6le.

Comme < le salut de l'6me est incompara-
blement plus important que la sant6 du
corps >, les hospitalidres devaient, et doivent
encore I'envisager dans tous les services
qu'elles rendent aux pauvres malades. Le
corps n'est que le v€tement qui recouvre l'6me
pendant la vie; il ne m6rite d'6gards qu'en
raison de l'€tre immortel qui l'habite.

Mues par ces pens6es de foi, les hospita-
lidres ne n6gligent rien pour gagner les 6mes
i Dieu. Tous les jours, elles faisaient la lec-
ture spirituelle dans les salles. Des seurs
6taient spdcialement chargdes de I'instruction
des malades. Chacune avait le < sien > qu'elle
devait exhorter et cat6chiser. Toutes s€ por-
taient aussi avec ferveur 5 I'assistance des
agonisants et les accompagnaient de leurs
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pdCres au moment du << terrible passage >.
Les Hospitalidres, pour religieuses qu'elles

6taient, pref6raient encore le service des pau-
vres aux joies de la contemplation. Elles sui-
vaient en cela leur code religieux:

...elles pr6fdreront toujours I'assistance
aux malades, quand ils ne pourront se
passer de leurs services, d leurs exercices
particuliers, puisgue c'est le principal et
I'essentiel de I'Institut qui leur tiendra lieu
d'oraison continuelle. si elles font leurs
actions par le pur regard de f6sus-Christ
en ses pauvres. S'il amive qu'elles soient
parfois surcharg6es d'affaires ori on ne put
les soulager si-t6t, elles doivent penser, en
ces occasions, que Dieu leur fait une dou-
ble gr6ce en versant sur elles une plus
abondante influence 'de ses b6n6dictions,
et que ce pr6cieux tems est celuy de leur
r6colte soirituelle s'attribuant ces paroles
de I'Evangile: Ce que vous avez 

"f.ait 
de

' plus, je vous le rendray i mon retour.

Les malades 6taient-ils satisfaits de ce
r6gime ? Recueillons le t6moignage de notre
<bon ami> Crdveceur (28), pas du tout
suspect de cl*ricalisme ! << Prenons pour mo-
ddle les hopitaux de Qu6bec et de Monftl.al>,

z8 Ce Monsieur Crdueceur, originaire de Normandie, avait
quittd la France i 16 ans. Il €migra en Amdrigue ori il s'installa
sur une ferme prds de New-York. Il publia ses < Lettres d'un
cultivateur amdricain > qui eurent beaucoup de vogue et des-
quelles nous avons extrait quelqrres < Pensdes conEues en en-
trant dans un h6pital militaire >.
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6crit-il en 1775. << Ils sont dirig6s par des
religieuses dont j'ai plus d'une fois admir6 la
douceur et la tendre charit6... L'assiduite de
ces femmes, leur propretr6, le doux son de leur
voix, r6pandent autour d'elles la consolation,
le bien-etre et la sant6. Nos hdpitaux ne sont
point si bien tenus... je ne connais que celui
de Philadelphie qui puisse leur €tre compar€...
Si I'etais reduit i n'avoir ni feu ni lieu, et que
je tombasse malade, j'irois d'abors b Mont-
r6al >...

Ce t6moignage nous renseigne sur I'atmos-
phere morale de I'h6pital.

C'est I'atmosphdre moral de I'hopital qui
fait ou qui d6truit sa bonne renomm6e et
son uti l i t6 (Dr Brennemann) .

Convaincue de ce principe, la religieuse
hospitalidre s'efforce de cr6er autour de ses
malades une ambiance de sympathie, de bien-
€tre et de gaiet6. Elle veut exercer envers eux
I'hospitalit6 franche et courtoise aftn, qu'en-
trant i I'Hotel-Dieu, les pauvres malades ne
se sentent pas trop ddpayses. N'est-ce pas

ld d'ailleurs'la juste conception de I'hopital
moderne ?

La religieuse inftrmidre sent battre en elle
un cceur trop maternel pour ne pas compren-
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dre combien il est p6nible de quitter un foyer,
et pour ne pas essayer, par tous les moyens
possibles, d'adoucir la solitude des pauvres
souffrants. Aussi a-t-elle une << double com-
passion pour ceux qui souffrent d'esprit et
de corps >. Sans doute, elle n'6pargne ni fa-
tigue, ni peines, ni labeur pour soulager les
corps, mais sa charit6 s'6live plus haut et va
plus loin dans le sanctuaire intime de la souf-
france humaine. Elle y vient avec sa r6con-
fortante sympathie, ses attentions d6licates
et discrdtes, et I'appui de ses ferventes pridres.
Que de fois, en face de certaines grandes
douleurs elle se voit impuissante i consoler !
Oh ! alors, comme elle sent le besoin de s'en
remettre Er l'unique Consolateur qui seul est
capable de panser l'6me endolorie parce que
seul, Il comprend et peut sauver !

La religion reste la plus apaisante des con-
solations, celle qui. adoucit le mieux la souf-
france parce qu'elle la fait mieux accepter.
Aussi I'hospitalidre ne saurait manquer de
recourir d un moyen si bienfaisant et si pro-
pice d soutenir le moral de ceux qui souffrent;
ceuX-ci, d'ailleurs, s'en trouvent mieux. Plus
prds de Dieu, ils sont en m6me temps plus
prds de la vraie source de paix et de bonheur.
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<< Vos salles, disait autrefois le v6n6r6 rtrorl-
sieur Lecoq, sup6rieur de Saint-Sulpice, ce
sont, sans doute, des dortoirs aux lits bien
blancs oi I'on se soigne, ori I'on se gu6rit,
mais ce sont aussi des oratoires. Les pridres
s'6ldvent du fond de ce cloitre des Hospita-
lieres comme un encens d'agr6able odeur, et
I'hdpital en garde le parfum par toutes ses
salles, jusque dans ses coins les plus recul6s.
Ailleurs on peut trouver de bons soins, de la
science, du d6vouement; a I'hopital catholi-
que seul, on trouve en pt-us, le parfum et la
pridre des << Sceurs >.

Des le matin, le passage de I'Eucharistie
embaume les ceurs souffrants du plus r6con-
fortant ar6me. Deux pr€tres demeurent i
I'entidre disposition des malades pour la con-
fession et, tous les matins, ils distribuent le
Pain des forts d ceux qui le d6sirent. Les ma-
lades y ont d'ailleurs 6tt prdpar6s par les hos-
pitalidres qui ont r6cit6 les pridres de la pr6-
paration et de I'action de grdces ir la sainte
communion. Chaque jour, les chapelains vi-
sitent les patients et leur apportent les conso-
lations dont ils ont besoin en m€me temps
que les plus paternelles b6nedictions.

Des seurs se rendent encore dans les sal-
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les pour y r6citer les pridres du matin et du
soir et I'on garde la tradition ancienne d'as-
perger en m€me temps d'eau b6nite lqs salles
et les malades. Les convalescents ont aussi
toute facilitd d'assister i la messe et aux saints
offices. On retrouve aujourd'hui la meme dis-
position que dans I'h6pital primitif. Alors, on
mdnageait une grande porte qui donnait vue
dans l'6glise et qu'on pouvait laisser ouverte
pendant le service divin. Aujourd'hui, un es-
pace (avant-cheur) voisin du sanctuaire et
s6par6 de I'autel par une cloison vitrde per-
met aux malades de suivre le Saint Sacriffce.
Les patients qui ne peuvent assister d la messe
remplacent ordinairement cet office pat la r€-
citation du chapelet; de m€me ils ont pris la
touchante habitude de le dire pour leurs cofir-
pagnons qui montent d la salle d'op6ration.
Il s'6tablit ainsi une sorte de fraternit6 entre
les malades. Ils se comprennent et sympathi-
sent ensemble.

Les Hospitalidres applaudissent ir de si
heureuses initiatives dont elles ont 6t6 sou-
vent les discrdtes inspiratrices. Il va sans dire
qu'elles redoublent de charit6 et de zdle au.
prds des mourants. |amais elles ne les lais-
sent seuls. Une religieuse est meme sp6ciale-
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ment nomm6e pour prodiguer I'assistance spi-
rituelle aux agonisants. Aussi recueillent-
elles de nombreux fruits de conversion et ad-
mirent-elles, une fois de plus, la sage conduite
de la Providence. Avec saint Bernard, elles
reconnaissent que < la maladie est bonne au
corps lorsqu'elle mdne I'homme i la sant6 de
l'6me, et que, si elle blesse la chair, elle gudrit
souvent I'esprit >. Bienfaitrices de leurs pa-
tients, elles les suivent jusque dans l'€ternit6,
continuant aupr€s d'eux leur mission d'infr-
midres des 6mes. Au dec€s de chaque ma-
lade, les s@urs r6citent au plus t6t, cing fois
Pater et Aue auec le De Profundis. Une
messe est dite pour le repos de l'6me de cha-
que pauvre qui meurt i I'hdpital et une fois
par mois, une autre messe est c6l6br6e pour
tous les patients dec6d6s a I'H6tel-Dieu.

Les malades sont associ6s d toutes les fdtes
qui donnent lieu parfois i des c6r6monies tou-
chantes; ainsi le |eudi-Saint, un chapelain
Iave les pieds de douze pauvres, en souvenir
de Notre-Seigneur lavant les pieds i ses ap6-
tres. |adis, la supdrieure elle-m€me offfciait ir
cette pieuse cdrdmonie dans la salle des fem-
mes. Au matin du 25 d6cembre, les inftrmi€-
res chantent les << vieux No€ls > en accompa-
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gnant le pr€tre qui distribue la communion
aux malades, c6r€monie €mouvante, s'il y en
a, et qui fait couler bien des larmes de joie !
La procession du Saint-Sacrement n'est pas
moins touchante. Aussi, bien rares sont ceux
qui restent insensibles d cette visite particu-
lidre de fesus-Hostie qui s'arr€te dans son
ostensoir d'or i chacun des lits pour b€nir.

C'est donc la civilisation dans tout ce
qu'elle a de meilleur que personniffe I'hospi-
talidre. Et cela est vrai surtout, parce que
I'hospitalidre, avant tout, vit de religion.

De temps en temps quelque religieux, un
novice j6suite par exemple, vient dans les
salles pour y faire la lecture sainte, I'exhor-
tation pieuse, le chemin de la croix. Un jour
de fete, disons au jour de la f€te de saint

|oseph, on y chante des cantiques. La toux
des malades se fait alors moins aigu€, I'op-
pression moins vive, la douleur moins cuisan-
te. C'est la < vieille chanson > qui apaise et
console, et dont parlent les incr6dules eux-
m€mes. Ce n'est li que la paix ext€rieure.

Que n'y aurait-il pas i dire de cette paix
autrement prdcieuse qui s'inftltre i I'int6rieur,
de cette paix qui adoucit m€me les approches
de Ia mort ! Le v6n6r6 monsieur Lecoq, P.S.S.
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cite i ce propos I'anecdote si touchante d'un
soldat mourant qui, apr6s avoir r6pondu i
l'aumdnier qu'il croyait d Dieu, au Dieu crla-
teur, ajoutait pour abr6ger: < ]e crois tout ce
que croit la bonne s@ur gui est li >.

Un fr€re de monsieur Bayle, ancien sup6-
rieur de Saint-Sulpice de Montr6al, qui avait
fait les campagnes de I'Empire, racontait aus-
si gue, lorsqu'i la guerre, on dirigeait vers
une ville nouvelle un convoi de bless6s, ceux-
ci demandaient toujours: << Y a-t-il des
seurs ? > Et quand on pouvait leur r6pondre
OUI, ils 6taient i moiti6 consol6s.

Que de jolis mots de cette nature pour-
raient r6p6ter les murs des vastes salles de
l'Hotel-Dieu ! La rencontre de la souffrance
et de la compassion fait jaillir, sous tous les
cieux, des dclairs de joie qui illuminent et ras-
s6rdnent les fronts.
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Heureuse Montr€al, depuis trois cents
ans, d'avoir eu son hOpital et ses Hospita-
liEres ! Car, rien ne vaut pour faire bien
accepter Ia douleur aux pauvres humains
comme Ie ministdre de compassion d61i.
cate et tendre que I'on trouve a l',H6tel-
Dieu 2'.

Vraiment c'est bien
a I'hopital et non pas sur les roses
Que I'homme apprend deschoses

Pour bien vivre et mourir.

zg Aucr-en (abb€ Elie-J.) , Les Fdtes de fH6tel-Dieu en
1909, p. 17.
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u DEBUr de son troisidme siEcle d'exis-
tence, Montr6al eut ir secourir une
immense infortune devant laquelle

s'affirma le d6vouement des Hospitalidres.
C'Ctait en 1847t environ 100,000 enfants

de la malheureuse lrlande, opprimds par la
pers6cution protestante et pressds par la fa-
mine, quittaient les vertes contr€es hibernien-
nes et se dirigeaient vers le Canada.

Durant la travers6e, une ft€vre des plus ma-
Iignes, le typhus, se r6pandit i bord. Cette
6pid6mie vint mettre le comble ir l'infortune.
Les passagers mouraient en grand nombre et
tous les matins on avait la triste t6che de s6-
parer les morts d'avec les vivants. Plusieurs
de ces navires abord€rent i Montr€al '0. Aus-
sit6t on y fut en alerte.

Le Bureau de Sant6 d6fendit aux Religieu-
ses Hospitalidres de recevoir les malades dans
--@Oo 

a 1J00 eofants furent regus i Montr€,a!.
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leur h6pital. Pour les mettre i I'abri, le gou-
vernement batit de vastes hangars sur les
bords du Saint-Laurent ori se trouve mainte-
nant le Grifffntown. Chacune de ces tristes
cabanes, au nombre de treize, contenait envi-
ron cent cinquante malades 6tendus deux en-
semble sur une ch6tive paillasse,

Les communaut6s de la ville, consacrdes i
la charit6, s'offrirent spontan,6ment d sacri-
ffer leur vie pour leurs frdres infortun6s.
< Nous ne restdmes pas en arridre, telatel'an
naliste de I'H6tel-Dieu, mais, voyant qu'on
nous refusait d'admettre les 6migr6s dans nos
salles, nous supplidmes Sa Grandeur Mgr
Bourget, de vouloir bien accepter, du moins,
nos personnes pour aller les soigner aux
< Sheds >. Monseigneur ne s'y opposa point.
Le 5 luillet, il nous dit, qu'ayant pri6 Dieu et
consulte son chapitre, il 6tait d'avis que le
pr6cepte de la charit6 I'emportait sur la loi de
la cl6ture et, cons6quernment, il nous donnait
nos ob6diences pour exercer I'hospitalit€, au-
dehors >>.

Dieu voulut bien se contenter des sacriffces
d'une seule semaine dans ce saint exercice.
Les Hospitalidres durent cesser leurs visites
pour soigner les Messieurs de Saint-Sulpice
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atteints eux-memes de la contagion. Elles eu-
rent la douleur de voir mourir six de ces res-
pectables Messieurs, ainsi que trois Hospi-
talidres de I'H6tel-Dieu.

Le XIX" sidcle devait enregistre, ut fuit
trds important dans I'histoire de l'H6tel-Dieu
de Montr6al: sa translation en 1861. L'hO-
pital de feanne Mance, tCmoin des temps h6-
roiques de la colonie, n'a pas toujours occup6
le site oi se dresse maintenant son vaste 6di-
ftce surmont6 d'un d6me 6l6gant. Il s'6levait
jadis, rue Saint-Paul, i I'ombre de la vdn6,-
rable 6glise Notre-Dame. Durant deux sid-
cles, il accomplit ffdelement sa mission de
soulager les membres souffrants de la popu'
lation montr6alaise, mais I'expansion de la
ville et Ie progrds du commerce obligdrent les
Hospitalidres i abandonner ces lieux sanc-
tiff6s par leurs devancidres et d reconstruire
un nouvel h6pital au << Mont Sainte-Fa-
mille >, sur les premidres pentes du Mont-
Royal.

Ce fut le grand d6rangement. << Sans dou-
te, raconte I'annaliste, quand arriva I'heure
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de quitter I'antique berceau otr avaient vdcu
les Fondatrices, d'abandonner ce cloitre v6-
n6rable, les ceurs furent dechires et les lar-
mes couldrent en abondance, mais, alors
comme aujourd'hui, la communautd avait pour
pdre et pasteur un 6v€que, monseigneur Bour-
get, tout devou6 aux int6rets de I'H6tel-Dieu
et vivement d€sireux du progrds de ses eu-
vres, en vue de la gloire de Dieu et pour le
bien du prochain >. Le digne prdlat avait lu
dans l'avenir et reconnu que I'hdpital du
temps ne pouvait plus rdpondre aux besoins
de la population.

< Dieu seul connut les d6chirements de nos
c@urs, dit encore I'annaliste, lorsqu'il nous
fallut, pour ob6ir i sa sainte Volont6, fafue
le sacriffce d'un lieu qui nous 6tait si cher
d tant de titres. >>

Depuis, le mouvement hospitalier s'est de
plus en plus accentu6. Pendant un certain
temps, on reEut a I'H6tel-Dieu, des vieillards
de I'un et de I'autre sexe. Il y en eut en
moyenne de 37 d 40 par ann6e. L'euvre de
I'assistance aux orphelins et aux orphelines
dura iusqu'en 1890 avec une moyenne de 90
a 100 par ann6e. On se contenta ensuite d'ac-
cepter des coll6giens et des 6coliers, pas plus
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de 17, qui remplirent I'office de servants de

messe et cela jusqu'en 1938.
Depuis sa fondation jusqu'en 1825, l'HO-

tel-Dieu ne poss6da que 3I lits. En 1826,
l'h6pital comptait 50 lits et en 1842, deux
nouvelles salles, de vingt-cinq lits chacune,
portdrent a 100 la capacite de I'h6pital. En
1851, le nouveau local mettait 150 l i ts i  la
disposition des malades. Aujourd'hui, I'h6-
pital avec ses 387 lits est encore insufffsant
pour recevoir les malades de toute condition
et de toute nationalit6 qui se pr6sentent. Ce-
pendant, que d'amriliorations, que d'additions
consid6rables nn€me, ont enregistr6es ces der-
nidres ann6es, dans le but de soulager un plus
grand nombre d'infortunes.

Pour c6l6brer le troisidme centenaire de
Ieur H6tel-Dieu, Ies Hospitali€res ont entre-
pris la construction d'un pavillon de 120
chambres priv6es, v6ritable monument qu'el-
les veulent driger i la m6moire de monsieur
Le Royer de la Dauversidre, leur fondateur
et le fondateur de Montr6al. Cette annexe
permettra de recevoir un plus grand nombre
de malades pauvres dans I'ancien h6pital. A
cette occasion, elles publieront aussi << I'His-
toire de I'H6tel-Dieu de Montr6al >.
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Avant 1902,I'h6pital6tait consacr6 au soin
exclusif des pauvres. Toutefois, en 1871, on
avait ouvert deux chambres priv6es d $1.00
par jour ! En 1899, s'organisait le service
d'ophtalmologie et d'oto-rhino-laryngologie.
Au dire des connaisseurs, le dispensaire
ophtalmique qui y 6tait rattach6 6tait le plus
beau de I'Am6rique du Nord. Avec les an-
nties, s'ouvrirent successivement les d6patte-
ments priv6s et les divers services que com-
porte un h6pital moderner mddecine, chirur-
gie, urologie, dermato-syphiligraphie, reuro-
logie, cardiologie, chirurgie dentaire, radio-
logie, h6matologie, gastro-ent6rologie, endo-
crinologie, maladies de la nutrition et autres.

De magniftques salles d'op6ration, des la-
boratoires d'anatomie, de chimie et de bact6.-
riologie, des dispensaires assurdrent bientdt
aux malades riches ou pauvres, les services les
plus efffcaces de la th6rapeutique moderne.

En 1933, les salles publiques furent re-
construites i l'dpreuve du feu et am6nag6es
selon toutes les donn6es du progrds. Avec
la disparition de nos anciennes salles, c'est
toute une dpoque de notre histoire qui s'en
va, et la joie de pouvoir procurer aux malades
les avantages du confort moderne, se nuance
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d'un regret de ces vieilles choses qui parlent
du pass6 et que jamais plus on ne pourra ad-
mirer dans le premier ordre. Aussi, plus d'un
visiteur les regrettera, ces antiques salles, ori
I'on entrait avec respect comme dans le
<< sanctuaire de la souffrance >. Elles 6taient
jolies et si coquettes avec leurs alc6ves aux
rideaux blancs !

Et qu'on ne se hdte pas trop-de critiquer.
Ce qu'on reproche aux rideaux, pourquoi
ne pas le reprocher aux draps et aux oreil-
lers ? Mais non, I'homme est quelque chose
de plus qu'un amas de chair sujet A l'infec-
tion et la fr€le alc6ve a du bon lorsqu'il
faut s'humilier, souffrir et mourir 81.

Evidemment, le moderne est d'un abord
froid malgr6 tous les plaidoyers en sa faveur,
et c'est en perdant nos vieilleries que nous
en avons apprdci6 la valeur, une valeur de re-
lique prdcieuse que I'on ne peut payer i prix
d'argent.

Grdce i ces progrds, I'H6tel-Dieu a su con-
server une place d'honneur parmi les insti-
tutions nombreuses qui s'occupent du soin des
malades. Doyen des h6pitaux de Montr6al,
I'H6tel-Dieu peut aussi revendiquer I'hon-
neur d'avoir abrit6 Ia premidre Ecole de MC-

8rPARrsEAu (Dr L6o), Atchives de (H6tet.Dieu, annales,
5€ volume.
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decine et de Chirurgie de la ville. C'est aussi
dans ses murs, que se donnait I'enseignement
clinique, et lorsque cette Ecole se joignit i la
Faculte de Medecine de I'Universit6 Laval,
d Montr6al, I'h6pital continua ir lui pr€ter son
concours pr6cieux en accueillant dans ses. dif-
fdrents services, les 6ldves de la nouvelle Fa-
cult6. Si I'Ecole de M6decine a proftt6 de cet
avantage, I'H6tel-Dieu de Montr6al doit une
part de son succds b son excellent service
medical; il doit aussi beaucoup ir la sympathie
que le public lui a toujours manifest6e; au
constant appui des Messieurs de Saint-Sul-
pice qui se sont charg6s d'y entretenir la flam-
me de Ia plus vive charite; b la bienveillance
et i I'int6r6t des Ev€ques de Montrdal.

C'est d Monseigneur Bruchesi, de sainte
et v6n6rable mdmoire, qu'est due la pens6e si
belle et si opportune du monument qui fut
6lev6, en 1909, i la gloire de ]eanne Mance
pour c6l6brer le 250 anniversaire de I'arrivde
des Hospitalidres au Canada. Ce monument
rappellera aux g6n6rations i venir ce que la
religion a su inspirer i une femme de ceur
et i celles qui lui ont succ6d6 dans son Guvre.

L'artiste a 6voqu6 dans le bronze la rencon-
tre de la compassion et de la souffrance. Il
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montre feanne Mance dans le geste 6ternel
qui I'incline vers un pauvre blessd ! Ainsi
Montr6al ne saurait oublier l'Ange de Ville-
Marie.

Oh ! si notre feanne revenait, elle aurait
peine d se reconnaitre dans les vastes couloirs
de l'hopital actuel, si diff6rent du modeste
Hotel-Dieu de Ville-Marie. De grand ceur,
elle applaudirait au succds de son euvre.

Mil neuf cent quarante et un marqu€ €n-
core un nouveau lustre. Aprds examen mi-
nutieux de son installation, de ses progr0s et
de ses moyens d'action, le jury des d6l6gu6s
inspecteurs, envoy6 par l'<< American College
of Surgeons >> manifestait sa pleine satisfac-
tion et d6clarait, inscrit dans la classe ( A >
I'H6tel-Dieu de Montr6al.

Les motifs qui valurent a l'HOtel-Dieu
cette distinction sont particulidrement: la
cr6ation de son Bureau m6dical; les amCliora-
tions apport6es A son d6partement de radio-
logie; les additions consid6rables faites i ses
constructions et la fondation, en 1901, de son
Ecole des INrmureRes, affili6e i l'Associa-
tion des Inftrmidres de la Province de Qu€bec
en 1920 et i I'Universit6 de Montr6al en
1925.
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En 1896, douze religieuses avaient d6jFr
reEu leur dipl6me, apr€s avoir suivi les cours
donn6s par les mEdecins de I'h6pital.

Aujourd'hui, toutes les Hospitalidres sui-
vent le cours r6gulier des inftrmi€res. En
1942, on compte 118 religieuses de I'Hotel-
Dieu qui ont regu le dipl6me universitaire
ainsi gue leur licence d'inftrmidre. L'Ecole
des gardes-malades d€butait avec trois 6l0ves
en 1901; en 1942, elle en compte cent vingt-
cinq dont trente et une religieuses de diverses
communaut€s.

Les mddecins de I'institution se constituent
obligeamment les professeurs des inftrmidres
religieuses et laiques. Dans le pass6, quel-

QUes-uns d'entre eux et deux religieuses ont
publiC leurs cours et dot6 ainsi l'Ecole, de
pr6cieux ouvrages, tels:

Cours de Technique Seur Allard, R. H.
El1ments d'anatomie et

de Phgsiologie Dr A. Saint-Pierre
Initiation au Deuoir Dr Edouard Desjardins

Joutnal de I' H6tel-Dieu
La Di6titigue Sceur Mondoux, R. H.

Laboratobe s:1:?llt"#,1?lJ
Legons d'Hggiine Dr A. Saint-Pierre
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Legons d'Ophtalmologie Dr A. Lasalle
de Pathologie

gdnErale
de Pathologie

intetne
d,e Pddiatfie

Nofions d'Anesthdsie
Nofions El*mentaires de

Thdrapeutique

Dr H. Lebel

En collaboration
Dr H. Lesp6rance
Dr C. LaRocque
Seur Mondoux, R.H.
(En collaboration).

En plus d'€tre reconnu par I'American Col-
lege of Surgeons, I'H6tel-Dieu fait encore
partie de I'Association des HOpitaux Cana-
diens, de I'Association des H6pitaux Am6-
ricains, du Conseil des H6pitaux de Mont-
r6al, et de I'Assbciation des HOpitaux Catho-
liques des Etats-Unis et du Canada dont la
devise < La Charit6 du Christ nous presse )
traduit les sentiments qui conduisirent jus-
gu'ici les premidres Religieuses Hospitalidres.

Le laboratoire de I'HOtel-Dieu est tgale-
ment reconnu comme Ecole de techniciennes,
depuis 1941.

L'HOtel-Dieu de Montr6al fut seul i soi-
gner les malades de la ville et des r6gions en-
vironnantes pendant 180 ans, soit de 1642 e
1822, date de I'ouverture de I'H6pital GCn6-
ral. Au surplus, depuis le d6but de la colonie
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jusqu'en 1902, I'H6tel-Dieu traita gratuite-
ment les malades.

Les statistiques sont difficiles i 6tablir, pour
les annEes qui pr6cddent la conqu€te, trois
ddsastreux incendies assez rapprochds ayant
d6truit les archives.

Depuis la Cession du Canada ir I'Angle-
terre, c'est-i-dire de 1760 d 1940, on estime
gue 358,373 malades ont 6t6 regus et trait6s
a I'HOtel-Dieu. En 1868, on compte 25 op€-
rations dans I'ann6e tandis gue 1940 enregis-
tre 7,489 opdrations majeures et mineures,
avec, en plus, 46,142 analyses de laboratoire,
t8,121 radiologies, 13,966 radioscopies et
traitements aux Rayons-X.

ORGAN/SATION

La communaut€ des Hospitali€res de Saint-
foseph est seule administratrice de l'h6pital.
C'est en son nom que la supErieure agit dans
les affaires ftnanci€res et civiles. Elle.est re-
prCsent€e, quant ir Ia direction de I'h6pital,
par I'une des religieuses appel6e < hospita-
lidre en chef >. C'est i celle-ci qu'il appar-
tient d'admettre les patients et de les placer
dans les divers d6partements apris les avoir
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pr€alablement soumis i un examen sommaire
du m6decin.

Voici guelques d6tails de I'organisation de
I'h6pital. Les salles d'op6ration restent i la
disposition des chirurgiens, la nuit comme le
jour; d toute heure aussi on admet les mala-
des. Tous les services sont r6gis dans le m€-
me ordre: m6decins, seurs hospitalidr€s, in-
ftrmi€res. Tous les jours, la clinique se donne
au lit des malades et se continue i la salle
d'opCration par les professeurs de m€decine
et de chirurgie selon le cas. Une vingtaine
de m6decins-internes secondent les chefs de
services.

Sa bonne renomm€e,, I'H6tel-Dieu la doit
i ses services. Cependant, < il n'est d-evenu
ce qu'il est, que le jour oi les religieuses ont
compris que le soin des malades exigeait de
la compdtence et par cons6guent, des Ctudes
en sus des qualites du ceur et de I'esprit > ".

Les hospitalidres apprennent donc i €tre
des inffrmidres entendues et renseign6es. Pour
cela, elles n'ont qu'i suivre les directives de
l'Eglise et de leurs Pasteurs. Deia, en 1904,
Monseigneur Bruch6si recommandait aux
--ffir-Rsnns 

(Dr Alexandre), Archtues de fHabt-Dieu,
Annales, {c volume.
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sceurs les Ctudes m6dicales: << Les 6tudes sont
n6cessaires pour Ia formation d'une hospita,
lidre compCtente >, disait-il. << La charit6 ne
saurait d elle seule constituer la bonne inftr-
midre, il lui faut les connaissances sufftsantes
pour €tre d la hauteur de sa t6che, surtout en
regard des traitements modernes, exigences
gui peuvent sembler plus ou moins logiques,
mais auxquelles il faut toutefois se soumettre
par des vues plus 6lev6es que celles de la
connaissance des sciences profanes >.

Selon les directives de notre regrett6 Pie
XI, les Religieuses Hospitalidres tendent
donc ir faire < plus et mieux chaque jour > aftn
de procurer par li, la gloire de Dieu et l'6dift-
cation du prochain. Aussi n'€pargnent-elles
ni leur travail, ni leurs peines quand il s'agit
d'acquCrir Ia science requise et toutes accep-
tent de bon ceur les sacrifices que leur impo-
sent les 6tudes suppl6mentaires. Elles ne n€.
gliqent rien pour se tenir i la hauteur de leur
tdche.

DCia, en 1902, une officidre donnait des cli-
niques aux seurs et aux inftrmidres. Aprds
avoir termin6 leurs cours, les hospitali€res ne
cessent de se perfectionner. Grdce i leur

1t22tr



g€ndreux labeur, elles comptent actuellement
des religieuses, Fellow du Colldge Am6ricain
des Administrateurs d'h6pitaux, licenci€es en
pharmacie, en diEtetique, bachelidres ds-
Sciences Hospitalidres, bacheliEres ds-arts,
technicierrnes en laboratoire, biblioth6caires
et archivistes sp6cialis6es.

Les maisons de I'Institut sont autonomes et
chacune possdde son noviciat. Seules, de-
meurent entre toutes, en France et en Am6ri-
que, les relations de cordialit6 et de sympathie
qui assurent aux fflles de la Dauversi0re,
I'uniformit6 de vie et I'unit6 de sentiments
dans l'6mulation du bien.

4t23y





CONCLUSION
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uE de chemin parcouru depuis la
< Chambre du Fort > oi se pressaient
les premiers malades ! Comme il y a

Ioin des vastes et clairs espaces d'aujourd'hui,
oi toutes les d6licatesses du ceur dont parle
Paul Bourget, non seulement se pr6sentent,
mais s'exaltent, s'affirment < dans le sdvdre
d6cor de la clinique et sa douloureuse atmos-
phdre >, aux humbles logis d'autrefois qui ont
pourtant connu, eux aussi, ces m€mes nobles-
ses et ces m€mes d6licatesses ".

L'histoire de I'H0tel-Dieu, comme on I'a
vu,'est intimement li6e b I'histoire m€me de
Montrdal et pr6sente, i ce titre, un int6r€t
particulier. L'H6tel-Dieu de Ville-Marie est
la premidre Guvre suscit6e par Dieu eXpres-
s6ment pour le Canada: un des buts de la
fondation de monsieur de la Dauversidre
n'6tait-il pas pr6cis6ment le service des mala-
des au Canada ? Nous devons donc aimer

sgBnucnn$ (Iean), < Nos Seigneurc les Malades >,
1939 p. 12.
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cette ceuvre et I'honorer pour tous les bienlaits
qu'elle a sem6s dans la belle et chdre cit6.

Il est touchant de p€n€trer, par les Annales
de seur Morin, dans I'atmosphdre vieillotte,
hdroique, des premiers temps de la colonie;
de relever ces rites exquis de politesse que

feanne Mance et les premidres Hospitali€res
exerEaient envers les malades, cette 6l6gance
d'Ame qui 6clairait tout naturellement le cours
habituel des jours; les 6preuves nombreuses,
accablantes, en raison des moyens et, malgr6
tout, I'avance in6luctable et sffre vers le pro-
grds; les ftliales qui essaiment et r€comm€r-
cent I'histoire premi€re de la fondation.

S'il n'est point donn6 aux femmes d'aller
d travers la glorieuse fum6e des champs de
bataille, il leur reste pour mission non moins
noble, pour faction d'honneur, le service de la
souffrance, et sur ce champ si vaste, combien
sont tomb6es inaperEues, d jamais ignor6es,
semblables i ces h6ros obscurs qui ont donn6
leur vie, sans laisser sur terre le prestige d'un
souvenir.

Mais il y a des sacriftces qui ne peuvent
rester dans I'ombre, il y a des h6roismes dont
I'histoire 6mue garde la m6moire. Tels furent
ceux des Filles de monsieur de la Dauversid-
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re, les premiares Religieuses Hospitalidres de
Ville-Marie, les continuatrices de I'euvre de
]eanne Mance, les mdres des pauvres et des
malades. Tout un peuple garde souvenance
des exploits quotidiens de charit6 qui a tenu
Ies Religieuses de Saint-|oseph intr6pides de-
vant les plaies les plus hideuses, devant les
inftrmitds les plus rdpugnantes.

Daigne saint |oseph, user de tout son crr6-
dit auprds de ]esus et de Marie pour obtenir
que cette fleur de charite et d'h6roisme, qui
s'est 6panouie sur notre terre canadienne, ne
se dessdche jamais sur ce sol privil6gi6 dont la
fecondite a r6pondu g6n6reusement, depuis
des sidcles, i I'abondance des benedictions
divines.

L'laistoire est d'accord avec notre foi pour
proclamer que la nation canadienne-frangaise
n'a de raison d'€tre que si elle est chr6tienne.
Sa force et sa gloire dans le pass6, lui viennent
des foyers de saintet6 et d'h€roisme qui ont
r6pandu, avec la lumidre de leur zdle et la
flamme de leur ceur, les v6rit6s de I'Evangile
et I'amour .de Notre-Seigneur |6sus-Christ.

Grdce i Dieu, cette flamme sacr6e, allum6e
par la foi, s'est communiqu6e aux hCritiers des
grandes euvres et elle ne s'6teindra jamais !

4t2el
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