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Avant d'esquisser sommairement la vie mddicale
et hospitalidre ) Trois-Rividres, il n'est pes sans
int6r6t de rafraichir nos souvenirs et de situer dans le
temps, le lieu qui devait devenir la cit6 de Laviolette
et, telle que nous la connaissons aujourd'hui, la m6-
tropole de la Mauricie.

Pour nous qui vivons fidvreusement le pr6sent,
sans souci du passd, une toute petite bouffde d'his-
toire ne peut qu'6clairer d'un jour serein des iges trop
souvent drap6s dans un voile d'oubli.

Les Relations dcs llsu.ites,les r6cirs de voyages dc
Cartier et de Champlain, et, ce qui nous touchc de
plus prds, l 'Histoire des Ursulines des Trois-Rividres,
les cahiers de Benjamin Sulte, la magistrale et lucidc
synthdse de l'abb6 Tessier: [,es Trois-Riuiircs; sans
oublier Visagcs du uieux Trois-Riuiires de Raymoncl
Douville, nous pr6sentent des aperEus attachants sur
les or igines de notrc pet i t  pays.

Ces sources, auxquellcs s'ajouteront quelques
souvenirs personnels, nous ont permis d'6voquer la
naissance et l 'dvolution de I'activit6 mddicale et hos-
pi tr l idre dans notre bonne vi l le.:u pour la premidre Jois

n 1961, solls la signaturc
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Sans rernonter au d6luge, il est admis que, long-
temps avant la venue de Cartier, les Nordiques, les
Basques, les Portugais, qui gardaient jalousement leur
secret, venaient r6gulidrement pdcher sur les bancs de
Terreneuve et dans le golfe Saint-Laurent. C'est d'ail-
leurs un navigateur pc,rtugais qui a donn6 son nom i
notre "terre de Cain": le Labrador. Uniquement in-
t6ress6s i la pdche, ils n'avaient aucunement int6r6t )
fonder des comptoirs, encore moins ) coloniser un pays
) I'abord rude, brumeux et aride.

Il faut attendre Cartier, auquel on attribue la
d6couverte (?) et I'exploration du bas Saint-Laurent
en 153I. A noter que nos indiens habitaient et avaienr
connu tout le pays bien des sidcles ̂vant lui. Mais pas-
sons. L'explorateur malouin, qui se souciait fort
peu de d6couvertes, mais dont le but du voyage 6tait,
comme on le sait, de trouver un passage vers la Chine

et les Indes fabuleuses, mentionne la pr6sence de quel-

ques campements d'Indiens sur diff6rents points im-

pr6cis de la rive nord du fleuve.

Il remonte le Saint-Laurent. En marin et 96o-
graphe, il a certainement remarqu6 que les rives du

fleuve, depuis la Gasp6sie et le Labrador, s'affaissent
graduellement et que, pass6 notre Platon, qui en est le

dernier et modeste gradin, ) l 'exception de la pointe

nord du lac Saint-Pierre, les terres de la vallde du

Saint-Laurent sont basses et sans aucun relief jusqu'l
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Hochelaga, notre Montrdal. Ainsi, ddgu de ne pou-

voir pousser plus avant, il s'arr6te, au retour, i I 'em-

bouchure du Saint-Maurice et reconnait la butte du

Platon, comme toute d6sign6e pour un avant-poste

stratdgique.

Bien que sans interprdte, il comprenc{ que cette

rividre, qui d6bouche par trois chenaux, est appel€e

Metaberoutin par les Algonquins. Dans ses mdmoires,

il lui donnera le nom de rividre de "Fouez". Plus tard

ce sont Champlain et Dupont-Grav6, 1603 et 7609,

que le site de notre future ville int6resse. Dupont-

Grav6, ignorant le nom de Fouez donn6 par Cartier,

rebaptise notre rividre du nom de Rividre des Trois-

Rividres, appellation sous laquelle elle sera d6signde

dans les si pr6cieuses Relations des lisuites. De Rividre

des Trois-Rividres, le M6taberoutin des Algonquins

deviendra, plus tard, la rividre ) Maurice, puis enfin,

la rividre Saint-Maurice, du pr6nom du sieur Maurice

Poulin concessionnaire de terrains en bordure de ses

rives.

Quelques ann6es avant la fondation d'un poste

permanent par Champlain, qui d6ldgue i cette fin un

obscur subalterne, le sieur de Laviolette, en 1634, le

Platon, qui domine le fleuve i l'embouchure du Saint-

Maurice, est d6ii le rendez-vous des trafiquants de

fourrures. Les Indiens: (Algonquins, Montagnais,

etc.,) apprdciant la voie facile du Saint-Maurice, y
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viennent rdgulidrement chaque 6t6 en grand nombre,
pour troquer le produit de leur chasse contre des ha-
ches, des arquebuses, de la verroterie et aussi, malheu-
reusement, de I'eau-de-vie qu'ils ignoraient, mais dont
ils ont vite pris le go0t et I'habitude. Les sources du
Saguenay, du Saint-Maurice et de l'Outaouais, 6tant
communes ) la ligne nord du partage des eaux, ce
"chemin qui marche" fut, pendant prds d'un demi-
sidcle, la route de traite la plus fr6quent6e de la
colonie. D6j) quelques rares trafiquants et traiteurs
sdjoumaient aux Trois-Rividres une grande partie de
I 'ann6e.

Vu I'affluence des Indiens, ils venaient de pref.6.-
rence aux Trois-Rividres qu'i Qudbec. Il n'est pas
dtonnant que les R6collets aient d6l6gu,6, dds 1637,
I'un des leurs, le frdre Pacifique Duplessis, pour pren-

dre contact avec les indigdnes, apprendre leur langue
et amorcer un ddbut d'6vang6lisation. Ce bon frdre
Duplessis, dont les chroniques louent l 'humilit6 et la

charit6, avait 6t6 apothicaire de profession avant son

entr6e dans I'ordre franciscain. Il rendit de ce chef

de grands services aux pauvres sauvages, qui n'avaient
pas, bien entendu, la moindre notion d'hygidne. Il

fut le premier blanc ) pratiquer la m6decine sur
le sol trifluvien.

Puis c'esc 1634 et la fondation des Trois-Rivid-

res. Patri de Qu6bec en barque, Laviolette amdne
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avec iui des charpentiers, une compagnie de soldats et
deux missionnaires: les Pdres Br6beuf et Antoine Da-
niel, futurs martyrs franEais en Fluronie.

La barque atterrit au pied du Platon. Ce mot
serait une d6formation du mot plateau: "butte

sablonneuse, peu dlev6e au-dessus du niveau des terres
ou des eaux". Notre Platon, ) peine reconnaissable de
nos jours, se pr6sentait ) l'6poque comme une pointe
sablonneuse, couverte de pins, de quelque cent pieds
de hauteur, modeste promontoire dont le pied bai-
gnait dans le fleuve et dessinait une anse au d6bouch6
de notre rue du Platon. Aplani et amput6 du c6td
du fleuve, pour la construction de quais et du bou-
Ievard Turcotte, il fut dffment nivel6 aprds l'incendie
de 1908, lors de la construction de l'actuel H6tel des
Postes. Au nord et au nord-est s'6tendait un terrain
plat d6limit6 au sud par le fleuve, au nord-est par une
ddpression mar6cageuse, li oil passe aujourd'hui le
chemin de fer qui dessert le port, et au nord par le
premier c6teau. D'oi le nom de "table", sous lequel
on le ddsigne dans les dcrits du temps.

Le Platon et quelques arpents de fordts furent
ddboisis. Le mat6riau ne manquait pas, er I'on 6rigea,
sur le sommet de la butte, un premier grand bitiment
en pidces de pin, pour servir de r6sidence au gouver-
neur de la place, de magasin du roi et de caserne pour
la garnison. Cette habitation, qui plus tard sera re-
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)as, et I'on drigea,
r grand bitiment
lence au gouver-
t de caserne pour
llus tard sera re-

construite en pierre et avait belle allure, fur successi-
vement la demeure du commandant, une caserne pour
les troupes anglaises d'occupation, le premier S6minai-
re et enfin, aprds rdnovation, I'H6tel des Douanes et
Accises, jusqu'i la conflagration de 1908 oil elle fut
ras6e. On l'appela le Chiteau. Chiteau bien hum-
ble, mais qui faisait honndte figure au milieu des ca-
banes de troncs ddgrossis qui se dressaient tout autour.

Sur la pointe extr6me du Platon fut dressde une
batterie de six canons qui commandait le fleuve. Unc
premidre palissade fut aussi construite, qui du fleuve
suivait le trac6 de l'actuelle rue St-Frangois-Xavier,
tournait ) angle droit sur ia rue St-Pierre, puis se con-
tinuait jusqu') la rue Notre-Dame. Le nouveau pos-
te, en 7636, soit deux ans aprds sa fondation, ne
comptait gudre que cinquante habitants, mais l'6t6
pendant la saison de traite, Trois-Riviires connaissait
une importance sup6rieure ) celle cle Qudbec, sidge du
gouvernement.
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Dds I63t or-r signaie i Trois-Rividres la prd-
sence d'un chirurgien rdsident, Adrien Duchesne, que
d'aucuns donnent comme le premier chirurgien ) ex-
crcer son art en Nouvelle-France. On le mentionne
avec le titre dc "chirurgien de l'habitation".

Les chercheurs et les historiens n'ont pu qu'avec
peine retracer les noms, alldes et venues, des premiers
mddecins du pays et tout particulidrement de la 16-
gion trifluvicnne.

C'est ainsi que Raymond Douville qui, dans son
volumes Visages du uieu.x Trois-Riuiires, consacre
tout un chrpitre "aux chirurgiens, barbiers-chirur-
gicns, charlatants de la rdgion trifluvienne", a d0
fonillcr, eu Palais clc Justice, lc Rcgistre dcs Audiences
pollr se documenter sur la vie m6dicale.

I)c nos jours, oi I'on exige un certificat de d6cds
du midecin, il serait facile de suivre, i la piste maca-
brc des ipitaphcs, la carridre des disciples d'Esculape.
F{eureux temps oil le praticien n'6tait pas tenu de si-
gner de sa propre main chacune de ses d6faites! Seule
pidce offiiceile, ie Ctrtalogtrc dcs Tripassy's, qui date

de 1511, n'6tai t  s ign6 que du cur6, avec mention de

la date du d6cds et du lieu de la s6pulture.

A d6faut de mdmoires personnels ou autres do-

cuments, Raymond Douville a pu, de 1634 i 1670, i

I 'aide du Rcgistre tJes Audiences) retracer les noms et
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la dur6e de s6jour en notre ville de plus de trenre-
cinq m6decins et chirurgiens. Et cel) s'explique car
tous, ou gudre s'en faut, ont eu recours ) la justice
pour recouvrement d'honoraires. LJn certain nombre
comparurent sous I'accusation de pratique ill6gale.
Si on y ajoute les procds entre hdritiers des chirurgiens
ddcid6s, et les inventaires l6galement certifi6s, on a li
un assez riche {ilon que notre historien local a su pa-
tiemment exploiter.

En effet, (rien de nouveau sous le soleil), les ma-
lades d'alors, s'ils dtaient exigeants et empress6s i re-
courir aux bons offices des praticiens, une fois remis
sur pied, se faisaient tirer l'oreille pcur payer les
honoraires et frais de maladie.

D'oi les nombreux procds en recouvrement de
"vacations". Le plus souvent le jr'rg. rdduisait le
montant d'honoraires rdclam6s, quand il ne renvoyait
pas les plaideurs dos i dos. Et notre chirurgien, ou
barbier-chirurgien, en 6tait quitte pour quelques ran-
donndes gratuites en raquettes, l 'hiver, pour une ba-
lade en canot d'6corce, l '6t6.

Certains furent forcdment des plaideurs enragCs.
Tel le sieur Frangois Bellermant, dit d'Argencourt
(sic), que I'on trouve aux Trois-Rividres en 16i8, et
qui mdrite cette mention de Raymond Douville:
"C'est plut6t devant les tribunaux qu'au chevet des
malades que nous le voyons i l'oeuvre". Tour i tour
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demandeur et ddfendeur, il tient pendant deux ans la
vedette des Archives Judiciaires. LJn jour il r6clame
trente livres de "vacations" pour la cure du fils de
Suzanne de Noyon. Non seulemenr le tribunal d6-
boute notre chirurgien, mais il lui impose une amende
de vingt sols pour avoir, dans un accds d'humeur,
ttait| sa cliente de "mdchante femme". Puis c'est
le sieur Michel Moreau, qui lui rdclame 3 8 livres. Le
chirurgien produit une contre-r6clamation de 10
livres "pour lui avoir faftle poil"!! Le juge rdduit la
rdclamation de Bellermant de 8 livres, et le condamne
i payer le rdsidu. Et c'est ainsi tout le temps de
son s6jour aux Trois-Rividres. Il plaida tellement
que, pauvre et d6gofrti, il s'en fut ) Sorel.

Mais pour un Bellarmant, il faut compter une
grande majorit6 de consciencieux et d6vouds chirur-
giens. Quelques-uns s'6tablirent ddfinitivement i
Trois-Rividres. Ainsi Charles Alavoine, qui y prati-
qua la mddecine sans interruption pendant quarante
ans.

De Trois-Rividres ils rayonnaient aux alentours,
alors que, tout le long du fleuve, se fondaient les pa-
roisses de Champlain, Batiscan, La P6,rade, Genti'Ily,
BCcancour. Vers la fin du dix-septidme sidcle, avec
l'arriv6e de nouveaux colons, on trouve des mddecins
rdsidant dans les villages les plus populeux. Plu-
sieurs d'entre eux se sont fait concdder des terres,
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d'autres sont chirurgiens militaires affecrds i des com*
pagnies, avec maigres soldes. TrAs peu font fortune
et m6me vivent convenablement. Aussi en voit-on
qui, pour subsister, se livrent ) des occupations beau-
coup plus lucratives. Un chirurgien, du nom de Jean
Henry Egon, obtient la permission "de ddbiter vin,
eau-de-vie, aux habitants et d6fense ) lui faite d'en
vendre aux troupes". De mdme le chirurgien Game-
lin, du dit lieu des Trois-Rividres, "ne pouvant ga-

gner sa vie en pratiquant sa profession mit sa science
au service d'une industrie beaucoup plus florissante:
la fabrication de l'eau-de-vie" (Raymond Douville).

Mais ce furent des exceptions, car relations et

chroniques ne font que reconnaitre les services ren-

dus ) la population, tant franEaise que sauvage, par

les mddecins et chirurgiens du temps.

Il n'y a pas de doute que, coudoyant les Indiens,
colons et trafiquants n'aient eu recours aux herbages
et simples a-vant de consulter le m6decin. Rien d'6-
tonnant alors que de nos jours, or) la m6decine et la
th6rapeutique ont si progress6, il suffise d'annoncer
un remdde ou tisane pseudo-sauvage pour voir accou-
rir la clientdle.

Dans L'Histoire des Urvr.linar tlas Trois-Riuiires

on signalera m€me, quelques,ann6es plus tard, "la

prisence de deux prctres z6l6s et vertueux, renommds
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par leurs connaissances mddicales, qui visitaient nos
malades et leur procuraient beaucoup de soulage-
ment". Ces deux pr6tres, MM. de Courval et C6t6,
pr6curseurs de Father John et de l'abb6 Varr6,
dtaient fort recherch6s, le premier pour sa fameuse
tisane purgative qui portait son nom: la Courualine.
Et l 'analyste d'ajouter: "Peu de personnes en cette
ville qui ne connaissent pas la Courvaline. Quant ) M.
C6t6 il soignait avec des simples. Il avait appris un
peu de chirurgie et voulut bien livrer ) I'H6pital une
de ses recettes pour maladies des yeux baptis6e du nom
d'Eau Diuine". . . Et I'on ajoute: "ce remdde 6tait du
peroxyde (?) de fer et soulageait beaucoup les mala-
des". Mais c'est un peu anticiper.

On comptait d6jd nombre de charlatans et gu6-
risseurs qui, comme ceux d'aujourd'hui, avaient une
grande vogue. Tel le nommd Yves Phlem de Sainte-
Anne-de-la-P6rade, qui ne possddait aucun brevet de
mddecin ou chirurgien. Ayant rdclam6 des honorai-
res pour soins mddicaux ) un sieur Bilodeau, sa veuve
a gain de cause contre notre pseudo-chirurgien au-
quel, en outre, le tribunal cldfend: "de prendre la
qualitd de chirurgien i moins d'avoir 6t6 approuvd
par le m6decin et chirurgien du Roy". Ce qui n'em-
p6che pas le nommi Phlem de continuer d'exercer
jusqu') sa mort son mdtier de gu6risseur, .lvec I'apptri

des autorit6s locales.
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Toujours dans les Archives Judiciaires, I'auteur
des Visages du Vieu.x Trois-Nuiires, a pris note de
multiples 6tats d'inventaires, dressds aprds le d6cds de
m6ilecins et chirurgiens, oir I'on trouve l'6numdration
des mddicaments et des instruments de la profession i
cette 6poque.

En ce qui regarde les instruments de chirurgie ce
n'est gudre compliqud. Ott y voit, tel dans l'inven-
taire des biens de Nicolas Frangois Flerbecq, chirur-
gien 6tabli i Batiscan: "une seringue, un boitier de
chirurgien, quatre razoirs demy us6s (sic), une paire
de ciseaux, une sonde creuse, espatule et gausoirs (?),
quatre lancettes" . . . Quant aux m6dicaments on reste
songeur lorsqu'on cite: "nn paquet de diagrdgue, un
paquet de sang-de-dragon, un paquet de poudre di-
asn6, un pot de supuratif, un pot de diapalma dissous"
et autres potions et onguents mystdrieux dont seuls
les initi6s connaissaient le secret.

Il ne faut pas oublier que I'on 6tait au silcle du
fameux: "purgare, saignare, clysterium donare" de
Molidre. Si dans les annales du temps il n'est pas fait
mention de clystdres, par contre, la saignde et la pur-
gation tenaient une place des plus importantes dans
les activitis des chirurgiens et des barbiers-chirurgiens.
Pour ne citer qu'un exemple, les Relations de 1634
nous parlent du sieur Simon Baron: "qui avait appris
quelques notions de chirurgie au cours d'un s6jour i
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Chibou (?), Cap-Breton". Il accompagne le Pdre
Davost en Fluronie, oi il connait d'embl6e un grand
succds. "IJn petit sachet de s6n6 lui permet de traiter
cinquante personnes". Remdde universel, qui m€me
agissait sur "les malades troubl6s d'une r6tention d'u-
r ine"!

Mais c'est au maniement de la lancette que le
chirurgien Baron se spdcialise et triomphe. D'aprds la
m6me Relation, il pratique la saign6e en Huronie
"tout le long de l'hiver et les lancettes nous ont plu-
t6t manqu6 qu'i lui la bonne volont6". Les sauvages
font la queue pour 6tre saign6s. En une circonstance,
raconte toujours la m6me Relation: "Simon Baron fit
plus de deux cents saigndes et, en un seul jour, jusqu'i

cinquante. C'6tait ) qui lui tendrait le bras. Les ma-
lades s'estimaient gudris, quand ils voyaient couler
leur sang. Entre autres un vieillard, i demi-aveugle,
qui aussit6t saign6 s'6crie: "ah! mon neveu, tu m'as
rendu la vue!" C'est )  f l i re pi l i r  d 'envie nos ma-
laxeurs de colonnes ct xutres psycho-tr ipoteurs mo-
c'lernes.

Avec leurs m6dications empiriques et leurs trai-
tements pata-chir.rrgicaux, les m6decins d'alors ren-
daient tout de m6me de pr6cieux services aux colons
et nombreux sauvages qui venaient r6gulidrement
camper ) I'embouchure du Saint-Maurice et, tout par-
ticuliirement, au Passage, I) oi se trouve aujourd'hui
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le pont clu C.P.R. Un certain nombre, tel que plus

haut mentionn6, 6taient affectds aux compagnies de
soldats du Roi, stationndes au dix-huitidme sidcle dans
les villages riverains. D'ailleurs les fr6quentes 6pid6-
mies, les blessures, les accouchements, tenaient les pra-

ticiens fort occup6s. Le m6tier 6tait dur, les colons
peu fortunds et il {allait faire venir i grand frais de
France, lancettes, razoirs, etc, ainsi que le plus ordi-
naire des m6dicaments. Les distances dtaient gran-
des, les routes inexistantes et les Cadillacs d'alors n'a-
vaient que la force d'un cheval . . ou filaient i
I 'aviron.

Il serait oiseux de dresser la liste cles m6decins qui
s6journdrent ) Trois-Rividres, depuis sA fonclation
jusqu') la fin du dix-huitidme sidcle. Encore ici, nous
le redisons, on trouvera dans l'ouvrage si bien etoff.6.
de Rirymond Douville Visages du uieux Trois-Riuii-
rcs, quelque cinquentes pe€aes de documentations
biographiques sur ce sujet.

Du milieu du dix-septidme au d6but du dix-
huitidme sidcle, bien que Trois-Rividres connfit, du
moins pendant la saison de traite, une certaine acti-
vit6, la ville elle-mdme ne progresse qu') pas de tortue.
Ce n'est gudre qu'un modeste fort, avec batterie de
six canons, une grossidre enceinte de pieux, le "chi-

teau" et quelques rares maisons de pierre. Par contre,
le Cap-de-la-Madeleine compte une population igale,
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sinon supdrieure, I celle de la citd trifluvienne. Les
missionnaires j6suites, conscients des ravages caus6s
par l'eau-de-vie, tenteront m€me, sans succds, d'y
fonder un village d'Indiens pour les soustraire i la ra-
pacit| des traiteurs sans scrupule. Mais il y a plus, car
c'est bien au Cap-de-la-Madeleine que fut itabli un
premier h6pitai. En effet, Michel Peltier, sieur de la
Prade, avec le concours de Pierre Boucher et des Jd-
suites, ouvre en 1660, au Cap-de-la-Madeleine, un h6-
pital appel6: H6tel de Notre-Dame-de-la-Piti6. En
1661 Michel Peltier y appointe un chirurgien r6si-
dent, Fdlix Thumaye, avec mission d'y soigner "les

soldats et indigents de commodit6" (Visages du aieux
Trois-Riuiires, page 3l). Cet embryon d'h6pital ne
dut pas subsister longtemps car, quelques ann6es plus
tard, 6tait fond6 i Trois-Rividres I'H6tel-Dieu des
LJrsulines, et il n'est plus question de l'H6tel de No-
tre-Dame -de-la-Piti6 qui, sans doute. ferma sans
bruit ses portes.

A la fin du dix-septidme sidcle, Trois-Rividres
n'est plus I'avant-poste expos6 et toujours en alerte,
non plus que le lieu de rencontre favori des traiteurs
et des Indiens. Montrdal a htrit| de ces avantages et
s'affirme dljd, par sa population croissante et sa situa-
tion avantageuse i I'embouchure de l'Outaouais,
comme l'6tablissement le plus important de la colonie.

Tout de m6me quelques colons et de petits com-
mergants obtiennent des concessions de terres et s'y



fixent avec leurs farnilles. Seigneuries et villages crois-
sent en bordure du fleuve. M6decins et chirurgiens,
ayant regu en France une formation le plus souvent
sommaire, si on en juge par le jeune ige de la plupart
d'entre eux, desservent une population que ddciment
p6riodiquement les ipid€mies de variole, er, au d6but
du sidcle, le redoutable mal de terre (scorbut). Il a
d6ji 6t6 mentionnd que, sous le r6gime frangais, un
certain nombre d'entre eux sont ddsign6s comme chi-
rurgiens du roi, affect6s au soin des troupes que le
gouverneur maintenait en permanence dans les gros
villages et les forts 6rig6s aux endroits les plus expo-
s6s, tels que Sorel. La solde 6tait fort maigre et ne suf-
fisait pas i faire vivre le m6decin et sa famille, ce qui
explique qu'on les voit se d6placer fr6quemment, se
joindre aux voyages de traite en Fluronie, se faire co-
lons, et m6me fabricants d'eau-de-vie, comme on le
constate dans l' inventaire de leurs biens oir se trouve
maintes fois nrent ionn6 :  un ou deux alambics.

L'H\tel-Dieu de
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L' H6tel-Die u de T rctis- Riuiires

Cependant, en saison, les Indiens dressaient encore
nombreux leurs wigwams ) I'embouchure du Saint-
Maurice. L'6tablissement d6sormais assur6 du poste
de Trois-Rividres, la prdsence de colons qui difri-
chent la terre fertile de la basse ville et de la ban-
lieue, ainsi que le stationnement rdgulier de la troupe
de garnison, incitdrent Monseigneur de Saint-Vallier,
6vdque de Qu6bec, ) nommer i Trois-Rividres des
missionnaires et cur6s risidents. De plus, ) la requGte
des habitants de Trois-Rividres et des environs, qui

demandaient des institutrices pour leurs filles (on

consid6rait alors que I'instruction des garEons ne com-
portait que le maniement de l'arquebuse, de la hache
et de l'aviron), Monseigneur de St-Vallier obtint des
Ursulines de Qudbec l'ouverture, i Trois-Riviires,
d'une 6cole pour l ' instruction chritienne de la jeu-

nesse tant frangaise qu'indienne. Voulant en m6me
temps porter secours "aux pauvres, blessds, malades
et infirmes, mais consid6rant qu'il n'6tait gudre pos-
sible de fonder deux maisons religieuses dans une ville
aussi petite que celle des Trois-Rividres", il pria les
Lfrsulines, bien que l'instruction de la jeunesse ffit
leur oeuvre principale, de bien vouloir assurer, en
m6me temps qu'une 6cole, l '6tablissement d'un pre-
mier h6pital aux Trois-Rividres "pour I'avantage des
troupes qui y stationnaient" et pour "ie traitement
des soldats bless6s."
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Lors d'un voyage en France, ii intdressa de gdn6-
reux amis ) la nouvelle fondation, et reEut du minis-
tre l'asurance d'une donation annuelle de tant par
lit, pour aider au maintien du futur h6pital. De re-
tour au pays, il se rend sur les lieux, mais n'y trouve
qu'une seule habitation convenable pouvant ) la fois
loger les LJrsulines et servir d'6cole et d'h6pital, soit
le "Chiteau", 6rig6 sur le Platon, qu'occupe le gou-
verneur de la place, M. de Ramesay et sa famille. Par
un contrat en bonne et due forme, les Ursulines, ) sa
suggestion, acquidrent le chiteau et quelques arpents
de terrain; Mgr de St-Vallier, malgrd sa pauvretd,
s'engageant i d6frayer la moitid du prix d'achat.

C'est ainsi qr.r'en 1697 les lJrsulines inaugurdrent
une dcolc et un h6pital : l 'H6tel-Dieu des Trois-Ri-
vidres. F{6pital bien humble puisqu'il ne comptait
que six lits. Fond6 officiellement pour le traitement
des soldats bless6s, I'H6tel-Diell n'en reEoit pas rnoins,
au besoin, les indigents et les malades de la population
civile. On imagine la gdne de ces bonnes soeurs cloi-
tr6es, vil 'arlt tant bien quc mal la vie communautaire,
faisant la classe, assistant les malades. Car il ne faut
pas oublier que, durant trois ans, elles devront par-
tager le chiteau avec le gouverneur de Rarnesay et sa
famille, subir le va-et-vient de la troupe, sans compter
les exercices de tir des servants de la batterie de six
canons.
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Aussi,  n 'est-on pas surpr is,  eu'en 1700, el les achd-
tent une solide maison de pierre, que M. de Ramesay
se faisait construire en face du monastdre des R6col-
lets, tout prds de la rue St-Frangois-Xavier, en dehors
de l'enceinte du fort. Quinze ans plus tard on y ajou-
tera un autre corps de logis et une chapelle, et les
lJrsulines ne cesseront d'occuper cet emplacement
jusqu') nos jours.

Dans les chroniques des Ursulines des Trois-
Rividres on vante en termes lyriques le site du nou-
.i el 6tablissement : "Le monastdre dont la maison de
M. de Ramezay faisait partie. . . se trouve dans un en-

droit agr6able qui porte 1'Xme au recueillement et ) la

contemplation. Le terrain y est fertile et ais6, l 'air
extrdmement pur et sain, et la vue grande, 6tenduc,
ct fort agr6able. . . enfin c'est un endroit excessive-
ment champdtre oi I'air embaum6 des fordts de sa-
pins, se m6lant ) la froide brise qui s'6ldve du Saint-
Maurice, rend le s6jour trAs agr6able et qui saisit et
charme toute ime capable de sentiments et d'6mo-
tions".

Le nouvel immeuble permit aux Ursulines d'a-
grandir leur H6tel-Dieu qui, de six lits qu'il comptait
au ddbut, put ddsormais disposer de deux salles de qua-

torze i quinze lits, attenantes ) la chapelle. C'6tait
amplemcnt suffisant en temps ordinaire, mais lors d'6-
pid6mies, il fallait loger tant bien que mal un surcroit

de malacles jusque dans la chapelle.
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Les finances ne sont gudre brillantes. Nos bon-
nes soeurs doivent faire rdgulidrement appel ) la cha-
ritd publique, et m6me se voir presqu'oblig6es, i deux
reprises, de fermer I'H6tel-Dieu, les ressources du
monastdre et les dots des religieuses ne parvenant pas

i combler les ddficits. Rien d'6tonnant, car 1'H6tel-
Dieu des Trois-Rividres, 6crit le grand vicaire Ca-
dieux, est un h6pital "or) pour trente sous par jour on
regoit tous les soins possibles".

Pour comble de malheur, deux incendies, le pre-

mier en L7J2, \e second en 1806, raseront chapelle,
monastdre et h6pital. Lors de la conquCte, l'h6pital,
r6quisitionn6 par le commandant des troupes anglai-
ses, eut i traiter de nombreux soldats malades et bles-
s6s. Quelques ann6es plus tard ce sont les Boston-
nais, au nombre de quelques milliers, qui, en route
vers Qu6bec, s'arr€tent aux Trois-Rividres. Mal v6tus,
mal nourris, ils comptent dans leurs rangs plusieurs

6clop6s et malades. L'H6tel-Dieu regorge bient6t de
patients, auxquels nos soeurs prodiguent leurs soins
sans compter. La sup6rieure, ne pouvant recevoir et
traiter gratuitement tous ces solda$, insiste pour ob-
tenir un minimum de frais d'hospitalisation. On finit
par payer, mais en monnaie de papier qui ne fut
jamais honorie.

Entre temps, une oeuvre additionnelle avait 6td
confi6e par le gouvernement i la pauvre cornmu-
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naucd, ddji {ort surchargde, celle du logement er du
soin des insensis. Nous lisons i ce sujet dans l'Histoire
des Ursulines : "Il y avait dans un 6difice adjacent au
monastire, six loges de huir pieds par six. Toutes
avaient une fendtre griilde qui donnait sur les jardins.
Les portes dtaient doubles, ferm6es au verrou, avec
cadenas. On n'admettait qu'une seule personne par
loge, (ce qui n'a rien d'dtonnant). Les pauvres ali6-
n6s doivent demeurer dans leur loge nuit et jour" . . .

Pendant les seize premidres anndes furent ainsi
intern6s douze patients : six hommes et six femmes.
Il n'y a pas de gardiens et une religieuse est spdciale-
ment chargde de donner les soins requis, soigner au
besoin et apporter la nourriture. Les intern6s sont
pompeusement ddsignds, dans les livres de compte,
sous le nom de "pensionnaires du roi", et le traite-
ment alloud est de un chelin et six deniers par jour.
L'allocation s'avdrant insuffisante, les autorit6s de
I'H6pital demandent en vain une augmenration au

SOUVernement.

Ce nom de "loges", donnd i un asile of sont in-
tern6s les ali6n6s, n'est plus usitd de nos jours. Mais
il y a cinquante ans, on disait couramment d'un fou :
qu'il itait mtr pour les loges, ou encore, qu'il avait
passd par les loges.. . En 1841 s'ouvre, prds de Qu6-
bec, l 'asile de Beauport, et les ali6n6s de Montrdal,
ainsi que les six d6tenus aux loges des Ursulines, sont
transf6r6s au nouvel 6tablissement.
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La vie trifluvienne se mainrienr stagnante. Les
beaux jours de la ttaite des fourrures sont passds, Ies
Forges Saint-Maurice sonr ferm6es, il n'y a plus de
ti:oupes stationndes sur le Platon. Jusqu'au dernier
quart du dix-neuvidme sidcle, I'H6tel-Dieu vivorera,
tout en continuant i rendre service i la population.
Le registre des admissions, pendant les dix dernidres
ann6es, donne une moyenne de quelque 120 hospita-
lisds annuellement. IJn bureau de commissaires 6tait
charg6 de veiller aux finances de l'h6pital. En 1866,
la soeur hospitalidre se voit forc6e d'6crire au livre des
comptes : "Depuis plusieurs ann6es nous avons 6t6
oblig6es de limiter le nombre des malades d'aprds les
ordres de Messieurs les Commissaires, vu l' impossibilit6
or) se trouvent ces rnessieurs de rencontrer les comptes
de notre h6pital, nous avons dfr nous tenir quelque-
fois i deux ou trois malades dans la belle saison."

L'annde suivante, force est de supprimer deux
lits, puis un troisidme. Si bien que les Commissaires,
faute de revenus, ne permettent plus que I'hospitali-
sation de six malades au plus, ) la fois. Les lJrsulines,
en 1886, aprds cent-quatre-vingts ans de services d6-
vouds, devront fermer d6finitivement les portes de
leur H6tel-Dieu pour se consacrer uniquement i l 'en-
seignement, I'oeuvre principale de la communlut6.

Mid.ecins et clti.ru

Durant le 161
la colonie i l'Angl
le nombre impressi
dtablis dans la r6gi
s'explique en parti
soldats stationndes,
postes avoisinants,
du roi" qui devai<
tels nos mddecins
une ordonnance rl
la travers6e de Fra
un mddecin d0me,

lJn certain nc
dans un pays neui
s'6tablissaient dans
r6volu. Tous, apr
sdes, poss6daient dr
exercice de leur pr
pour les candidats

blir dans la colonie

un ans, se r6clamai

Aux dipl6m6s et ,

vu, de nombreux
ques notions de n

chirurgiens du ro

titres auxquels ils

J4



;ient stagnante. Les
:ures sont pass6s, les
!es, il n'y a plus de
t. Jusqu'au dernier
I6tel-Dieu vivotera,
ice i la population.
nt les dix dernidres
uelque 120 hospita-
e commissaires 6tait
l'h6pital. En L866,
d'6crire au livre des
6es nous avons 6td
malades d'aprds les

es, vu l'impossibiliti
lcontrer les comptes
nous tenir quelque-
la belle saison."

de supprimer deux
te les Commissaires,
rlus que l'hospitali-
fois. Les Ursulines,
ans de services d6-

ment les portes de
uniquement i l'en-
: la communaut6.

t'-

Midecins et cltirurgiens sous le rigime fra'nqais

Durant le r6gime franEais jusqu') la cession de
Ia colonie ) I'Angleterre, il esr 6ronnant de constater
le nombre impressionnanr de mddecins et chirurgiens
6tablis dans la r6gion, eu 6gard ) la population. Ceci
s'explique en partie par le fait, qu'aux compagnies de
soldats stationn6es, soit i Trois-Rividres, soit dans les
postes avoisinants, dtaient attach6s des "chirurgiens
du roi" qui devaient veiller ) la santd de la troupe,
tels nos m6decins militaires d'aujourd'hui. De plus,
une ordonnance royale obligeait tout navire, faisant
la travers6e de France au Canada. d'avoir i son bord
un m6decin dfiment autoris6.

LJn ccrtain nombre trouvant avantage i s'6tablir
dans un pays neuf, ne retournaient pas en France et
s'6tablissaient dans les villages, leur temps de service
r6volu. Tous, aprds des 6tudes plus ou moins pous-

sdes, possddaient des dipl6mes leur permettant le libre

exercice de leur profession. On devait €tre indulgent
pour les candidats qui manifestaient le d6sir de s'6ta-

blir dans la colonie, car certains, dds l' ige de vingt-et-

un ans, se r6clamaient du titre de mddecin-chirurgien.

Aux dipl6m6s et autoris6s s'ajouteront, nous I'avons

vtr, de nombreux gudrisseurs qui, ayant acquis quel-

ques notions de mddecine, comme compagnons des

chirurgiens du roi, s'attribueront gratuitement des

titres auxquels ils n'avaient aucun droit. En g6n6ral
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les midecins-chirurgiens jouissaient de 1a considd-
ration et de I'estime de la population, mais il n'en
dtait pas de mdme des barbiers-chirurgiens, donr la
pratique se lirnitait i saigner er ouvr;r des abcds, et
qui 6taient tenus au fin bas de la hi6rarchie m6dicale.

Trois-Rividres eut toujours ses mddecins r6si-
denff, d'aucuns y v6curent leur vie entidre. Leur
activit6 avait i s'exercer, non sans fatigue et
sans peine, sur un territoire de quelque trente rnil-
les, alors que les moyens de communication 6taient
des plus prdcaires.

Les mddecins r6sidant ) Trois-Rividres avaient
tous le privildge de traiter les malades de I'H6tel-Dieu,
mais il en fut toujours quelques-uns que la commu-
naut6 des Ursulines ddsigne nomm6ment comme md-
decins de l'h6pital, ayant i ce titre la direction et la
responsabilitd du service m6dical et y consacrant la
majeure partie de leur temps. Inutile de donner la
liste, d'ailleurs incompldte, des mddecins attitr6s de
I'H6tel-Dieu des Trois-Rividres. Quelques notes bio-
graphiques sur le sieur Charles Alavoine, extraites de
Visages clu uieux Trois-Riuiires de Raymond Dou-
ville, nous retrace la vie plut6t mouvement6e de cc
praticien, que les Annales des Ursulines mcntionnenr
comme "le premier m6decin de la maison", et nous
donnent un aperqu des activitds et ddbcires des m6-
decins de cette 6poque.
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Nd probablement en France verc 1,691, Alavoine
fait son apprentissage chez un chirurgien de Montr6al
oi r6sident alors ses parents. Il est donc I'un de ces
nombreux mddecins qui apprennent leur art en se
louant comme compagnon ou assistant d'un praticien
d'une certaine renomm6e. Vivant mis6rablement de
sa profession, il se fait conc6der une terre dans la sei-
gneurie de Laprairie, la revend et retourne ) Montr6al.
En 1722 on le retrouve ) Trois-Rividres, aprds un
court sdjour ) Batiscan. Trois ans plus tard il se fixe
ddfinitivement i Trois-Rividres, oi les Ursulines
I'attachent ) leur h6pital. Il reEoir officiellement une
commission de chirurgien cle I'Hdtel-Dieu, au salaire
de soixante-quinze livres par annde, environ qua-

rante dollars de notre monnaie. A sa demande, et
aprds force instances, son traitement est port6 ) deux
cents livres.

Puis c'est, comme toujours, une suite de recours
) la justice pour recouvrement d'honoraires. Les Tri-
fluviens, s'ils se font prier pour payer ses "vacations",

ne sont pas moins satisfaits de ses services. En marque
de gratitude on lui accorde I'usage gratuit d'un banc
) l '6glise. Toujours dans le besoin, Alavoine, en !754,
demande que la faveur de l'usage gratuit d'un banc )
l'6glise soit dgalement accordd )r sa famille, "vu que

depuis plus de vingt ans il chante au choeur de cette
paroisse sans autre gratification que la rente de son
banc". On lui refuse cette faveur, mais les marguil-
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Iiers "poussent la gdndrositi jusqu'i lui permecrre quc
ses enfanb n'auront i payer que quatre livres dc rente,
et que leur banc ne sera pas suiet ) la cri6e".

Et les difficult6s financidres s'accumulent au
point que sa propre femme, qui lui donnera dix-neuf
enfants, prend contre lui des procidures pour obtenir
une s6paration de biens. Puis c'est son pdre qui lui
r6clame une pension de trois cents livres, qu'il se serait
engag6 ) lui verser. Enfin, sa propre soeur fait le
voyage de Montr6al ) Trois-Rividres dans une "car-
riole et cheval", lou6s ) cet effet, pour r6gler ses af-
faires avec son frdre, "chirurgien-major de Trois-
Rividres," Ce brevet de chirurgien-major lui avait
6td octroy6 en 1719, mais les appointements attach6s
) cette charge ne lui furent jamais vers6s. Il meurt et
est inhum6 aux Trois-Rividres en janvier 1764. Dl-ns
I'inventaire de ses biens se trouvent "plusieurs livres
et outils de chirurgien ainsi qu'un alirmbic".

Le premier m6decin clc l 'H6tel-Dicu dcs Trois-
Rividres connut, comme on le voit, une vie fort moLl-
vement6e, et s'il s'acquit la reconnaissance des Triflu-
viens, il eut i se d6battre, pendant quarante ans de
sdjour dans notre ville, contre la g6ne et les troubles

domestiques. C'est d'ailleurs I'histoire de la plupart

de ses confrdres qui, ne pouvant vivre de leur art, s':t-

donnaient, soit au commerce, soit ) I 'agriculture, soit

i  la trai te des fourrures dont ddi i  les beaux iours

avaient sonn6.
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Aprds lui les Annales des Ursulines mentionnent
comme m6decins accr6dit6s de leur h6pital : les doc-
teurs Rieutard pdre et fils, "dont la clientdle s'dten-
dait jusqu') St-Frangois-du-Lac", puis, aprds la con-
qu6te, les docteurs Carter, \X/illiam Gilmore, Kimber
et enfin le docteur Georges Badeaux qui cl6t la liste
des m6decins de I'H6te1-Dieu des Trois-Rividres.
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L'icolc tle nridecirc al de chirurgie de Mon.trial

La signature du traite de Paris, en 7763, scelle
le sort de la Ncuvelle-France. La majorit6 des nora-
bles du pays et, avec eux, un grand nombre de m6-
decins-chirurgiens retournent en France. C'est h
rupture de tous les liens avec I'ancienne mdre-patrie
et ce sera, au pcint de vue m6dical, chez les Canadiens
franEais, une p6riode de g€ne qui se prolongera jus-
qu'au milieu du dix-neuvidme sidcle. Le recruremenr
ne peut plus se faire et, i mesure que disparaissent les
derniers mddecins franEais, on voit fleurir une l6gion
de charlatans et gudrisseurs. Quelques rares 6tudiants
iront poursuivre leurs 6tudes ) I'Universitd Harvard,
aux Etats-lJnis, mais il y a la question de langue et la
plupart doivent se contenter de s'attacher aux m6de-
cins 6tablis, pour acqu6rir quelque connaissance et
exp6rience dans I'art de gu6rir. En effet, il n'existe
aucun colldge ou 6cole qui puisse enseigner et former
de nouveaux m6decins. Les m6decins de langue an-
glaise, qui prennent la reldve, sont dipl6m6s des
universit6s anglaises ou dcossaises.

Pour les jeunes Canadiens frangais, attachds i leur
langue et ) leurs colrtumes, la situation devenait tragi-
que. Conscients de cette grave lacune, quelques mdde-
cins canadiens de langue franEaise s'associdrent ) des
confrdres de langue anglaise pour fonder, en 1843,
l'Ecole de Mddecine et de Chirurgie de Montr6al.
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Montrial possidait diji plusieurs h6pitaux: I'H6te1-
Dieu, le Montreal General Hospital, etc., qui pou-
vaient fournir un mat6riel clinique ad6quat. Ce n'6-
tait pas tout de fonder une 6cole de mddecine, il fal-
lait une reconnaissance officielle et le pouvoir d'6-
mettre des licences. Mais le Colldge des M6decins et
Chirurgiens venait d'o'btenir sa chartel il ddcrdta que
seuls les ditenteurs d'un dipl6me universitaire seraient
autoris6s ) pratiquer la m6decine. La nouvelle 6cole,
ne pouvant d6cerner des dipl6mes, s'affilia i la facult6
de M6decine de l'Universit6 McGill, fond6e en 1824;
celle-ci posa la condition qu'aprds deux ann6es d'6tu-
des, les 6tudiants, pour recevoir leur licence, s'inscri-
vent ) I'IJniversit6 et en suivent les cours r6guliers.
Les cours i la nouvelle Ecole de M6decine se don-
naient alternativement en anglais et en frangais.

Cependant, en haut lieu, et surtout chez les au-
toritds religieuses, on ne voyait pas d'un bon oeil
des dtudiants catholiques frdquentant une univer-
sitd anglaise et protestante. Pour calmer l'opinion et
f.aire tafue les critiques. I'Ecole, en 18i0, prdsenta un
bill au parlement de I'Union, sidgeant i Toronto, aux
fins d'obtenir le droit de ddcerner elle-mCme des di-
pl6mes. Cette d6marche ddplut aux mddecins de lan-
gue anglaise, co-fondateurs de l'Ecole, et ils donndrent
tous leur d6mission. Le bill, aprds avoir subi sa pre-
midre lecture, fut par la suite d0ment ignorC et rayd
de I'ordre du iour.
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Ayant dchoud de ce c6t6, les mddecins de l'Ecole
demandent I'affiliation ) la facultd de Mddecine de
l'Universit6 de Qu6bec, fond6e en 1852. Sans plus
de succds. En dernier ressort, aprds bien des d6-
marches infructueuses, les docteurs Beaubien et Pel-
tier se rendent ) Toronto et, i la suite d'une entrevue
avec le principal du Victoria University of Cobourg,
on en vient i une entente. En 1866 rompant tous
liens avec l'Universitd McGill, l'dcole de M6decine et
de Chirurgie de Montr6al deviendra la facult6 Mi-
dicale de l'Universit6 Victoria i Montr6,al, avec droit,
) ce titre, de ddcerner des dipl6mes et des licences i ses
6ldves. A cause de son statut incertain, l'Ecole avait
perdu beaucoup de son prestige et ne comptait plus
que quarante-six 6ldves. Aprds avoir r6gularis6 sa si-
tuation, elle connut un nouvel essor jusqu')r son int6-
gration ) la facultd de Mddecine de l'Universit6 Laval,
succursale de Montr6al, qui ouvrit ses portes en 1876.

Bien que sans rapport immddiat avec la vie m6di-
cale aux Trois-Rividres, cette brdve revue de l'6volu-
tion de l'enseignement m6dical, nous explique pour-
quoi les m6decins trifluviens de l'6poque, itaient di-
pl6m6s, soit de I'Universitd McGill, tant que I'Ecole
de M6decine de Montrlal y fut affili6e, soit par la
suite, et jusqu'en 1876, de l'Universitd Victoria de
Cobourg, et exhibaient des parchemins portant le
sceau de I'une ou l'autre de ces institutions.

42

L'Hospice et I'h,

Les Soeurs ,
ques anndes plus
des Ursulines, v:
premier 6v6que
de leur commun
des vieillards et
malades i domi<
notre ville un va
ectivit6. Ddpour
comptant que sr
fondation eur de
pendant les trois
pri6t6 des Ursul:
pable de payer l
pas abuser de la
acquit sur le cor
veurs de la Prov
inchang6e au nr

Bien que trr
ques vieillards et
jour et la nuit,
les besoins se fais
breuses, tant et r
un hospice rue S:
par ailleurs se m
rent pas de prot
ttoavaient "beat
aille".



r-

nddecins de l'Ecole
:d de M6decine de
t L8J2. Sans plus
prAs bien des d6-
s Beaubien et Pel-
dte d'une entrevue
ersity of Cobourg,
866 rompant tous
lle de M6decine et
ta la facultd M6-
rntrdal, avec droit,
et des licences ) ses
rtain, I'Ecole avait
ne comptait plus

rir r6gularis6 sa si-
r jusqu') son int6-
I'Universit6 Laval,
ses portes en I876.

,t avec la vie m6di-
) revue de l'6volu-
,us explique pour-
rpoque, dtaient di-
[, tant que I'Ecole
ffili6e, soit par la
ersitd Victoria de
remins portant le
titutions.

L' Hos lt ice et I' h61t ital Saint- | ose f b

Les Soeurs de la Providence, qui devaient quel-
ques anndes plus tard continuer I'oeuvre hospitalidre
des Ursulines, vinrent ) la demande de Mgr Cooke,
premier dvdque de Trois-Rividres, fonder une maison
de leur communaut6 en octobre 1864, Voudes au soin
des vieillards et des orphelins, ainsi qu'i la visite des
malades ) domicile, ces bonnes soeurs trouvdrent en
notre ville un vaste champ or) exercer leur charitable
activit6. Ddpourvue de tout moyen de subsistance, ne
comptant que sur les dons des citoyens, la nouvelle
fondation eut des d6buts fort modestes. D'abord log6e
pendant les trois premiers mois dans une maison, pro-
priet| des Ursulines, la communautd naissante, inca-
pable de payer le loyer plut6t modique et ne voulant
pas abuser de la g6n6rosit6 des filles de Sainte lJrsule,
acquit sur le conseil de l'Ev6que, escomptant les fa-
veurs de la Providence, une maison qui existe encore
inchangde au numdro 1 1 18 rue Royale.

Bien que trds ) l'6troit, on put ainsi loger quel-
ques vieillards et orphelins, tout en se prodiguant, le
jour et la nuit, au soin des malades indigents. Mais
les besoins se faisaient pressants et les demandes nom-
breuses, tant et si bien qu'il fut ddcidd de construire
un hospice rue Sainte-Julie. Toutefois les citoyens, qui
par ailleurs se montrdrent tres gdn6reux, ne manqud-
rent pas de protester contre le choix du site qu'ils
trouvaient "beaucoup trop dloigni du coetn de Ia
uille'.
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En 1866 fut construit le rez*de-chaussde de la
vieille pertie de f institution, qui sert encore de nos
jours ) la fois d'hospice et de logement pour la com-
munaut6. Deux ans plus tard, on y ajouta la chapelle.

Malgr6 que le local firt beaucoup plus spacieux,
il fallut, peu aprds, envisager le parachdvement de
l'idifice, car les demandes d'admission ) l'hospice et
I I'orphelinat ne cesaient d'affluer de tout le diocdse.

Lorsqu'en 1886 les lJrsulines fermdrent ddfini-
tivement leur H6tel-Dieu, Mgr Lafldche, deuxidme
6v6que de Trois-Rividres, imitant en cela le geste
pos6 jadis par Mgr de St-Vallier, persuada les Soeurs
de la Providence de joindre ) leurs oeuvres, la fon-
dation d'un h6pital dont le besoin se faisait grande-
ment sentir. dinsi on ajouta l I'Hospice un nouveau
corps de logis qui devint, en 1886, I'H6pital Saint-

Joseph de Trois-Rividres.

Le nouvel h6pital comportait deux dtages: f itage
dit des femmes et celui des hommes avec deux salles
communes de quelque quinze lits, plus sept chambres
priv6es ) chaque 6tage. On ne connaissait pas alors
de loi de l'Assistance Publique. Les malades indigents
itaient hospitalis6s et trait6s aux frais de la commu-
naut6. Pour rencontrer le co0t d'hospitalisation les
Soeurs de la Providence recevaient le produit des qu6-
tes faites dans tout le diocdse, ainsi que les nombreuses
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offrandes du public. Une socidtd de dames patro-
nesses, connue sous le nom de "Dames de la Charit6",
secondait les religieuses et s'ing6niait ) organiser des
collectes et des soirdes rdcrdatives. C'est ainsi que fut
inaugur6 le bazar annuel qui, jusqu'i il y a vingt-
cinq ans, itait le grand 6v6nement social du temps
des f6tes. Le bazar se tenait dans la seule salle publi-
que de la ville: la salle de l'H6tel de ville. Les dames
patronesses y tenaient chacune un comptoir: celui des
bonbons et friandises, des ouvrages de fantaisie, des
jouets, etc. La roue de fortune tenait place d'honneur
mais surtout le restaurant, oi chaque soir les diverses
associations de la ville donnaient i tour de r6le un
banquet. Marchands et notables contribuaient de
grand coeur de leurs dons. Des b6n6voles d6coraient
la salle ou organisaient des spectacles. Le baz* durait
une semaine. Chez ces dames existait une fidvreuse
6mulation et c'est i qui rapporterait avec "sa table"
le plus fort b6n6fice. Les enfants 6conomisaient leurs
sous longtemps i I'avance, en vue du bazar, et toute
la ville se faisait un devoir de le visiter. Bon an, mal
an, l 'H6pital Saint-Joseph rdcoltait de ce chef quel-
ques milliers de dollars.
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Le docteur Georges Badeaux',
rlernier mid.ecin attitrd de l'H6tel-Dieu

A l'H6pital le service m6dical 6tait assurt par
tous les mddecins pratiquant ) Trois-Rividres, dont
le doyen le Dr G. Badeaux, le dernier m6decin attitr4-
de L'H6tel-Dieu des Ursulines, qui s'empressa d'offrir
ses services i l'H6pital Saint-Joseph. Ce ne fut que
pour peu de temps, car il mourut I'ann6e suivante, en
1887, i I ' ige de soixante et quinze ans, laissant une

belle rdputation d'int6gritd et de charit6.

Les Annales des LIrsulines ne tarissent pas d'6lo-
ges i son sujet. Il fut vraiment une figure marquante

de la soci6td trifluvienne. Bien que le traitement gra-

tuit des malades indigents ffit, comme il I 'est toujours,

de tradition dans la profession m6dicale, il y apportait
un zdle m6ritoire. A ce sujet on lit dans I'Histoire des

Ursulines, ces lignes qui s'appliquent aussi i notre

temps et seront toujours d'actualit6: comme ils 6taient
(les indigents) "sous la fausse impression que le doc-
teur 6tait pay6 par le gouvernement pour soip;ner les
pauvres ) domicile et les m6dicamenter au besoin,
cette classe parfois exigeante ne se g6nait nullement"...
Tout comme les m6decins d'aujourd'hui, le docteur
Badeaux laissait dire, et n'en continuait pas moins
discrdtement ) se d6penser au service des mis6reux.
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Les dibuts de la cbirurgie

A I'H6pital Saint-Joseph, si la m6decine dtait i
I'honneur, la chirurgie jusqu'au d6but du vingtidme
sidcle, n'6tait gudre florissante, et les interventions
plut6t d'ordre mineur. Les cas graves 6taient r6f6r6s
aux chirurgiens des grands centres, Montr6al et Qu6-
bec. A I'occasion on faisait appel ) un chirurgien de
renom pour pratiquer une opdration sdrieuse. Le ta-
bleau des interventions 6tait loin d'6tre chargd et
manquait de diversit6. On y lisait le plus souvenr,
lorsqu'il s'agissait de chirurgie abdominale: Iapara-
tomie. A moins d'indication pr6cise et 6vidente, cer-
tain chirurgien de l'6poque disait: "A quoi bon se
casser la t€te, une fois le ventre ouvert on verra bien!"
Aussi 6tait-on des plus g6n6reux pour les incisions.

Les suppurations dtaient choses courantes, on
6tait m6me soupgonneux quand une plaie gu6rissait
par premidre intention, au lieu de prdsenter un pus
"de bonne nature". Les vomissements et les naus6es
post-op6ratoires faisaient partie de I'anesth6sie au
chloroforme, et souvent duraient cinq ) six jours.

Si par chance inesp6r6e un accoucheur parvenait
i faire hospitaliser une fille-mdre, cela provoquait un
petit scandale qu'il fallait i tout prix 6touffer, et on
faisait rudement sentir ) la malheureuse qu'elle
"devait payer pour son p6chi".



En dipit de ses lacunes, inhdrentes i l'6poque,
l'H6pital Saint-Joseph remplissait efficacement son
r6le, le d6vouement des Soeurs suppl6ant aux d6fi-
ciences de la m6decine du temps. Chez les gens du
peuple rdgnait encore, tenace, le vieux pr6jugd que
l'hOpital 6tait le vestibule du cimetidre. Tout de
m6me on sortait de Saint-Joseph plus souvent sur ses
pieds que dans son cercueil.

De nos jours I'Hdpital Saint-Joseph, tel que nous
le connaissons, devenu h6pital universitaire, s'est ac-
quis, tant par sa direction que par son personnel de
premier choix, une place, enviable et miritie parmi
les institutions hospitalidres de la province.

La pratique mdd,it
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sidcle, plus que ja
ne maintenant qu'
quc huit mille h,
chercher ailleurs, ,
r6al, quand ce n'e
que la ville natalr
moyenne de sept i
lation et jouissent,

la profession ne c(
On ne connaissait
de tout acabit que
ce temps li qui d
rnddecin de famille
comme aujourd'hr
le champ restreir
peine trouvait-on
Canadiens frangais
rares chirurgiens e

Aprds ie curd
pagne, le docteur c
rarchie civile. Le
ct les mauvais joun

ne songeait jamais

son grave. C'est ai
comme fiddles clier

48



T-_
I
i

rdrentes i I'ipoque,
t efficacement son
uppl6ant aux d6fi-
, Chez les gens du
vieux pr6jugd que
imetidre. Tout de
plus souvent sur ses

[oseph, tel que nous
iversitaire, s'est ac-
lr son personnel de
e et mdrit6e parmi
province.

La pratique ncid.icale au siicle d,ernier

Durant la deuxidme moitid du dix-neuvidme
sidcle, plus que jamais, la cit6 tri{luvienne somnole,
ne maintenant qu') grand peine son chiffre de quel-
que huit mille habitanrs. La jeune g6n6ration va
chercher ailleurs, dans les Cantons de I'est, ) Mont-
r6al, quand ce n'est pas aux Etats-Unis, des emplois
que la ville natale ne peur plus lui procurer. Une
moyenne de sept i huit mddecins desservenr la popu-
lation et jouissent, ) l'dchelle sociale, d'un prestige que
la profession ne connaitra probablement jamais plus.
On ne connaissait pas alors la pl6thore de "docteurs"
de tout acabit que nous connaissons de nos jours. En
ce temps li qui disait "docteur", disait mddecin, et
rnddecin de famille. La profession n'6tait pas divisde,
comme aujourd'hui, en cloisons dtanches d6limitant
le champ restreint d'innombrables spdcialit6s. A
peine trouvait-on i Montrdal et i Qudbec, chez les
Canadiens franEais, un ou deux oculistes et quelques
rares chirurgiens attach6s aux h6pitaux.

Aprds le curi, en ville aussi bien qu') la cam-
pagne, le docteur occupe le premier rang dans la hi6-
rarchie civile. Le mddecin, confident dans les bons
ct les mauvais jours, une fois adopt6 par la famille, on
ne songeait jamais ) l 'abandonner i moins d'une rai-
son grave. C'est ainsi que le praticien du temps avait
comme fiddles clients, deux ou trois g6n6rations dont
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il connaissait les tares ou prddispositions h6rdditaires )
certaines affections. D6pourvu des moyens modernes
de diagnostic: laboratoire, rayons X, etc., tr'exp6rience
des malades en faisait en g6n6ral un perspicace clini-
cien. Tous n'6taient pas des Ladnnec ou des Dieu-
lafoy, mais ils savaient mettre ) profit la psychologie
du patient, jointe ) une compr6hension et un d6voue-
ment qui touchaient et leur attachaient les malades.

Il faut bien dire que les rapports entre confrdres
n'6taient pas toujours empeints de cordialit6. Cer-
tains, jaloux et fdrocernent individualistes, faisaient la
vie dure aux jeunes. Dans les villages, le vieux prati-

cien voyait d'un mauvais oeil le d6butant qui osait

venir lui disputer sa clientdle, qu'il considdrait chasse
gard6e. C'6tait alors la guerre sourde. L'ancien, pour

d6courager son comp6titeur, "coupait les prix" des

accouchements et des visites ) domicile.

Les " ramancheur
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Les " ranca.ncheuys" f aisaient f rtrtune

A Trois-Rividres le champ d'acrion 6tait des
plus vastes. Depuis longtemps le Cap-de-la-Madeleine
ne comptait plus de m6decin, de m6me que Sainte-
Angdle, Saint-Etienne, la Banlieue, Mont-Carmel, les
Forges, la Pointe-du-Lac. Cependant, malgrd la vigi-
lance du Colldge des M6decins, les "ramancheurs" fai-
saient fortune. L'orthopddie n'6qait que sommaire-
ment enseignde ) l'Ecole de M6decine et les mddecins.
s'ils portaient plainte contre les charlatans, devaient
s'avouer qu'ils manquaient de connaissances et d'ha-
bilet6 pour traiter fractures er luxations. On citait
m6me certains m6decins qui, en cachette, avaient
conduit des membres de leur famille chez un fameux
rebouteur des environs pour faire rdduire des frac-
tures. Bien plus, se sentant impuissants dans les cas
difficiles, quelques prariciens furenr accus6s d'avoir
pr6td assistance ) des "ramancheurs". Si bien que le
Colldge des Mddecins, mis au courant de la chose,
dficrdta que tout m6decin reconnu coupable de con-
nivence avec un "ramancheur" serait, par le fait m6-
me, suspendu et perdrait pour un temps son droit de
pratique. Depuis l'emploi courant de la radiographie
qui donne, de uisu, l'dtat des os et articulations, la
confrdrie jadis prospdre des rebouteurs, pour lesquels
la moindre foulure 6tait touiours une mauvaise frac-
ture, se voit contrainte de mourir lentement. pour le
plus grand bien des accident6s.
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Dds i'Universitd, l '6tudiant se faisait un devoir
de se laisser pousser barbe et moustache. Le disciple
d'Esculape arborait le plus souvent une austdre imp6-
riale; les anciens, de luxuriants favoris. La redingote
dtait de rigueur, ainsi que le haut-de-forme. Le "cha-
peau de castor" dtait r6serv6 pour les dimanches et
f6tes. Le jeune m6decin se hitait de contracter ma-
rtage, car nos bonnes et prudes grand-rndres ne se rdsi-
gnaient qu'i contre-coeur, en cas d'urgence, i se con-
fier ) un c6libataire.

C'6tait l 'usage de s'identifier par une enseigne.
Aussi, I'un des premiers soins du nouveau praticien

6tait de {aire instalier, au-dessus de la porte de son
cabinet de consultation, celle de sa profession. On nc
se contentait pas d'une simple plaque, rnais I'usagc
voulait, comme enseigne, un 6norme pilon et mortier

de bois peint, solidement fix6 par une dquerre de fer

forg6. De nos jours, m6me dans le commerce, il n'est
plus question d'enseignes. Seuls les barbiers, h6ritiers

des barbiers-chirurgiens de jadis, ont conservd la leur:

un poteau blanc rty6 de rouge.

On se faisait un point d'honneur de ne jamais

prendre de vacances et de mourir sur la brdche. Le

docteur Gervais, qui pratiqua la m6decine iusqu'i un

ige avanc6, se glorifiait de n'avoir jamais pris un seul
jour de repos durant sa longue carridre. Au contraire

r )
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de ses confrdres, il ne poss6dait ni cheval ni voiture et,
jusqu'i la {in, il fit i pied ses visites i domicile.

De mdme le m6decin se gardait, comme d'une
faute anti-professionnelle, d'envoyer sa note d'hono,
raires. Dieu sait si les comptes s'accumulaient dans les
livres! Il arrivait m6me souvent qu'un vieux prati-
cien, aprds avoir fait son testament, ordonnait sur son
lit de mort de ddtruire tous les comptes en souffrance,
au grand soulagement des d6biteurs et au grand dam
des hdritiers.

Il dtait impensable d'avoir son cabinet de consul-
tation hors de son domicile. On rdservait ) cette fin
deux piices: une salle d'attente, quelques chaises et
I'indispensable crachoir et un cabinet particulier. Il
n'6tait pas non plus question d'heures de consultation.
Le mddecin se devait cle rester sur la brdche vingt-
quatre heures par jour et sept jours par semaine. Le
dimanche, davantage ) la campagne, s'av6rait le iour
oi les consultations dtaient les plus nombreuses. Les
habitants de la Banlieue, des Forges, de Sainte-Mar-
guerite, profitaient du voyage en ville pour consulter
aprds la grand-messe, et s'en retoufnaient avec une
bouteille d'6lixir et un morceau de pain b6nit.

En 1888, le docteur E. F. Panneton fut le premier
midecin trifluvien ) afficher des heures de consulta-
tions, soit: de sept i neuf b. a.m., douze i trois h,
p.m,, et cinq i lnlt h. p.m.. C'itait une innovation
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qui lui attira les quolitrets et raiileries de ses confrdres,
qui le narguaient en disant: "C'est ) croire que les
malades vont se trouver souffrants i heures fixes!"
Tout de mdme le premier pas 6tait fait, et quelques
ann6es plus tard tous, i part quelques anciens, affi-
chaient des heures de consultation.

Les consultations ordinaires 6taient le plus sou-
vent gratuites, mais le consultant n'6tait pas satis*
fait s'i l ne rapportait une bouteille de sirop ou une
boite de pilules. Il payait volontiers le mddicament,
ne ffft-ce qu'un innocent hlacebo.

Premier pbarmaci
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Pre rnie r pbar m.acian

Trois-Rividres connur son premier pharmacien
en 1858. Ce premier pharmacien fur M. Villiams,
qui ouvrit une pharmacie au coin nord-est des rues
Des Forges et Notre-Dame. Son num6ro d'appel t6l6-
phonique 6tait le num6ro 1; ce qui porte ) croire qu'il
fut aussi le premier abonn6 de la Compagnie de Tdld-
phone. Vers le m6me temps on signale la venue d'un
second pharmacien, un allemand du nom de Hoerner,
dont l'officine se trouvait du c6t6 ouest de la rue du
Platon, i mi-chemin enrre la rue Notre-Dame et le
fleuve. Ce bon M. Hoerner, au physique d'athldte,
6tait un original qui, chaque marin, rant que les rues
itaient praticables, se rendair de son domicile au fleu-
ve, en bicyclette, en maillot de bain, avec un biton
ferr6 en travers du guidon. En hiver, il cassair la
glace avec son biton, plongeait dans I'eau glac6e, puis
s'en revenait p6dalant, au grand 6bahissement des
badeauds en pelisses de fourrure qui le voyaienr passer
pour la premidre fois.
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Lc ntttlcc'itt itait tout i la fois
dcntiste et fbarrnacien

La pratique, aujourd'hui courante, de r6diger
une ordonnance i I 'usage du pharmacien ne s'adopta
que lenternent. Auparavant le mddecin 6tait tout i
Ia fois dentiste et pharmacien. Aussi la sommaire ins-
trumentation du praticien comportait, enrre aurres,
tout un jeu de daviers. Il n'6tait pas question de
plombage, encore moins de prothdse. Le traitement
itait sfrr et radicai. Une dent qui faisait souffrir,
quelle que fut sa condition, devait 6tre extraite; bien
entendu sans anesthdsie locale ou gdn6rale. Si le pa-
tient 6tait le moins du monde pusillanime, il se don-
nait du courage en ingurgitant force gin ou whisky,
sinon le mddecin lui servait double ration de rhum de
la Jamaique, dont toutes les familles gardaient quel-
ques cruchons.

Quant aux m6dicaments le m6decin se devait de
poss6der sa "pharmacie", meuble imposant ou s'ali-
gnaient les flacons s6vdres, aux mystdrieuses 6tiquet-
tes: perchlorure de fer, ammoniaque aromatique, etc...
Puis les pots d'onguents, de rhubarbe, de s6n6. Bien
en vue brillait la balance de pr6cision avec ses poids:

scrupules, grains, drachmes, I'entonnoir de verre avec
le papier filtre, le mortier de pierre et son pilon. Dans
les tiroirs du bas tout un assortiment de bouteilles,
bouchons, 6tiquettes, boites de fer blanc ou de carton.

J 6
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Le bon docteur composait ses sirops, pesait des pou-
dres pour les cachets et, aid6 de sa femme, roulait des
pilules. Les infusions er tisanes se pr6paraient sur la
cuisinidre de famille, et roure la maison s'emplissait
du parfum (?) des racines et herbages qui mijotaient
en compagnie du chaudron de soupe.

Les rares analyses, les laboratoires n'existant pas,
se pratiquaient chez le mddecin. Depuis toujours
l'examen des urines, quant i la couleur, I'odeur, la
prdsence ou i'absence de d6p6t, renseignait grossidre-
ment sur la fonction r6nale. On pr6tendait m6me que
certains anciens s'en mettaient une goutte sur la lan-
gue pour d6celer la prdsence de sucre! De plus en
plus les praticiens se servaient de rdactifs pour la re-
cherche de I'albumine, du sucre, de l'acide urique.
Le petient 6tait fort impressionn6 ) la vue du docteur
versant dans un 6prouvette la liqueur bleue de Fehling
et suivait, les yeux roncls, l 'dhullition i la flamme de
la lampe i alcool.
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ILes " clercs"

Chez tout m6decin de queique r6putation on
trouvait, pendant les longues vacances d'6t6, un ou
deux "clercs". On appelait de ce nom les 6tudiants
en mddecine qui devaient, autant que possible, faire
un stage chez un praticien de leur choix. Le clerc
accompatnait son patron dans ses visites i domicile,
assistait, quand la famille ne s'y objectait pas, aux
accouchements et consultations. Il avait tout le loisir
de s'initier i, la pr|paration des m6dicaments et aux
quelques analyses courantes. A I'occasion, il adminis-

trait ) une parturiente le chloroforme, dont I'usage

s'6tait rapidement r6pandu depuis sa ddcouverte en

1848. C'est ce qu'on appelait donner "le chloroforme
i la reine", du nom de la reine Victoria qui aurait 6td

la premidre i bdn6ficier de cet anesthdsique. L'admi-

nistration de chloroforme pour calmer les douleurs de

l'accouchement fut, ) I ' ipoque, I'objet d'une violente
pol6mique. Plusieurs sdvdres thdologiens condamnd-

rent cette pratique, comme allant i l 'encontre de la

Gendse oi il est 6crit de la femme: "Tu enfanteras

des fils dans la douleur". L'Eglise trancha la question

en permettant I'usage de I'anesth6sie chez les Dartu-
rientes, et nos grand-mdres purent dds lors, sans scru-

pules ni remords, mettre au monde leurs enfants sans

douleurs.
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A part de ra.
cheval et voiture
plus florissants, u.
vogue des bicycle
6tis, les docteurs
p6dalant gravemej
mital accrochd ar

Certains prin
rer.enaient pdriodi
chaloupe. Il n'y a
an mal an, i tout
autour du carrd I
de grandes "diguer

la Banlieue et, bie
Philippe dont le sc
vir la basse-ville or
Dame et des Forge
formes en guise dt
par des chaloupes
conduisaient les cl

de-chauss6e envah:
bles et effets au p

devait construire s
bois, on les amarra
dviter qu'ils ne soi
les dix ou quinze



lue reputatron on
ances d'6t6, un ou
nom les 6tudiants
que possible, faire

rr choix. Le clerc
visites i domicile,
objectait pas, aux
I avait tout le loisir
rddicaments et aux
ccasion, il adminis-
orme, dont l'usage

; sa d6couverte en
rer "le chloroforme
toria qui aurait 6t6
,sthdsique. L'admi-
mer les douleurs de
rbjet d'une violente
'logiens condamnd-
i I'encontre de la

te: "Tu enfanteras
trancha la question

isie chez les partu-

dds lors, sans scru-

e leurs enfants sans

Moltens de locont otiott.

A part de rares exceprions le m6decin possidait
cheval et voiture pour ses visites et m€me, chez les
plus florissants, un cocher. Vers les 1898 souffla la
vogue des bicyclettes, et l 'on vit, pendant quelques
dtis, les docteurs de la ville visiter leurs malades en
pddalant gravement, leurs trousses dans un panier de
rndtal accroch6 au guidon. . .

Certains printemps, lors des grandes crues, qui
revenaient p6riodiquement, les visites se faisaient en
chaloupe. Il n'y avait pas alors de brise-glace et bon
an mal an, i tout le moins une partie de la basse ville,
autour du carr6 La Fosse, 6tait inond6e. Les ann6es
de grandes "digues" les eaux recouvraient les terres de
la Banlieue et, bien entendu, tout le quartier Saint-
Philippe dont le sol est ru m6me niveau. Pour desser-
vir la basse-ville on 6difiait, aux coins des rues Notre-
Dame et des Forges et Royale et des Forges, des plate-
formes en guise de d6barcaddres. Le service se faisait
par des chaloupes qui,  moyennant vingt-cinq sous,
conduisaient les clients par les rues inondles. Le rcz-

de-chauss6e envahi, les habitants d6minageaient meu-

bles et effets au premier 6.tage. Chaque propri6taire

devait construire son trottoir, et les trottoirs 6tant en

bois, on les amarrait aux lucarnes avec des cables pour

6viter qu'ils ne soient emportds par les eaux. Pendant

les dix ou quinze jours qui prdcidaient la ddbacle, le
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midecin visitait ses patients de la basse-ville en cha-

loupe. Arriv6 devant la maison, on accostait au trot-

toir et enjambait la fen€tre. Les services de I'aqueduc

et des 6gouts faisant d6faut, les grandes crues appor-

taient ordinairement une recrudescence de maladies

et tout particulidrement de fidvre typhoide qui, jus-

qu'en 191I, s6vissait i f itat enddmique.

60
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Carabins du tcwlts

Nous avons vu que, jusqu') son affil iation ) l 'U-
niversit6 Laval, succursale de Montr6al, en 1876,
l'Ecole de Mddecine et Chirurgie recrurait bon nom-
bre d'6ldves dans la r6gion. f)e son c6td la facult6 de
midecine de I'Universitd Laval de Qu6bec, i laquelle
s'6tait incorpor6e l'Ecole de M6decine de Qu6bec en
1812, comptait aussi quelques 6ldves de Trois-Rividres
et des environs. Cependant les 6tudianrs peu fortu-
n6s s'inscrivaient de pr6f6rence ) I'Ecole de M6decine
de Montr6al oir les frais de scolarit 6 |taient moins
6lev6s. Mais l'6cole de M6decine ne jouissait pas du
prestige des facult6s universitaires, les cliniques y
dtaient moins bien organis6es et surtout les professeurs

d'anatomie avaient grand-peine ) se procurer des su-
jets de dissection, ) une 6poque oi le public r6pugnait
) ce qu'on appelait "la charcuterie des morts". D'or)
il arrivait que les 6ldves de I'Ecole devaient souvent,
par n6cessit6, se procurer des corps en violant les s6-
pultures. Aussi les carabins 6taient-ils vus d'un assez
mauvais oeil,
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C' 6tait I' i poque bdro'ique

C'dtait I 'dpoque hdroique, aussi, il faut bien le
dire, I' ige d'or de la m6decine. Le mddecin d'alors
6tait libre comme l'air et n'avait de compte i rendre
qu'i sa conscience. A I'h6pital, de m6me qu') son ca-
binet de consultation, ses clients se recrutaient aux
proches alentours. Il les connaissait tous, sinon per-

sonnellement du moins par leurs liens de famille. Il
donnait sans compter de sa personne et de ses soins,
prenait consciencieusement le pouls, percutait, faisait
tirer la langue, sortait son thermomdtre, prenait la
temp6rature, s'arrCtant par moment pour un bon
mot ou pour s'informer des parents et des petits.

Quand I'examen 6tait termin6, il prdpa mit i la vue de
son patient, un sirop, une douzaine de cachetsl un

dernier mot d'encouragement, une tape familidre sur

l'6paule et le consultant s'en retournait rassur6, satis-

fait, parce que "son docteur" I'avait bien examin6 et

avait pr6pard exprds "porlr lui" le remdde qui lui con-

venait .

Chez le praticien moderne de nos villes, chez le

spicialiste dibord6, davantage ) l 'h6pital, i l en va

tout autrement, et c'est in6vitable. D'abord la secr61

taire tape une fiche: nom, ige, adresse. Puis une
garde, coquettement v6tue de blanc, prend le pouls,

la temp6rature, la pression art6rielle, etc. Si ) I'h6-

pital, r' ient ensuite un jeune interne qui notera suf un
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rc, prend le pouls,
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dossier les antdcddents h6rdditaires et personnels, I'his-
toire de la maladie actuelle, sans contr6ler les dires ou
restrictions du malade, car il lui faut rddiger, dans
une heure, une dizaine d'histoires de cas semblables
(quel m6tier!) et le temps passe. "Quand pensez-vous
que je pourrai voir "mon docteur?" glisse timidement
le patient. "Probablement vers midi" . . . et la porte
est nerveusement ferm6e.

Au bureau, le client est entr6 dans le cabinet par-
ticulier. Aprds quelques questions, et tout en consul-
tant les notes de la garde-malade, le m6decin lui dit:
"I1 faudra entrer ) l 'h6pital, car dans votre cas plu-
sieurs examens seront n6cessaires, probablement aussi
des poses aux rayons-X. Une fois hospitalis6 je vous
ferai voir par quelques sp6cialistes. Je vous retiens

une chambre; ) demain."

Visite quotidienne: sourire photogdnique. - Qa
va ce matin?. . . bien dormi? J'espdre avoir bient6t

le rapport de vos examens

Au bout de trois jours de mddecine " ) la chaine",

le dossier est complet. Le patient pousse un soupir

de soulagement en apprenant que sa garde ne lui pi-

quera plus les fesses, que les aides du laboratoire auront

enfin piti6 de ses veines, qu'il pourra ) loisir prendre

son petit ddjeuner sans cocktail de baryum, et que,

surtout, il devait pouvoir causer enfin, coeur ) coeur,

avec "son m6decin". , .
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La ntidecina s'ast radicalem.etrt /ranf ortmtie

De nos jours, ori la m6decine peut i peine suivre
les progrds 6tonnants des sciences para-m6dicales et
dig6rer les ddcouvertes incessantes des grands labora-
toires des maisons de produits pharmaceutiques, qu'ai-
guillonne la comp6tition, il n'est pas 6tonnant que le
praticien d6bord6 ne doive forc6ment requdrir les
services de nombreux aides et collaborateurs. La tech-
nique a tellement progress6 que le mddecin, une fois
complit6 le dssier d'un malade, peut souvent, sans
I'avoir vu ou examin6, poser un diagnostic en se ba-
sant sur les seuls rdsultats des multiples analyses et
radiographies, en attendant le cerveau 6lectronique,
auquel on aura fourni toutes les pidces, qui, ) la
simple pression d'un bouton nnagique, 6tablira marh6-
matiquement, en quelques secondes, diagnostic et trai-
tement ad hoc.

Sans aucun doute, la mddecine depuis une ving-
taine d'ann6es a progress6 i pas de g6ant. Grice ) elle
sont disparus dans les pays bien organis6s: chol6ra,
peste, malaria, variole, dipht6rie et combien d'autres.
Les d6couvertes se sont multipli6es ) un rythme ac-
cildr6. Le moribond ne meurt plus "le corps barr6",
mais il a la grande satisfaction de tr6passer d'un can-
cer de la t€te, du pancrias, ou, plus banalement, d'une
thrombose coronarienne sous la tente d'oxygdne. Dens
les salons on compare son teux d'hdmoglobine et
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s "le corps barr6",
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banalement, d'une
le d'oxygdne. Dans
d'h6moglobine et

le nombre de ses gobules. Mais le pauvre malade
moyen, lui, dans son for int6rieur, regrette la com-
munion intime avec son docteur de famille. On s'en
6meut en haut lieu et I'on tend ) s'orienter peu i peu
vers le retour i la bonne vieille formule du praticien
g6n6ral, adaptle aux exigences modernes, comme la
seule solution qui puisse permettre d'6viter aux pa-
tients le recours aveugle et inutile aux soins d'innom-
brables spdcialistes, vers lesquels, seul, le praticien 96-
n|ral averti a les connaissances et les qualitds voulues
pour les diriger.

Combien d'incurables et de n6vros6s, ayant en
vain 6puis6 la liste des spdcialistes les plus divers, s'en
vont et retournent chez le "gu6risseur", non pouf
solliciter un m6dicament ou chercher une gu6rison
qu'ils savent impossible, mais pour un seul regard, une
seule bonne parole empreinte d'esp6rance, sinon de
charit6, que le vrai mddecin de famille a souvent seul
le temps et le secret de dispenser. De ces m6decins-l)
nous en connaissons tous. s'ils se font moins rofil-
breux.

Heureux temps, hilas rdvolu, oi le mddecin,
aprds ses consultations faites pos6ment, n'avait pas,
par surcroit, ) se muer en rond-de-cuir ) temps par-
tiel pour remplir des liasses de formules: accident de
travail, pension d'aveugles, assistance publique, mires
nicessiteuses, etc., quand ce n'est pas Ia sibylline

6 t



feuille d'imp6t sur le revenu, pour laquelle il faut re-

tenir les services d'un comptable.

La m6decine moderne, plus que toute autre pro-

fession, rend ) la soci6t6 des services inestimables.

Cette science 6minemment humanitaire jouit plus que
jamais d'un prestige incontest6. En est-il encore de

m6me du mddecin? . . .
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