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a

AVANT!PROPOS

Amanda Viger, dite seur St-Jean-de-Goto, est l'une des milliers
de Canadiennes qui sont entr6es au couvent et ont pass6 leur vie
dans une communaut6 religieuse. Parfois ignor6es, rarement
comprises et appr6ci6es d leur juste valeur, ces femmes, ins-
truites et engag6es dans une profession ou pr6pos6es d des
tAches multiples et vari6es, ont rendu de grands services aux
gens de toutes les provinces canadiennes. L'id6e de raconter
l'histoire d'Amanda Viger m'est venue lorsque j'6crivais les
enfants de Lazare. Personnage quasi l6gendaire, elle 6tait bien
connue en son temps, car des pr6tres, des m6decins, des poli-
ticiens, des journalistes et d'autres personnes int6ress6es sont
venus visiter le lazaret de Tracadie.

Les recherches sur Amanda Viger m'ont aussi permis d'ex-
plorer l'histoire des Religieuses Hospitalidres de Saint-Joseph, en
particulier, celle de Ieur H6tel-Dieu de Tracadie. Pour ce faire,
j'ai b6n6fici6 de Ia collaboration d'archivistes chewonn6es qui
m'ont laiss6e puiser dans une abondante documentation. Je
remercie Florence Bertrand, seur de la Congr6gation de Notre-
Dame d Montr6al, et les religieuses hospitalidres de Saint-Joseph
suivantes: Nicole Bussidres, archiviste de Ia maison mdre d
Montr6al; Claire Perreault, de la communaut6 d'Arthabaska au
Qu6bec; Dorina Frigault, conservatrice du mus6e de Tracadie;
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Corinne LaPlante, archiviste d la maison Notre-Dame-de-
l'Assomption de Bathurst au Nouveau-Brunswick, qui a pass6 de
nombreuses heures d r6pondre d mes questions et d trouver les
documents requis. Monsieur Edouard C. N. Lanct6t, mari
d'Hermine Demers, arridre-nidce d'Amanda Viger, m'a aimable-
ment fourni des renseignements biographiques et g6n6alogiques
sur la famille Viger. Enfin, madame Gail Campbell, professeure
d'histoire d l'Universit6 du New Brunswick d Fredericton et
directrice de ma thdse de maitrise sur Amanda Viger, m'a appris
d d6passer l'aspect biographique et la simple compr6hension de
mon personnage, afin de bien Ia situer dans son 6poque et
d6gager les 6l6ments qui ont form6 sa personnalit6 et influenc6
son 6volution humaine et spirituelle.

La r6daction et la publication, en anglais, de cette biographie
d'Amanda Viger se sont r6alis6es, grAce d l'appui du Conseil des
arts du Canada. Je tiens d remercier mon mari Ald6o Losier, qui
a lu mon manuscrit plusieurs fois et, m6me si cela me contrarie
parfois, il est certainement mon meilleur lecteur critique. Des
remerciements s'adressent aussi d la traductrice Berthi l le
Beaulieu, religieuse hospitalidre de St-Joseph.

Mary Jane Losier



INTRODUCTION

A I'automne de 1868, Amanda Viger, jeune femme de vingt-trois
ans r6cemment arriv6e de Montr6al avec cinq compagnes reli-
gieuses, traverse en voiture tir6e par des chevaux les grands
espaces bois6s entre Chatham et Tracadie, au nord-est du
Nouveau-Brunswick. La vie d'Amanda Viger est li6e d celle des
hommes et des femmes qui I'ont influenc6e, et s'enracine dans le
contexte historique, social et religieux qui a conditionn6 son 6vo-
lution et ses choix. Ce livre raconte la vie de cette jeune femme
canadienne qui prit le nom de seur St-Jean-de-Goto lorsqu'elle
prononEa des veux dans la communaut6 des Religieuses Hospi-
talidres de Saint-Joseph de Montr6al. Pr6occup6 par les besoins
pressants des l6preux qui habitaient Ie lazaret de Tracadie, le cur6
de la paroisse fit des d6marches pour que des religieuses pren-
nent en charge la direction du lazaret. Amanda Viger 6tait la plus
jeune du groupe de six hospitalidres nomm6es d Tracadie pour
prendre soin des l6preux. Etant pharmacienne, elle ouvrit aussi-
tdt une pharmacie qui servit aussi de dispensaire car beaucoup
de malades venaient la consulter et demander des remddes. Son
dr5vouement et ses accomplissements au cours des trente-quatre
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rnnees passees d Tracadie sont l'objet de plusieurs chapitres.
Une abondante correspondance, les chroniques, les annales et
les notices n6crologiques sont autant de documents pr6cieuse-
ment conserv6s qui facilitent la tAche au chercheur et permet-
tent d'entrer dans la vie quotidienne de l'6poque et de saisir de
l'int6rieur la vie des hospitalidres de Tracadie.

Toutefois, Ie r6cit du travail fructueux accompli par seur St-
Jean ne suffirait pas pour expliquer le sens total de son existence,
si on en omettait les premidres 6tapes. Les premiers chapitres de
ce livre traitent de l'enfance d'Amanda et de ses 6tudes au
convent des seurs de la Congr6gation de Notre-Dame d Bou-
cherville. C'est ld qu'elle se sentit appel6e d consacrer sa vie d
Dieu. Entr6e au monastdre des Hospitalidres de Saint-Joseph d
Montr6al, elle reEoit une formation religieuse au noviciat et plus
tard un excellent entrainement professionnel en apothicairerie d,
l'H6tel-Dieu de Montr6al, qui en fera une pharmacienne experte.
Ce livre est unique parce qu'il franchit les murs du cloitre et
raconte de I'int6rieur les hauts et les bas de la vie de femmes qui
vivent en communaut6 et consacrent leur vie d la pridre et au
service des personnes pauvres, malades ou d6munies. Cette bio-
graphie d'Amanda Viger est une fenOtre ouverte sur la vie des
communaut6s religieuses, au cours du dernier tiers du 19e sidcle,
que ce soit au Nouveau-Brunswick, au Qu6bec ou ailleurs.

Quelques auteurs ont fait des recherches sur l'histoire de la
ldpre et ont publi6 des 6tudes sur le lazaret de Tracadie et sur les
services offerts par le gouvernement et autres organismes de
sant6. Cependant, aucun ouvrage ne porte exclusivement sur la
communaut6 des religieuses qui y sont venues pour soigner les
I6preux en 1868. Dom F6lix-M. Lajat, qui fut aum6nier d Tracadie
pendant quelques ann6es et prit connaissance de documents
d'archives, a publi6 Le Lazaret de Tracadie, en 1938. Il y parle du
travail accompli par la communaut6 des Religieuses Hospita-
Iidres de Saint-Joseph, mais il ne s'attarde pas d I'une ou l'autre
des religieuses. Le livre les Enfants de Lazare de Mary Jane
Losier et C6line Pinet fait 6tat des difficult6s que les Hospitalidres
et leurs malades ont endur6es et tient compte du travail de seur
St-Jean-de-Goto, mais ni sa vie ni celle des seurs de la commu-
naut6 ne sont pr6sent6es en profondeur. Les 6tudes doctorales
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de Laurie Stanley-Blackwell ont port6 sur la ldpre, les soins m6di-
caux ainsi que les rapports entre les id6es reEues et le r6le jou6
par les gouvernements n6o-brunswickois et canadien. Un cha-
pitre de cette thdse pofte sur les rapports entre les religieuses
hospitalidres et les l6preux, mais l'auteure ne parle pas de Ia
formation professionnelle et des habilet6s en soins infirmiers
acquises par les religieuses ni de leur grande compassion vis-d-
vis des malades et de l'estime des l6preux pour les religieuses.
Cette auteure semble ignorer les exigences de la vie consacr6e
dans un couvent de femmes. Aussi signale-t-elle d peine I'impor-
tante contribution des religieuses hospitalidres aux soins de sant6
et d l'6ducation dans la r6gion de Tracadie et Ie nord-est du Nou-
veau-Brunswick. D'autres chercheurs, entre autres Janice Dickin
McGinnis et Philip A. Kalisch, ont fait de s6rieuses 6tudes sur
l'histoire de Ia ldpre au Nouveau-Brunswick et au Massachusetts.

Contrairement d ces ouvrages, la biographie d'Amanda Viger
dite seur St-Jean-de-Goto met en 6vidence l'exp6rience d'une
femme qui a soign6 des l6preux et a dirig6le lazaret pendant une
quinzaine d'ann6es. De plus, elle a fait bAtir les 6difices n6ces-
saires pour le mieux-Otre des malades, l'6ducation de la jeunesse
et l'accueil des orphelins et orphelines. EIle a rendu service dans
des postes aussi vari6s que sup6rieure, pharmacienne, infir-
midre, directrice du lazaret, secr6taire de la communaut6, mai-
tresse des novices, trr-isoridre, directrice d'6cole et enseignante,
musicienne, surveillante des travatx de construction et autres.
Ce livre permet de d6couvrir le r6le jou6 par Ies gouvernements,
I'Eglise catholique et certains membres influents de la soci6t6
n6o-brunswickoise. I l  est int6ressant de voir comment ces
femmes, religieuses hospitalidres, ont d0 apprendre d composer
avec Ia partie masculine d'une soci6t6 patriarcale. L'accds aux
sources de r6f6rence essentielles pour cette 6tude a 6t6 relati-
vement facile. A I'aide de documents nombreux et substantiels, il
a 6t6 possible de recomposer l'existence d'Amanda Viger, entre
1868 et 1902, soit pendant ses trente-quatre ann6es de pr6sence
au lazaret de Tracadie.

t7
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FILLE
DE PATRIOTE

Situ6e sur Ia rive sud du fleuve Saint-Laurent la municipalit6 de
Boucherville a conserv6 une bonne partie de la beaut6 qui incita
jadis Pierre Boucher, propri6taire de ce fief. d y fonder des 6ta-
blissements en 1.664. La petite rMdre aux Pins, qui se jette dans
le majestueux Saint-Laurent, borde la municipalit6 au sud-est. Le
terrain est plat sauf pour quelques minuscules collines qui
s'6ldvent ici et ld sous la pouss6e de la crofite terrestre, sem-
blables aux bulles d'air sous une cro0te de tarte. Un peu en
amont sur I'autre rive, d une distance d'environ quinze kilo-
mdtres, se dessine indistinctement la silhouette de Ia ville de
Montr6al. Tout prds, des terres fertiles environnent Boucherville
et des troupeaux de b6tes d corne paissent dans de verts pAtu-
rages. Prds des quelques petites fermes du rang de Ia Savanne,
secteur de Boucherville int6gr6 ir Saint-Bruno, paroisse 6rig6e en
1842, ontrouve, d la fin du 20e sidcle, un parc industriel, un centre
commercial, une base militaire et un petit a6roport. C'est Id que
vivait jadis la famille du cultivateur Bonaventure Viger et de son
6pouse Eudoxie Trudel. En empruntant les routes secondaires de
Boucherville, le voyageur imagine facilement les apparences des

HAPITR
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lieux d l'6poque oir Amanda Viger, fillette joufflue de quatre ans,
s'amusait avec ses srcurs autour de la maison familiale en oleine
campagne.

La petite Amanda Vrger et son g.and-pere maternel,
Joseph Pascal Trudel, vers 184).
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En ce temps-ld, de grands voiliers, des bateaux d vapeur et
des navires d un mAt de dimensions vari6es assuraient la liaison
avec Montr6al et les autres endroits le long du fleuve. Le centre
de Boucherville 6tait aussi un lieu de rencontre et d'6changes
commerciaux propices aux cultivateurs des environs. Quand
Amanda vint au monde en 1845, cette municipalit6 se relevait
d'un incendie qui avait ravag6 le centre du village deux ans aupa-
ravant. Il avait suffi de quelques 6tincelles surgies de la haute
chemin6e du Saint-Louis, bateau d vapeur qui quittait Ie quai en
direction de Varennes, pour mettre le feu au toit d'un hangar tout
prds. Le vent soufflait avec violence ce jour-lir, et le feu s'6tait
rapidement propag6 d plus d'un tiers du village. Le bilan avait
6t6 sinistre : cinquante-cinq maisons, quatre-vingt-douze bAti-
ments, l'6glise et le couvent des soeurs de la Congr6gation de
Notre-Dame avaient 6te devast6sl.

Si Amanda revenait marcher dans les rues 6troites de la plus
vieille partie de Boucherville, elle reconnaitrait sans doute quel-
ques anciennes maisons en pierre ou en bois avec des toits en
pente et de larges chemin6es. Bien conserv6es, Ia plupart de ces
maisons ont 6t6 converties en cafcis, en bistrots ou en galeries
d'art. Le long de i'artdre principale,l'ancienne rue Sainte-Famille
qui deviendra plus tard le boulevard Marie-Victorin, s'6ldvent
l'6glise Sainte-Famille et Ie pensionnat des seurs de la Congr6-
gation de Notre-Dame. En face de l'6glise, de l'autre c6t6 de la
rue, une piste cyclable invite les pi6tons d se promener le long
des rives du Saint-Laurent, d l'ombre de vieux ch6nes, de mar-
ronniers et d'6rables. Tout prds, de petites embarcations se
balancent paresseusement dans le port de plaisance. PIus loin,
des rang6es de maisons sont al ign6es d l 'ombre de grands
arbres, un peu en retrait du boulevard dont elles sont s6par6es
par de vastes parterres. PIus modernes, elles forment un int6res-
sant contraste avec d'anciennes maisons aux combles 6vas6s en
saillie et aux fen6tres d carreau; caract6ristiques de l'architec-
ture en vogue d l'6poque otr le c6ldbre patriote Bonaventure
Viger et une jeune femme instruite nomm6e Eudoxie Trudel
vivaient d Boucherville.

1. Pour I'histoire de Boucherville, voir Lustucru, publication de la Soci6t6
d'histoire des iles Perc6es, Boucherville ,n" 3,1976;n" 5, 1.978; n" 9, 1985.
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Bonaventure Viger s'6tait quelque peu assagi iorsque, le
11 octobre 1841., i 6pousait Eudofe Trudel. Mais bien avant ce
mariage, Bonaventure avait exploit6la ferme de ses parents, ter-
rain planche situ6 le long de la rividre aux Pins et mesurant deux
arpents de front sur trente de profondeur. Bonaventure et
Eudoxie fonddrent l'une des quatre cent cinquante-sept familles
de cette grande paroisse d'environ cinq mille habitants et s'ins-
talldrent dans le rang de la Savanne, d quelques kilomdtres du
village. Plut6t modeste et semblable d celle d'autres cultivateurs,
leur maison en bois d un 6tage n'avait peut-Otre pas l'6l6gance
des maisons de deux 6tages ou d pignons assez r6pandues d
l'6poque. Cependant, les Viger vivaient dans la m6me aisance
que la plupart de leurs voisins canadiens-frangais.

Eudoxie Orpha, l'ain6e de leurs sept enfants, est n6e en1,842.
Louise Amanda vint au monde le 26 juillet 1845 et trois autres
filles suivirent: Anne Anatalie en 1848, Julie Aldina en 1.849,
Laura entre 1850 et 1854. Les deux garqons 6taient les cadets:
Hormidas est n6 en 1855 et Oscar, en 1857. Bonaventure 6tait un
cultivateur prospdre, fabricant d'un excellent fromage et membre
du Conseil scolaire de la paroisse Sainte-Famille, puis capitaine
de milice et coroner de Saint-Bruno-de-Montarville. Ceux qui
n'avaient pas approuv6 son engagement lors des troubles de
1837-1838 commenqaient d oublier le pass6. Le r6cit des exploits
de Viger entrait graduellement dans le domaine de la l6gende,
m6me pour les partisans de l'insurrection.

N6 ir Boucherville en 1804, Pierre Bonaventure Viger2, mieux
connu sous son second pr6nom, 6tait le fils de Bonaventure Viger
et de Marie Louise Levasseur dit Carmel, tous deux de Bou-
cherville. Au cours de sa jeunesse et d I'Age adulte, Bonaventure
fils fut t6moin d'une p6riode d'instabilit6 et d'agitation croissante
au Canada franqais. A l'6pogue, certains partisans des religions
protestantes, y compris l'Eglise angiicane, tentdrent en vain
d'6loigner les Canadiens catholiques de leur religion. Une cer-
taine acrimonie interne et I'emprise que Ie clerg6 catholique
exerqait sur ses fiddles ralentirent Ie changement de religion.

2. Aegidius Fauteux, Patriotes de 1837-183& Montr6al, Editions du Bor6al
Express, 1983, p. 392-395.
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N6anmoins, au cours des vingt ann6es qui suivirent l'insurrec-
tion de 1837, deux mille catholiques abandonndrent leur Eglise
pour adh6rer au protestantisme, et des centaines devinrent
6vang6listes.

Bien que la r6bellion de 1837-1838 s'6tendit aux deux Canada,
l'insurrection qui prit de l'envergure au Bas-Canada (l'actuelle
province de Qu6bec) servit d Ia fois d l'expression et au r6veil du
nationalisme canadien-frangais3. Au Bas-Canada, en particulier
depuis la guerre de 1812,les pouvoirs 6conomiques, sociaux et
politiques 6taient r6serv6s d de riches dirigeants, c'est-d,dire un
groupe d'hommes d'affaires anglophones et des membres du
haut clerg6 catholique. Ils finirent par g'entendre de faqon satis-
faisante: d'une part, les hommes d'Eglise pr6f6raient ne pas
interf6rer dans la sphdre politique, et, d'autre paft, les politiciens
consentaient d leur laisser la responsabilit6 de l'6ducation et des
programmes sociaux. Cependant, l'6lite canadienne-franqaise
commenEait graduellement d affirmer sa pr6sence et exigeait
davantage d'autonomie politique et 6conomique. Paralldlement,
dans Ies r6gions rurales francophones, la raret6 des terres et les
subdivisions menaEaient la survie 6conomique, d'autant plus que
I'augmentation de l'immigration contribuait d l'aggravation de
I'indigence, autant chez les commerEants et les artisans que chez
les cultivateurs. Les Canadiens se sentirent donc attir6s par un
mouvement r6volutionnaire stimulant chez eux la fiert6 et un
nationalisme croissant.

Au cours des d6cennies de 1820 et 1830, sous la conduite de
Louis-Joseph Papineau, les nationalistes, aussi appel6s patriotes,
enflammdrent par exprds un sentiment de r6volte contestant la
supr6matie du haut-clerg6 catholique romain ainsi que Ie pou-
voir d'une 6lite anglophone constitu6e de gens d'affaires. Les
prises de positions et les tactiques fermes des patriotes devaient
6ventuellement conduire d Ia d6sob6issance civile et d I'insur-
rection contre l'autorit6 britannique. Quand le gouvernement fit
arrdter des chefs patriotes, la r6bellion s'enflamma et conduisit
au pillage et aux incendies, autant dans le camp des patriotes que

3. Fernand Ouellet, Le Bas-Canada, 1791-1840 : Changements structuraux
et crise, Ottawa, Editions de l'Universit6 d'Ottawa. 1980.
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des adversaires. Enfin, Papineau et certains patriotes durent se
r6fugier aux Etats-Unis, tandis que d'autres part isans de la
r6bellion furent bless6s, tu6s, mis en prison ou pendus.

C'est au cours de cette p6riode de troubles et de dissension
que Bonaventure Viger, alors cultivateur d Boucherville, devint
un ardent d6fenseur de Ia cause de Papineau. Pendant que les
nationalistes canadiens-franqais applaudissaient les exploits de
Viger, les dirigeants politiques et religieux le consid6raient plut6t
comme un traitre et un rebelle. Bien que la r6putation de h6ros
populaire que s'6tait acquise Bonaventure Viger se perp6tuera
aprds les troubles de 1837, force est d'admettre que les gens de
Bouchervi l le n'6taient pas tous d'accord avec les gestes des
rebelles. Craignant de perdre des privi ldges 6conomiques et
sociaux, advenant la r6ussite de I'insurrection, la plupart des
dirigeants de l'Eglise catholique s'opposdrent cat6goriquement.
Monseigneur Lartigue, alors 6v6que de Montr6al, appuy6 de son
vicaire g6n6ral Ignace Bourget, interdit aux paroissiens de pafti-
ciper d la r6bellion, sous menace de p6ch6 grave et d'excommu-
nication. L'6v6que d6clara mdme que tout partisan de Ia r6bellion
qui mourrait au combat serait enterr6 hors du cimetidre. Toute-
fois, Ies membres du clerg6 ne se conformdrent pas tous d ces
6dits. Le zele Bourget f i t  Ia tourn6e des paroisses rurales et
r6ussit, tout de m6me, d calmer les dissidents.

A Boucherville, comme dans les autres villages et municipa-
Iit6s concern6s, des d6positions sous serment circuldrent, d6non-
qant les activit6s des patriotes, y compris Bonaventure Viger.
Mais son engagement ne fl6chit pas pour cela. Pendant que le
cure se devait de pr6senter la position officielle de l'Eglise d Ia
messe du dimanche, sur le perron de I'6glise, le bouillant Viger
pronait le recrutement de volontaires. Aux amis et voisins qui
apportaient une contribution financidre, Viger promettait la c6l6-
bration d'une < grand messe ) pour Ia cause des patriotes, et les
dons pergus servaient d I'achat de poudre d fusil. Le 18 novem-
bre 1837, sur Ie chemin de Chambly, prds de Ia paroisse voisine
de Longueuil, Viger 6tait a la tdte d'un petit groupe d'insurg6s
qui affrontdrent des dragons de Colborne et tirdrent les premiers
coups de feu du souldvement. Au cours de cette escarmouche
qui allait marquer le d6but des hostilit6s, les apprentis soldats
r6ussirent d lib6rer deux de leurs chefs prisonniers des Britan-
niques: le docteur Joseph-Franqois Davignon et Ie notaire Pierre
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Paul Desmaray. Pendant les deux jours qui suivirenf Viger prit
part e Ia bataille de Saint-Denis. En d6cembre de la m6me ann6e,
il fut fait prisonnier lors de la d6route de Saint-Charles.

Monseigneur Bourgeta visita les prisonniers, entendit les
confessions et accorda Ie pardon. Le futur 6vdque de Montr6al
plaida m6me leur cause auprds des chefs du gouvernement. On
ne connait pas le comportement de Viger d cette occasion ni s'il
demanda le pardon, mais chose certaine, il faisait partie du
groupe des huit chefs rebelles edl6s aux Bermudes. Trois mois
plus tard, ils furent exon6r6s par la Cour d'Angleterre. Une fois
Iib6r6, Viger revint aux Etats-Unis or) il se m6la encore d'incur-
sions dans Ie Bas-Canada. Soupgonn6s d'implication dans Ia
mort du loyaliste Vosburg, Bonaventure et son frdre Hilarion
furent arr0t6s du c6t6 canadien de la frontidre et plac6s en prison.
Faute de preuves de culpabilit6, ils furent lib6r6s aprds plus d'un
an. Par la suite, Viger parlera souvent de ses exploits, mais
n'6voquera jamais l'incident Vosburg. Ses descendants croient
que les frdres Viger furent exon6r6s par l'entremise de membres
influents de leur famille. En effet, Jacques Viger, premier maire
de Montr6al, 6tait un cousin 6loign6, alors que Denis Benjamin
Viger, d6put6 d I'assembl6e l6gislative, lui-m6me arr6t6 pour
complicit6 avec les rebelles et lib6r6 sans procds, 6tait un petit-
cousin des frdres Bonaventure et Hilarion.

En 1838, John George Lambton, Lord Durham, qui agit
comme gouverneur g6n6ral de l'Am6rique du Nord britannique
pendant cinq mois, avait 6t6 charg6 d'examiner les causes de la
r6bellion et de pr6senter des recommandations au gouverne-
ment londonien. Le c6ldbre rapport Durham ou The Report on
the Affairs of British North America r6vdle l'attitude des Britanni-
que vis-d-vis des Canadiens franEais d l'6poque. Durham ira
m6me jusqu'd les traiter de peuple arri6r6, naif et manipul6 par
ses chefs nationalistes, d6sireux de conserver coutumes et tradi-
tions d6pass6es. II souhaitait une majorit6 anglophone dans un
gouvernement oi lois, Iangue et institutions anglaises pr6vau-
draient. Afin d'assurer l'assimilation du Canada franqais, Durham
recommanda d'augmenter I'immigration d'anglophones.

4. Leon Pouliot, Monseigneur Bourget et son temps, tome II, Montr6al,
Bellarmin, 1,977, p. 185-250.
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La r6bellion laissa Ia campagne saccag6e et Ie peuple en
d6sarroi. D'ailleurs, la r6volution industrielle et l'attrait de Ia ville
et des manufactures commengaient d d6cimer les campagnes,
6branlant 1es structures famil iales et cr6ant des probldmes
sociaux. En 1840, monseigneur Ignace Bourget fut nomm6
6v6que de Montr6al. Le leadership laique 6tant alors r6duit, ce
pr6lat ultramontain contribua au d6veloppement d'un fort senti-
ment national chez les Canadiens franEais. Alli6 du Saint Sidge, il
poursuivit des buts religieux tout en cultivant des rapports 6troits
avec les partisans de l'ardne politique. Monseigneur Bourget
encouragea l'expansion des communaut6s religieuses qu6b6-
colses et favorisa l'6tablissement d'institutions religieuses venues
de Ia France. Comme I 'Eglise quebecoise avait alors la pleine res-
ponsabilit6 de l'6ducation, du soin des malades et des services
sociaux, l'augmentation du nombre de pr6tres et de religieuses
s'av6rait essentielle. A l'6poque, l'Eglise et I'Etat se partageaient
la responsabilit6 de presque tous les besoins du peuple canadien-
franqais.

La r6bel l ion de 1837-1838 aura cer tes marqu6 la  v ie
d'Amanda Viger, qui est n6e quelques ann6es aprds l'union des
deux Canada recommand6e par  Lord Durham. Impossib le
d'oublier aussi qu'elle 6tait Ia fille d'un ardent patriote. Amanda,
ses seurs et frdres entendirent maintes fois les r6cits des
h6roiques exploits de leur pdre. Orpha Viger transmit ces his-
toires d sa descendance, comme Ie raconte sa petite-fille Her-
mine: < On se mettait autour d'elle et on 6coutait. IIs mettaient
les fers aux mains des prisonniers...5l Ces r6cits piquaient l ' ima-
gination d'Amanda et de ses frdres et seurs. MOme si ses enfants
le consid6raient comme un h6ros, Bonaventure n'avait pas
l 'appui incondit ionnel de tous, part icul idrement de sa belle-
famille et Ie d6saccord fut persistant. La renomm6e de Bonaven-
ture 6tait associ6e d la r6bellion, alors que celle de sa femme
s'6tait surtout ressentie des contrecouos.

5. Entrevue d'Hermine Demers Lanctot r6alis6e par Eug6nie Doucet Ie
10 janvier 1990. Son mari Edouard C.N. Lanctot a aimablement fourni
des  no tes  genea log iques  e t  des  rense ignemen ts  su r  I a  f am i l l e
d'Amanda Viger.



Fille de patriote

N6e d Bouchervilie en 1"820, Eudoxie Trudel, <jeune fille trds
instruite, aussi distingu6e par son intelligence que par sa pieteo l,
6tait Ia cadette de la famille de Pascal Trudel et d'Elisabeth Char-
bonneau. Ses frdres ain6s Narcisse et Pascal, qui deviendront
pr6tres, avaient douze et seize ans de plus qu'elle. L'abb6 Nar-
cisse Trudel 6tait pr6tre au moment de la r6bellion et appuyait
sans doute les id6es de son 6v6que. Quant d Eudofe, elle 6tait
certes soumise d l'Eglise catholique et d son enseignement, mais
elle ne se rangea certainement pas du c6t6 du parti britannique.
Tout comme les autres femmes, les vieillards et les enfants, elle
eut d souffrir des attaques des troupes britanniques qui firent du
pillage et mirent le feu aux maisons des patriotes et d des villages
entiers, comme ce fut le cas ir Saint-Denis, Saint-Benoit et Saint-
Eustache. Plusieurs ann6es plus tard, Ia petite Amanda ne fut pas
sans ressentir l'effet des diverqences d'opinions entre les familles
Trudel et Viger.

La famille de Bonaventure et d'Eudoxie vivait dans une
modeste aisance, car leur ferme 6tait trds prospdre. Dans les
fermes de I'6poque, tout Ie monde, hommes, engag6s, femmes
et enfants contribuaient d l'entreprise, chacun selon ses forces.
Tout se faisait d Ia maison, en particulier Ie bon pain frais. S'il
s'agissait de faire boucherie, par exemple, on prenait le temps
n6cessaire pour pr6parer Ie boudin, les cretons, Ie jambon et la
viande sal6e. Un bon troupeau de vaches Iaitidres fournissait le
lait, Ia crdme, le beurre et Ie fromage qui se vendaient bien au
march6. Bonaventure s'6tait acquis une renomm6e comme fabri-
cant d'excellent fromage. La plupart des habitants portaient alors
des habits d'6toffe tiss6e au m6tier d la maison ou encore de laine
du pays card6e, fil6e puis tricot6e par les femmes. Durant la
r6colte des foins, il arrivait que les femmes et les enfants aillent
aux champs prdter main-forte. Assez souvent, les femmes
s'occupaient des animaux domestiques et des jardins potagers
avec l'aide des enfants. Pendant I'hiver, fruits et l6gumes 6taient
conserv6s dans des caveaux d l'ext6rieur ou ( caves de dehors l.
Dds qu'ils 6taient assez grands, garqons et filles apprenaient d
6charpiller la laine, d donner d manger aux poules, d ramasser

6. Archives RHSJ Montr6al, Lettres circulaires, n6crologies, Montr6al,
1900-1915, < Circulaire de Ia trds honor6e mdre St-Jean-de-Goto (M.L.
Amanda Viger), d6c6d6e ) Arthabaska, le B mai 1906 >, p. 53.
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les eufs et d prendre soin des plus jeunes enfants. On enseignait
m6me d l'6poque, que la petite fille moddle n'h6sitait pas d inter-
rompre ses jeux pour prendre soin de son petit frdre ou de sa
petite seur.

Les enfants avaient peu de jouets, mais la petite Amanda avait
certainement une poup6e en porcelaine ou en guenilles. Il y en
avait d l'6poque des poup6es sculpt6es dans le bois. MOme les
cultivateurs les plus d I'aise ne jouissaient pas de toutes les com-
modit6s modernes qui seront disponibles plus tard. L'6ducation
des enfants 6tait importante et surtout pratique, car on souhai-
tait d6velopper chez les garEons et les filles les aptitudes qui
devaient leur servir plus tard. Comme dans toutes les maisons
catholiques du temps, il y avait chez Amanda des objets religieux
en 6vidence, soit un crucifix au-dessus de Ia porte et des images
pieuses accroch6es aux murs. Autant au village qu'd la cam-
pagne, de pieuses coutumes d6coupaient la journ6e. Dds six
heures du matin, les cloches de l'6glise sonnaient l'ang6lus pour
inviter les gens d la pridre, et au milieu du jour, elles rappelaient
aux travailleurs dans les champs ou les boutiques qu'il 6tait
temps de prier et de prendre le repas du midi. Enfin, le son des
cloches d six heures du soir annonEait la fin de Ia journ6e de
travail. On r6citait une pridre du soir en famille. Les veill6es ou
soir6es 6taient propices arx rassemblements, oir l'on se racon-
tait des histoires. La musique aussi 6tait a I'honneur, et chez les
Viger, Bonaventure sortait son violon.

En plus de tenir les registres de naissances, de mariages et
de d6cds, l'Eglise catholique exergait une grande influence sur
Ies croyants. Son pouvoir se manifestait surtout lors de rassem-
blements d caractdre social et d'imposantes c6r6monies reli-
gieuses. Les cur6s faisaient assid0ment la visite des familles et
des 6coles. De r6centes recherches confirment qu'un plus grand
nombre de femmes canadiennes-frangaises que d'hommes
savaient lire et 6crire. Amanda, ses seurs et ses frdres requrent
leurs premidres legons de leur mdre, tout au moins pour ce qui
est du petit cat6chisme. Puisque Eudoxie n'avait pas une bonne
sant6, ses filles Orpha, Amanda et Aldina entrdrent au pen-
sionnat en trds bas Age. Sans doute revenaient-elles ) la maison
familiale pour le cong6 du Jour de l'an et des Rois, mais assez
souvent, el les passaient Ies vacances d'6t6 chez leur oncle
Narcisse Trudel, cur6 de Saint-Isidore, d La Prairie.



Crnprrns

AU PENSIONNAT

La faible sant6 d'Eudofe n'est pas l'unique raison pour laquelle
Ies filles de Ia famille Viger fr6quentdrent le pensionnat de
Boucherville. En fait, la coutume voulait alors que, dans la
mesure du possible, les filles soient instruites dans les couvents
des religieuses. Un climat rigoureux,la distance d parcourir pour
se rendre d l'6cole et Ie manque d'enseignants et d'enseignantes
dans les campagnes expliquent pourquoi les exigences scolaires
n'6taient pas les mOmes paftout. Les 6coles publiques recevaient
alors I'aide des contribuables et, quand c'6tait possible, Ies con-
seils scolaires demandaient d une communaut6 religieuse de les
diriger. Les enfants de parents mieux nantis fr6quentaient les
6coles et les pensionnats dirig6s par des communaut6s reli-
gieuses d'hommes ou de femmes. Il y avait donc une diff6rence
entre l'instruction dispens6e d une certaine 6lite canadienne-
franEaise et celle que recevaient les enfants des classes sociales
moins favoris6es. Il semble que le clerg6 pr6conisait avant tout
l'enseignement de la lecture et de l'6criture en vue de l'instruc-
tion religieuse. Au primaire, le programme scolaire public insis-
tait sur les connaissances de base, et les parents qui souhaitaient
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donner une formation plus pouss6e d leurs filies devaient les
envoyer aux pensionnats des religieuses. Les garqons pouvaient
acc6der d une formation professionnelle et technique dans divers
domaines ou d la formation intellectuelle offerte dans les quel-
ques colldges classiques dirig6s par des pr6tres et des reiigieux.

Au milieu du 19' sidcle, les pensionnats offraient aux filles un
programme d'6tudes1 pouvant s'etaler sur une dizaine d'ann6es.
En 1850, Amanda entra au pensionnat de Boucherville, qui 6tait
alors situ6 dans un manoir de la rue Sainte-Famille, puisque le
premier couvent avait 6t6 d6truit par Ie feu. Il fallait avoir sept
ans pour entrer au pensionnat mais, avec une permission sp6-
ciale de la Sup6rieure de la communaut6, la petite Amanda fut
admise d cinq ans. Bonaventure et Eudoxie 6taient convaincus
que la formation offerte au pensionnat des soeurs de la Congr6-
gation de Notre-Dame 6tait la meil leure possible. De plus,
Amanda aimait bien l'6tude et saurait en tirer le meilleur parti.

Dans le contexte des 6coles cathoiiques et surtout dans un
pensionnat dir ig6 par des seurs, la question qui se pose est
moins < Pourquoi Amanda est-elle devenue religieuse ? > que
a Pouvait-il en 6tre autrement ? > Une fille qui entre au pension-
nat toute petite et qui passe plus de temps avec les seurs2
qu'avec ses parents risque de subir de fortes influences. De plus,
chez une fillette de cinq ans, Ie besoin d'une figure maternelle de
remplacement se projette ais6ment sur Ia femme v6tue de noir
qui prend soin d'elle. A l'6poque, peu de communaut6s ensei-
gnantes canadiennes poss6daient l'exp6rience et Ia r6putation de
Ia Congr6gation de Notre-Dame, communaut6 non cloitr6e,
fond6e par Marguerite Bourgeoys d Montr6al au 17" sidcle.

La place de la femme dans la soci6t6, surtout dans les milieux
ais6s et bourgeois, se limitait ir deux 6tats de vie : le mariage ou Ia
vie religieuse, le c6libat 6tant le fait de laiss6es-pour-compte. Pas
question qu'une femme issue de la bourgeoisie ou de la haute

1 . Micheline Dumont et Nadia Fahmy-Eid, Les couventines; L'6ducation
des filles au Qu6bec dans les congr5gations religieuses enseignantes,
1840-1960, Montr6al, Bor6al, 1986.
Marta Danylewycz, Profession: religieuse ; un chotx pour )es Qudb6-
coises 1840-1920, traduction G6rard Boulad, Montr6al, Bor6al, 1988.
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soci6t6 travaille d l'ext6rieur de chez elle ni ne sorte dans la rue
ou Ies places publiques sans 6tre accompagn6e. Comparati-
vement aux laiques, les religieuses 6taient hautement consid6-
r6es dans Ia soci6t6 et l'Eglise surtout si elles 6taient cloitr6es,
exigence impos6e par le concile de Trente. Les gens imaginaient
facilement les moniales en pridre ou ex6cutant des tAches privi-
l6gi6es, tels la pr6paration des hosties, la broderie de denteiles et
l'entretien des vases sacr6s, du linge et des ornements sacer-
dotaux. Sans doute devaient-el les aussi faire du m6nage et
s'occuper )r des activit6s manuelles dans un monastdre dont elles
ne sortaient jamais.

Comme r6sultat de la r6forme religieuse et sous l'influence
du mouvement jans6niste qui avait marqul\e 17" sidcle, un grand
nombre de femmes issues de classes ais6es choisissaient la vie
religieuse, peut-Otre aussi d cause des 6crits de la grande mys-
tique carm6lite, sainte Th6rdse d'Avila. Certaines femmes 6taient
attir6es par le protestantisme, car on leur apprenait d lire et d
6crire afin de leur enseigner la religion r6form6e3, dans l'espoir
qu'elles inciteraient leurs familles d changer de religion. Afin de
contrer l'influence grandissante du protestantisme, les dirigeants
de l'Eglise catholique romaine avaient entrepris l'6ducation des
filles. Puisque la coutume voulait que garqons et filles fr6quen-
tent des classes s6par6es et qu'un pr6tre n'enseigne pas aux
filles, la seule solution acceptable 6tait donc de confier I'6du-
cation des filles d des communaut6s religieuses de femmes.

La Congr6gation de Notre-Dame de Troyes, oi Marguerite
Bourgeoys avait 6t6 6duqu6e, se conformait aux exigences du
concile de Trente. Les classes 6taient situ6es dans le couvent, et
les seurs y avaient accds par des portes communiquant avec les
locaux de Ia communaut6. Att ir6es par Ia spir i tual i t6 et les
Guvres de telles communaut6s, des femmes et des filles se grou-
paient en congr6gations externes, tout en demeurant laiques.
Sans 6tre une religieuse soumise d des veux et d la vie cloitr6e,
Marguerite Bourgeoys 6tait < congr6ganiste externe >. Elle
acceptera l ' invitat ion du gouverneur Paul de Chomedey de

3. Elizabeth Rapley, The D6votes: Women and the Church in the
S ev e nte e nth- C e ntury F r ance, Montr6 al, Mc Gill - Queen's Univers ity
Press, 1990, p. 61-72.
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l.4aisonneuve et se joindra d la grande recrue de 1653. C'est ainsi
qu'elle vint d Ville-Marie, aujourd'hui Montr6al, petite colonie d'd
peine dix ans d'edstence, oi elle fit la connaissance de Jeanne
Mance, fondatrice du premier h6pital de Montr6al. Au d6but,
Marguerite est la seule institutrice et elle enseigne gratuitement
d lire et d 6crire aux enfants franqais et am6rindiens. En L659, elle
s'adjoindra des compagnes ou ( seurs > et fondera la Congr6-
gation de Notre-Dame, une communaut6 de <filles s6culidres>,
c'est-d-dire non cloitr6es. Les seurs de cette Congr6gation
ouvriront des couvents et des pensionnats un peu partout au
Canada. Pour assurer une bonne 6ducation aux filles de Bou-
cherville, Marguerite Bourgeoys aurait, selon la l6gende, trac6
elle-m6me le plan du premier couvent, quelque temps avant son
d6cds survenu en janvier 1700. Jusqu'au milieu du 19" sidcle, le
nombre de seurs dans la Congr6gation de Notre-Dame 6tait
Iimit6 ir quatre-vingts, mais dds que monseigneur Bourget en
donna I'autorisation, les admissions augmentdrent sensiblement.
Entre 1851 et 1860, du temps or) les petites Viger 6taient au pen-
sionnat, la Congr6gation comptait environ cent quatre-vingrt-huit
smurs, r6parties dans treize districts scolaires.

Le co0t de la pension des 6ldves 6tait assez 6lev6. A Montr6al,
les parents payaient en espdces, mais, dans la plupart des pen-
sionnats ruraux, Ies comptes se r6glaient le plus souvent en
effets, tels des produits agricoles. Le cott de la pension variait
selon les cours suivis par Ia clientdle scolaire; par exemple, le prix
pour des cours de musique et de dessin 6tait en sus. Lorsque
plusieurs enfants d'une m6me famille 6taient inscrits ou quand
une tante ou grand-tante 6tait membre de la communaut6, il6tait
possible d'obtenir un forfait. De plus, il arrivait aussi que des
bourses d'6tudes soient octroy6es d des jeunes filles dou6es, sur-
tout si elles d6montraient un s6rieux penchant vers la vie reli-
gieuse. Parfois, le pdre ou la mdre d'une 6ldve entreprenait des
d6marches auprds d'une personne de la parent6 assez fortun6e.
Assez souvent, les cur6sa d6frayaient le coirt dbs 6tudes d'une
orpheline ou d'une fille provenant d'un milieu moins fortun6.

4. Coilectif CIio (Micheline Dumont, Michdle Jean, Marie Lavigne et
Jennifer Stoddart), L'histoire des femmes au Qu€bec depur's quatre
sidcles. Montr6al. Le Jour. 1992.



Au penstonnat

Les archives du couvent de Bouchervilles rtivelent qu'Orpha
et Amanda Viger n'avaient que cinq ans lorsqu'elles furent
admises au pensionnat. Le nom d'Orpha parait aux registres des
6ldves en octobre 1849, celui d'Amanda dans la liste d'avril 1851,
et leur petite seur Aldina commenEa ses 6tudes en septembre
1853. Ces listes d'6ldves contiennent peu de renseignements mais
r6vdlent n6anmoins que le nombre d'6ldves pensionnaires au
couvent de Boucherville 6tait fix6 d quarante et que le nombre
d'externes ne d6passait pas habituellement la vingtaine. Bona-
venture Viger paie la pension de ses filles en effets : soit des cordes
de bois de chauffage, du grain et d'autres produits de la ferme,
sans doute du fromage. Comme les autres parents, il r6glait habi-
tuellement ses comptes ir la fin d'un semestre scolaire ou aprds
Ia rentr6e des enfants au pensionnat. Assez souvent, quelqu'un
de la parent6, une marraine ou un pamain, versait une contri-
bution, surtout s'il y avait plusieurs enfants d'une m6me famille
au pensionnat. Pour l'ann6e scolaire 1853-1854,I'oncle Narcisse
Trudel assura la presque totalit6 des frais d'6tudes d'Amanda,
sans doute parce qu'il avait une certaine pr6dilection pour cette
nidce qui 6tait trds intelligente et peut-Otre aussi parce qu'il dis-
cernait d6jd chez elle Ies signes d'une vocation religieuse.

Pour ce qui est du programme d'6tudes offert dans les pen-
sionnats, I'6vdque faisait pleinement confiance aux communaut6s
religieuses et respectait leur autonomie. Etant donn6 leur excel-
Iente rt iputation, l 'Eglise et surtout l 'Etat comptaient sur ces
6ducatrices pour diriger les 6coles priv6es et publiques, oil Ies
enfants 6taient group6s en divisions selon l 'Age. Costumes,
horaires et programmes d'6tudes au couvent de Boucherville, qui
recevait des filles pensionnaires ou externes, 6taient semblables
d ceux de Ia plupart des 6coles et pensionnats des seurs. On y
enseignait Ia religion catholique, la lecture, l'6criture, le franqais,
I'anglais (ajout6 au programme en 1844),1'arithm6tique, Ia 96o-
graphie et Ie globe, I'histoire ancienne et moderne, les sciences
naturelles (la flore et Ia faune), le dessin, la diction, le chant, Ia
musique instrumentale (harpe, piano, guitare et violon). Certains

5. Archives CND, Montr6al, < Les registres des comptes >, Couvent de
Boucherville, S6rie 301.220-15.
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couvents offraient la chimie et le latin. De plus, seion leur niveau
social et les besoins futurs, les filles suivaient des cours d'arts
m6nagers comprenant la cuisine, les travaux A l'aiguille (tricot,
broderie et crochet), la couture et Ie reprisage. On insistait beau-
coup sur les bonnes manidres, la politesse, la discr6tion et toutes
autres qualit6s requises d'une jeune fille distingu6e.

Un programme d'6tude aussi diversifi6 contredit peut-Otre
certains chercheurs qui maintiennent que les pensionnats ne
pr6paraient pas ad6quatement les filles au mariage et au r6le tra-
ditionnel d'6pouse, de mdre et de maitresse de maison, qui leur
6tait d6volu dans une soci6t6 catholique et franqaise. Contraire-
ment auxfilles issues de milieux bourgeois et ais6s qui n'auraient
pas d occuper un emploi, les filles de milieux ouvriers ou agri-
coles pouvaient suivre un programme pr6paratoire d I'enseigne-
ment, principale profession alors accessible aux femmes. Le
bil inguisme 6tait de r igueur, et quand Amanda termina ses
6tudes, < elle savait parfaitement le frangais et l'anglais, parlant
et 6crivant aussi bien dans l'une que dans l'autre de ces deux
langues6l.

Sans 6tre obligatoire, la fr6quentation scolaire 6tait gratuite
pour ies 6ldves externes, garEons et filles. Le programme d'6tudes
offert ir cette clientdle 6tait parfois moins 6labor6. Puisque les
pensionnaires devaient d6bourser le co0t de leur formation et
qu'elies habitaient au couvent, des activit6s et des cours suppl6-
mentaires leur 6taient offerts: dessin, musique, arts d'agr6ments
et autres activit6s 6ducatives. Avant que des conseils scolaires
charg6s de r6mun6rer les instituteurs et institutrices ne soient
6tablis vers 1841, les sceurs enseignaient gratuitement, mais Ies
6ldves pensionnaires d6frayaient Ie co0t de leur entretien, c'est-
d-dire Ie logement et la nourriture.

Le trousseau d'Amanda, tout comme celui des autres 6ldves
pensionnaires, comprenait six ensembles de sous-v6tements, six
paires de bas, six mouchoirs de poche, six servietles d main, deux
robes bleu marin, quelques robes de nuit et les articles n6ces-

6. Archives RHSJ Montr6al, Lettres circulaires, n4crologies, Montrdal,
1900-1915, < Circulaire de la trds honor6e mdre St-Jean-de-Goto (M.L.
Amanda Viger), dec6d6e d Arthabaska, le B mai 1906 >, p. 94.
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saires pour la toilette. Amanda portait le costume des pension-
naires, c'est-d-dire une longue robe chemisier noire tombant ir
mi-jambe et un tablier bleu royal. Le dimanche, elle portait une
robe blanche et un tablier de soie noir, alors que pour ies sorties,
elle mettait un manteau bleu marine et un chapeau noir d6cor6
d'un petit voile de la m6me couleur. Lorsqu'elle se rendait d
l'6glise en 6t6, eile portait un chapeau de paille avec un petit voile
bleu ou blanc, selon qu'elle allait communier ou non. Pour les
c6r6monies ir la chapelle du couvent, Ies filles portaient un voile
noir tombant sur Ies epaulesT.

Les rdglements du pensionnat ressemblaient beaucoup d
ceux de la communaut6: lever matinal, pridres et vie de groupe.
Toujours sous la surveillance d'une seur, les enfants dormaient
dans de grands dortoirs, se levaient toutes d la m6me heure et se
rendaient d la chapelle pour Ia messe matinale, puis au r6fectoire
et en classe, toujours en rang deux d deux et en silence. Au dor-
toir, le silence favorisait I'offrande de leur ceur d Dieu; durant
les repas, eiles 6coutaient Ia lecture spirituelle faite ir haute voix
par une seur ou une grande 6ldve. On rapporte que dans les
d6cennies de 1820 et 1830, les rdglements 6taient des plus
s6vdres : lever d 4 heures 30 l'6t6 et d 5 heures l'hiver; messe d
5 heures 30 (15 minutes plus t6t lorsqu'il y avait communion).
Parfois, des petites arrivaient d la chapeile d moiti6 habili6es, Ie
bonnet de nuit encore sur la t6te; certaines s'endormaient assises
sur les talons, la t6te appuy6e contre le banc d'en avant. Aprds le
d6jeuner, les 6ldves faisaient leurs lits et un peu de m6nage au
dortoir et au r6fectoire.

Toutefois, la situation s'6tait quelque peu am6lior6e quand les
petites Viger entrdrent au pensionnat dans les ann6es 1840.
Amanda se levait d 5 heures ou 5 heures 30, selon qu'il y avait
communion ou non, et assistait d Ia messe d 6 heures. Dans les
pensionnats oir il y avait des domestiques, les enfants ne faisaient
pas de m6nage, mais Ia petite Amanda et ses compagnes durent
apprendre d faire leurs lits, d passer Ia vadrouille et d 6pous-
seter. Les classes commenEaient d t heures, avec les leqons, les
dict6es et Ies exercices d'6criture et de composition, sans oublier

7. Archives CND, Montr6al, < M6moire de Mdre Sainte-Justine (Cas-
grain) >, S6rie 220.100-51.
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l 'arithm6tique. Aprds le diner pris d midi et la r6cr6ation, les
classes recommenEaient d 13 heures, assez souvent avec les cours
de langue, de lecture et de composition. A 15 heures, il y avait
coilation, habituellement du pain sec tremp6 dans un breuvage,
et temps libre pour la r6cr6ation. A 16 heures, 6tude jusqu'it
17 heures, puis 15 minutes de pridres du soir d Ia chapelle. Avant
le souper qui 6tait servi d 18 heures, les enfants changeaient de
v6tements pour m6nager leurs uniformes. A 20 heures, une
courte pridre pr6c6dait le coucher. Deux fois par semaine, on
offrait des legons de cat6chisme d'une dur6e de I heure 30 d
3 heures. Comme les autres pensionnaires, les Viger passaient
calmement leur dimanche: messe, lecture spirituelle, 6tude et
r6cr6ations. Sans doute recevaient-elles parfois de la visite au
parloir. Chose certaine, Ies c6l6brations religieuses fort nom-
breuses d l'6poque ne manquaient pas de faste, car hymnes,
pridres et cantiques 6taient appris par ceur par les pensionnaires
qui y trouvaient un certain agr6ment.

Les sreurs ne laissaient jamais les 6ldves sans surveillance et
donnaient parfois des punitions pour des d6lits aussi l6gers que
courir, parler et rire dans Ies corridors, se tourner vers l'arridre d
la chapelle, poser des questions indiscrdtes, chanter n'importe
quoi, donner, emprunter, acheter ou vendre des choses sans
permission, ouvrir les fen6tres la nuit, cueillir des fleurs ou des
fruits au jardin, critiquer I'autorit6 et entretenir des < amiti6s par-
ticulidres >. On s'attendait d ce que les pensionnaires aient un
maintien digne en tout temps, n'6ldvent pas la voi& soient polies
et 16serv6es avec leurs compagnes et n'adressent jamais la parole
d des 6trangers. On leur rappelait souvent que chacune avait un
ange gardien qui Ia prot6geait constamment et qu'un Dieu
omnipr6sent habitait leur ceur.

La libert6 n'6tait pas trds pris6e sous un tel r6gime, mais Ies
beaux arts et la culture occupaient une place privil6gi6e. Lors de
la distribution des prixs de l'ann6e scolaire de 1856 d Villa-Maria,
l'un des deux pensionnats des Seurs de Ia Congr6gation de
Notre-Dame les mieux cot6s d Montr6al. Ies 6ldves faisaient Ies

B. Archives CND, Montr6al, < Programme de la distribution des prix au
pensionnat de Ia Congr6gation de Notre-Dame d Villa-Maria r, 15 juillet
1856.
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frais d'un v6ritable spectacle. D'abord, trois 6ldves de Ia premidre
ann6e en musique ex6cutdrent des extraits de Norma du compo-
siteur Bellini. D'autres d6clamdrent leurs propres compositions
et Ia chorale pr6senta plusieurs chants; douze pianistes ex6cu-
tdrent simultan6ment des extraits de Lucia de Lamermoor et une
Ouverture d vingt-quatre mains. Enfin, trois jeunes demoiselles
interpr6tdrent des chants solo et d'autres joudrent la pidce
D1lices de l'6tude. Toujours d Villa-Maria, six ans plus tard, la
pidce musicale d'ouverture fut ex6cut6e simultan6ment d dix
pianos (quarante mains) et trois harpes. Parmi les invit6s de
marque, paraissaient dans la premidre rang6e Charles Stanley,
gouverneur g6n6ral du Canada, monseigneur Ignace Bourget,
plusieurs membres du clerg6 et de l'6lite de la soci6t6 montr6a-
laise, surtout des parents des 6ldves. Quelques filles ex6cutdrent
une pidce de th6Atre qu'elles avaient compos6e en s'inspirant de
la vie de Marguerite Bourgeoys. Dans les grands pensionnats, il
6tait aussi possible de faire partie de cercles culturels ou des
divers groupes de lecture, de po6sie et de composition.

Le couvent de Boucherville offrait lui aussi des spectacles de
musique et de th6Atre lors des c6r6monies de fin d'ann6e sco-
Iaire. Les seurs pr6paraient des expositions de travaux d la main,
broderie, tricots et autres, ainsi que des d6monstrations d'exer-
cices physiques en cadence. En plus de suivre les cours au pro-
gramme, Amanda prenait des legons de piano et faisait partie de
la chorale. L'une des activit6s les plus recommand6es 6tait
l'Association des enfants de Marie. Comme toutes les jeunes filles
6lev6es au pensionnat, Amanda se devait de viser I'id6al f6minin
alors en vigueur au Qu6bec en cultivant la d6votion d la Sainte
Vierge. En fait, Ie culte marial datait du 17" sidcle, et on racontait
m6me aux enfants que Marie avait 6t6 6lev6e au temple de J6ru-
salem avec des petites compagnes consacr6es d Dieu. Le dogme
de l'Immacul6e Conception proclame en 1.854 confirmait que
Marie avait 6t6 exempte de toute tache du p6ch6 originel et de
ses suites. On s'attendait d ce que les femmes, tout au moins
celles qui se consacraient d Dieu, atteignent ce haut moddle de
puret6 et de d6passement des < d6sirs charnels >, id6al inac-
cessible ir la majorit6 des femmese.

9. Elizabeth Rapiey, The D6votes, p.146.
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Assez r6pandues dans les paroisses catholiques du Qu6bec
et du Canada,les Associations d'enfants de Marie avaient d6but6
en Sicile vers 1560. Ce n'est qu'aprds 1751 qu'elles s'6taient
implant6es en Europe auprds de dames de la haute soci6t6. Puis,
d partir de 1841.,les Oblats de Marie Immacul6e en avaient fait la
promotion auprds des jeunes filles canadiennes. Les enfants de
Marie se devaient d'accomplir de bonnes actions, d'apprendre d
aimer leur Mdre du ciel, de la prier avec confiance et d'essayer
de l'imiter dans la mesure du possible. Pour devenir membres
de l'association, Ies filles devaient avoir atteint une certaine matu-
rit6 et 6tre des 6ldves moddles, niveau d'excellence qu'avaient
atteint Orpha et Amanda Viger. La petite Aldina et ses com-
pagnes furent reEues lors d'une c6r6monie, Ie 1"'mai 1855. Les
cahiers des enfants de Marie du couvent de Boucherville racontent
que la directrice spirituelle, seur Sainte-Anne, leur avait expliqu6
les buts de I'association, et que l'abb6 B6card, vicaire de la
paroisse de Sainte-Famille, avait prononc6 un sermon, Ies inci-
tant d ob6ir aux personnes en autorit6. S'6tant agenouill6es
devant Ie pr6tre, Ies candidates avaient ensuite Iu un acte de con-
s6cration d la Sainte Vierge. Conduites par leur directrice vers la
sainte table, les nouvelles enfants de Marie avaient regu des
mains du pr6tre la m6daille de la Sainte Vierge, embldme de leur
association. Ce m6me jour, Orpha Viger avait 6t6 nomm6e
sacristine, l'une des six principales fonctions de l'association.

A I'assembl6e g6n6rale du 5 novembre 1859, Amanda fut
r66lue secr6taire. De trois ans son ain6e, la pr6sidente Marie
Sicotte entrera elle aussi chez les Hospitalidres de Saint-Joseph
et rejoindra Amanda d Tracadie. Le nouveau conseil de l'asso-
ciation fut approuv6 officiellement Ie dimanche suivant. La
secr6taire d6montra un grand zdle ir faire respecter les rdgle-
ments. EIle note qu'une fille fut exclue de l'association pour mau-
vaise conduite; toutefois, elle pr6cise que Ia meilleure fagon de
reprendre ses compagnes est la correction fraternelle. Quelque
peu id6aliste, Amanda 6crit dans le cahier de son association:
< Puissions-nous 6tre fiddles jusqu'd la mort1O. >

10. Archives CND, Montr6al, < Les annales des enfants de Marie de Ia
Congr6gation de Notre-Dame de Boucherville ), 1855-1861, S6rie
307.220-70.
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Le d6sir de consacrer sa vie d Dieu germa chez Amanda
durant ses ann6es d'6tudes. Elle confia d ses seurs qu'elle avait
senti I'appel de Dieu pendant sa pridre, le jour de sa premidre
communion, d genoux au pied de l'autel. Elle avait neuf ans.
D'autres facteurs tout aussi significatifs contribudrent peut-Otre
au choix de la communaut6 des Religieuses Hospitalidres de
Saint-Joseph, oir une cousine et de lointaines parentes de son
pdre 6taient entr6es au 1Be sidcle et au d6but du 19" sidcle. PIus
importants sans doute,les conseils de son oncle Narcisse Trudel,
chez qui Ia jeune Amanda passait ses vacances d'616 avec ses
sceurs, devaient l'orienter vers Ie soin des malades d I'H6tel-Dieu
de Montr6al. Quoi qu'il en soit, Amanda ne douta jamais de ce
choix et, le B septembre 1860, elle se pr6sentait au monastdre de
la rue Saint-Paul, vOtue de son costume de pensionnaire et
accompagn6e de sa seur Anatalie. Amanda avait quinze ans et
trds peu d'exp6rience de la vie mondaine, mais elle savait ce
qu'el le voulait:  assurer son salut et se d6vouer auprds des
malades dans une institution hospitalidre renomm6e.La secr6-
taire de la communaut6 6crira plus tard : < Par quelles voies Dieu
avait-il dirig6 cette dme vers la vie d'hospitalidre ? Nous n'en
savons rien, mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que, intro'
duite ici par son oncle maternel, pr6tre distingu6 et cur6 d'une
belle paroisse, elle fut reque par nos Mdres comme un sujet de
grande esptirancell. >

11. Archives RHSJ Montr6al, < Circulaire de Sr St-Jean-de-Goto... ), p. 95
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En entrant chez les Religieuses Hospitalidres de Saint-Joseph,
Amanda Viger d6couwe un style de vie et une spiritualit6 remon-
tant au 17e sidcle et l6gu6s par les fondateurs J6r6me Le Royer
de la Dauversidre et Marie de Ia Ferre. Toutefois, la mentalit6 de
la France d cette 6poque 6tait fort diff6rente de celle du Canada
franqais au milieu du 19e sidcle. Les guerres de religion avaient
co0t6 cher d l'Etat franqais, alors qu'au Canada, I'Eglise ne
semblait pas souffrir des contrecoups de la r6bellion de 1837-
1838. Au sortir du 16e sidcle, l'Eglise frangaise fut boulevers6e et
certains membres de la hi6rarchie catholique jetaient le bldme
sur les femmes et les accusaient surtout d'exercer une trop
grande emprise sur les hommes de Ieur entourage. L'Egtse et la
soci6t6 edgdrent donc que les filles soient soumises d l'autorit6
paternelle et les femmes aux maris. Dans Ie mOme ordre d'id6e,
le Concile de Trente exigeait que les femmes qui consacraient
Ieur vie d Dieu prononcent des veux solennels et vivent dans des
cloitres. A l'6poque, la ferveur religieuse s'exprimait par de
grandes d6votions, la pridre intense et assidue et Ia p6nitence
corporelle.
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Certains prCtres franqais tel Vincent de Paul et des laics
comme J6r6me Le Royer de Ia Dauversidre ne partageaient pas
totalement cette perception de la vie consacr6e d Dieu. N6 en
France en L576, Vincent de Paul enseignait que tout croyant qui
s'engageait dans la lutte contre la pauvret6 mat6rielle et spiri-
tuelle vemait son salut assur6. En 1.625, il fonde une congr6ga-
tion de pr6tres et dirige des groupes de femmes qui s'occupent
des pauvres fort nombreux, 6tant donn6 que les personnes
d6plac6es, malades et affam6es se comptaient alors par milliers
en France. Cur6 d'une paroisse du diocdse de Lyon, Vincent de
Paul encourageait les femmes chr6tiennes d accomplir de bonnes
Guvres, car il 6tait convaincu qu'une v6ritable action charitable
est tout d fait l6gitime et essentielle pour tous, y compris les
femmes. Ce message fut si bien compris que des familles pauwes
de son diocdse se virent inond6es de v6tements. d'aliments et de
visiteurs z6les.

De pieuses femmes de l'ouest de la France mettaient en pra-
tique, elles aussi, l'esprit de charit6 que prdnait Vincent de Paul.
Marie de la Ferrel, pieuse demoiselle venue habiter d La Fldche,
6tait sensible aux probldmes de son milieu et s'engageait con-
crdtement dans la lutte contre la misdre et I'ignorance religieuse.
Comme elle 6tait issue de Ia classe bourgeoise, son engagement
radical et charitable suscite une certaine opposition dans son
entourage. A partir de l'Age de seize ans, Marie avait mis de c6t6
ses belles robes et ses riches bijoux, au grand d6sarroi de sa
famille. V6tue simplement, elle apporte d6sormais des aliments
aux pauvres et enseigne ie cat6chisme aux enfants de quartiers
d6favoris6s. Marie a plus de quarante ans lorsque, en 1634, elle
fait la connaissance de J6rdme de la Dauversidre, homme
d'affaires et a pdre des pauvres l de La Fldche. Elle lui confie alors
qu'elle a vu en songe une grande salle de malades. Le futur fon-
dateur des Filles de Saint-Joseph lui r6vdle alors ses propres
projets et le rdle qu'il entrevoit pour la < pieuse demoiselle ), pre-
midre hospitalidre d'une communaut6 de filles s6culidres qui
auront soin des pauvres, d'abord d La Fldche, puis en Nouvelle'
France, plus pr6cis6ment d Ville-Marie, dans l'ile de Montr6al.

1. Corinne LaPlante, Mdre Marie de la Ferce, Caraquet, Imprimerie A.
Rov. 1985.
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J6r6me a alors trente-sept ans et n'agit jamais sans demander
conseil. Cependant, son directeur spirituel l'incite d oublier cette
< pieuse chimdre l et de s'occuper de sa famille. J6rdme est mari6
et pdre de cinq jeunes enfants. Il obtient n6anmoins du conseil
de ville les autorisations requises pour entreprendre la r6nova-
tion de la maison-Dieu de La Fldche, afin d'y recevoir les pauvres
malades gratuitement. Lorsque les gens d l'aise sont malades, ils
font venir les m6decins d domicile, mais les pauwes n'ont pas
d'autre recours que la charit6 publique. En 1636, Marie de la
Ferre et une compagne commencent d soigner les malades d
I'H6tel-Dieu. Sous la dict6e de I'Esprit Saint, J6r6me compose
d'un trait Ie premier chapitre des constitutions de cette nouvelle
communaut6, aussit6t approuv6e par monseigneur Claude de
Rueil, 6v6que d'Angers2. Sans 6tre des religieuses, les Filles de
Saint-Joseph s'engagent par vettx simples d viwe en commu-
naut6 et d servir Dieu par la pridre et le soin des pauwes malades.
L'excellente r6putation de l'H6tel-Dieu de La Fldche et de ses
Filles de Saint-Joseph attire rapidement I'attention de petites
villes des environs, qui demandent de semblables fondations.
Puisque Ie nombre d'hospitalidres le permet, monsieur Le Royer,
fondateur et procureur de la communaut6, entreprend des
d6marches. Six hospitalidres se rendent d Laval en 1650 et, plus
tard, d'autres iront d Baug6 puis d Moulins. C'est Id que Marie de
Ia Ferre mouma en L652.

Sans 6tre des < d6vots > outr6s, J6r6me de Ia Dauversidre et
Marie de Ia Ferre sont trds g6n6reux. Ils investissent tous deux
Ieurs biens mat6riels dans Ia poursuite de buts charitables, au
point que Marie n'aura mOme pas I'argent requis pour sa dot
lorsqu'elle prononcera ses premiers v@u& le 22 janvier 1,644.
J6r6me verra sa fortune engloutie dans la petite colonie de Ville-
Marie, qu'il fonde en collaboration avec la Soci6t6 de Notre-
Dame de Montr6al, dont il est Ie procureur. Lorsque J6r6me
meurt en 1659, sa femme se trouve appauvrie, mais tous ses en-
fants sont bien plac6s.

2, Henri B6chard, s.j., les audacieuses enfreprises de Le Royer de la
Dauversidre, traduit de I'am6ricain par Bertille Beaulieu, Montr6al,
Editions du M6ridien,1.932,401 p.
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La colonie de Ville-Marie fut l'une des grandes pr6occupa-
tions de son fondateur J6r6me de la Dauversidre. Avec Pierre
Chevrier, baron de Fancamp, il consacre temps et 6nergie d
recruter des colons. Le militaire Paul de Chomedey de Maison-
neuve accepte de diriger la petite colonie qui comptera quelques
femmes parmi la premidre recrue. Apprenant que des ensei-
gnantes et hospitalidres sont rendues d Qu6bec en Nouvelle-
France, Jeanne Mance, personne s6rieuse originaire de Langres,
ressent le d6sir de les imiter. D'ailleurs elle y serait trds utile, car
elle possdde une certaine exp6rience auprds des malades. Elle
fr6quente les grandes dames de Paris et les convainc du bien-
fond6 de son projet. Une g6n6reuse bienfaitrice, madame Ang6-
l ique Faure de Berl ize, duchesse de Bull ion, membre de la
Soci6t6 de Notre-Dame de Montr6al, promet de donner les fonds
n6cessaires pour bAtir et administrer un petit hdpital or) les
colons franqais et les Am6rindiens seraient soign6s. A l'insti-
gation de J6r6me Le Royer, Jeanne Mance se joint Dr la Soci6t6
de Montr6al et, d I'6t6 de 1.641., elle s'embarque avec Maison-
neuve et les engag6s. Ce petit groupe destin6 d Ville-Marie pas-
sera I'hiver d Sainte-Foy, oi Jeanne Mance fait la connaissance
de madame de la Peltrie, bienfaitrice des Ursulines de Qu6bec,
qui l'initie d la vie canadienne et l'accompagne d Ville-Marie.
Pour accomplir les tAches d'infirmidre, Jeanne a appris les rudi-
ments des soins mtidicaux, comment traiter des blessures graves
et des maladies tels Ie scorbut, Ie chol6ra et des fidvres non iden-
tifi6es. Elle sait comment pr6parer onguents, cataplasmes et
baumes. Quelques centaines d'ann6es plus tard, Amanda Viger
fera la m6me chose au Nouveau-Brunswick. Elle cultivera des
plantes m6dicinales dont elle connait les propri6t6s curatives.

Accept6e par Ia Soci6t6 de Notre-Dame, la fondation officielle
de l 'H6tel-Dieu de Montr6al sera conclue par Ie procureur
J6r6me de la Dauversidre et le secr6taire Bertrand Drouart, Ie
12 janvier 1644, en tenant strictement compte des intentions de
Madame de Bullion. GrAce d ia gen6rosit6 de celle qui aimait
s'identifier comme la < Bienfaitrice inconnue ), Jeanne Mance
fera construire l'h6pital et l'administrera seule, jusqu'd la venue
des Filles de St-Joseph, quinze ans plus tard. En effet, en 1659,
Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys retournent en France
chercher de l'aide. Comme Jeanne Mance est infirme depuis une
malencontreuse chute sur la glace, elle souhaite ramener d Ville-
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Marie les Filles hospitalidres de Saint-Joseph promises par
Monsieur de la Dauversidre. Toutefois, afin de satisfaire atx exi-
gences de monseigneur Henri Arnauld, nouvel 6vdque d'Angers,
les trois hospitalidres destin6es d Ville-Marie accepteront de s'y
cloitrer 6ventuellement. Les gens de La Fldche s'opposent au
d6part des Filles de Saint-Joseph pour cette lointaine colonie, or)
risques et dangers 6taient Ie lot quotidien des colons franEais. La
sup6rieure de l'H6tel-Dieu de La Fldche, qui n'approuve pas
l'imposition du cloitre, note que ces trois Filles de St-Joseph sont
parties sans Ie consentement de sa communaut6.

Quelque deux cents ans plus tard, au moment oir Amanda
Viger fait ses premiers pas dans la vie religieuse, la soci6t6 cana-
dienne-frangaise a encore un pressant besoin de communaut6s
comme les Religieuses Hospitalidres de Saint-Joseph et la Con-
gr6gation de Notre-Dame. L'enseignement 6tait peut-Otre pergu
comme profession plus respectable que les soins de sant6, mais
les seurs hospitalidres 6taient consid6r6es comme les < mdres
des pauvres > et 6taient fort appr6ci6es. Une longue tradition de
services datant des d6buts de la colonie contribuait d leur
renomm6e de religieuses expertes et d6vou6es. D'ailleurs, Ies
premidres hospitalidres de Montr6al n'avaient-elles pas soign6
des Am6rindiens, des militaires et des colons, avec qui elles
avaient partag6 les dangers et difficult6s de la vie en Nouvelle-
France ? Elles avaient travers6 plus d'une guerre et soign6 les
militaires des deux camps. A ta fin du r6gime frangais, la com-
munaut6 s'6tait ajust6e au changement de gouvernement et
s'adaptait maintenant aux transformations sociales et indus-
trielles de la ville de Montr6al. Amanda put acqu6rir la meilleure
formation en soins de sant6, car I'H6tel-Dieu 6tait d l'avant-garde
dans Ie domaine et collaborait d la formation de m6decins
reconnus parmi les meilleurs du Bas-Canada.

Comme c'6tait Ie cas d l'6poque pour toute communaut6
cloitr6e, chez les Hospitalidres de Saint-Joseph3, il y avait trois
classes de religieuses. En demandant leur entr6e au couvent, les

3. Coutumier et petites rdgles des Religieuses Hospitalidres de )a congr6-
gation de Saint-Joseph, La Fldche, Imprimerie de E. Jourdain, 1850,
250 n.
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candidates devaient indiquer d quel titre, soit s@ur de cheur,
converse ou touridre, elles voulaient servir la communaut6 et ses
Guwes. Il arrivait parfois que des femmes qui auraient pu Otre
admises comme seurs de cheur choisissent d'Otre regues
comme converses ou touridres. Habituellement plus instruites,
les seurs de cheur occupaient les fonctions de direction dans la
communaut6 (sup6rieure, assistante, d6positaire, maitresse de
novices et secr6taire) et )r l'h6pital (directrice, hospitalidre en
chef, pharmacienne, d6positaire et secr6taire). Les seurs de
chreur devaient aussi 6tre pr6sentes d tous les exercices religieux
au cheur et de prendre une part active aux r6unions du chapitre.
Cependant, seules les seurs de cheurs d veux perp6tuels
avaient droit de vote dans les r6unions oi se prenaient toutes les
d6cisions importantes concernant la communaut6 et les euvres.
Certaines communaut6s se r6unissent en chapitre une ou deux
fois par mois, mais, en 1860, chez les Hospitalidres de Saint-
Joseph, les seurs vocales se r6unissaient au moins une fois par
semaine.

Pour leur part, les seurs converses accomplissaient l'en-
semble des tAches domestiques. Provenant souvent de milieux
moins favoris6s financidrement, la plupart 6taient moins ins-
truites que les seurs de cheur, mais elles d6veloppaient une
expertise propre d leurs fonctions soit en tant que cuisinidres,
couturidres, jardinidres, boulangdres, cordonnidres ou aides chez
Ies malades. Le manque de dot appropri6e n'6tait pas n6cessai-
rement un empdchement pour devenir seur de cheur. Etant
cloitr6es, les seurs de cheur et les converses ne sortaient pas
sans permission du monastdre ni de leurs propri6t6s.

Les seurs touridres portaient un habit distinct de celui des
autres hospitalidres, prononEaient des veux simples et n'6taient
pas soumises aux mOmes obligations religieuses. On avait sur-
tout besoin d'elles pour les sorties obligatoires, tantdt pour les
achats, Ies courses en ville ou encore les visites d des personnes
de I'ext6rieur. La fonction de portidre 6tait souvent confi6e d une
touridre qui recevait les visiteurs et portait les messages. Par
Ieurs contacts avec le monde s6culier, les touridres 6taient
davantage au courant des 6v6nements et des enjeux sociaux.

MOme si les seurs hospitalidres 6taient des femmes de leur
temps, soucieuses de r6pondre aux besoins de la soci6t6 et de
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l 'Eglise, la jeune Amanda savait pertinemment qu'elle entrait
dans une communaut6 cloitr6e, implant6e en sol canadien depuis
L659. Puisque les malades venaient d l'Hdtel-Dieu pour se faire
soigner, il n'y avait pas d'inconv6nient d ce que les hospitalidres
soient cloitr6es. Elles vaquaient d leurs obligations quotidiennes
d l'int6rieur de leur hdpital, puis elles retournaient au monastdre,
6difice qui leur 6tait r6serv6. Ainsi, s6par6es du monde s6culier,
elles vivaient en communaut6 et pouvaient s'adonner calmement
d la pridre et prendre Ie repos m6rit6. De plus, les grands jardins
potagers et d6coratifs d l'arridre de l'Hdtel-Dieu leur assuraient
Ia tranquillit6 n6cessaire, dans ce milieu urbain en pleine crois-
sance.

En effet, le profil d6mographique de Montr6al 6tait fort dif-
f6rent de ce qu'avaient envisag6 les fondateurs deux cents ans
auparavant. Aprds la conqu6te britannique au milieu du 18" sidcle,
le gouvernement avait encourag6 les entrepreneurs d profiter
des avantages 6conomiques qu'offrait le Bas-Canada. Entrep6ts
et bureaux s'alignaient prds des quais, et la ville poss6dait ses
quartiers d'affaires florissants et ses usines oi 6taient fabriqu6s
des produits vari6s. La grande famine qui avait frapp6 l'Irlande
en 1840 avait forc6 de nombreux Irlandais catholiques d quitter
Ieur pays. Parmi ceux qui 6migrdrent au Canada, bon nombre
vinrent d Montr6al, pour se retrouver, comme beaucoup de fran-
cophones, au plus bas 6chelon de Ia soci6t6. Au cours de la
d6cennie de 1850, il y avait plus de Montr6alais anglophones que
de francophones, mais Ia tendance devait s'inverser plus tard, car
vers 1860la population de 90 323 habitantsa 6tait 6galement par-
tag6e entre les deux groupes linguistiques. Toutefois, Ies Anglais
dominaient la vie 6conomique et culturelle de la m6tropole.

Sous la direction de monseigneur Ignace Bourget, le diocdse
de Montr6al comptait de 75 d B0 mille catholiques, r6partis dans
une ile d'environ dix-sept kilomdtres de longueur sur huit de
largeur et d6bordant dans les paroisses limitrophes. Comme
toute grande ville industrielle du L9" sidcle, Montr6al n'6tait pas
trds propre. Les mauvaises odeurs des abattoirs se mOlaient aux
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er6mes des usines de savon et d Ia senteur du cuir des tanneries.
Les restes des b6tes abattues pourrissaient d ciel ouvert, et toutes
sortes de d6chets s'6coulaient entre les maisons d logement dans
Ies rues infectes, pour ensuite s'infiltrer dans le sol et se r6pandre
jusqu'atx riches quartiers d l'6cart.

Il y avait alors deux h6pitaux importants d Montr6al. Les
catholiques se plaignaient de la discrimination exerc6e d l'H6pital
G6n6ral, qui desservait surtout la population anglophone. C'est
pourquoi les Hospitalidres acceptdrent en 1852 la direction de
l'h6pital Saint-Patrice, qui desservait surtout les Irlandais catho-
liques5. Peu de temps aprds I'ouverture, cette troisidme fondation
des Hospitalidres au Canada dut faire face d une premidre situa-
tion critique. Un incendie d6truisit l'Hospice Saint-J6r6me-
Emilien, oiphelinat et hdpital des Seurs de la Providence, et un
grand nombre d'orphelins irlandais trouvdrent refuge d l'Hdtel-
Dieu. Quelques semaines plus tard, l'6v6que demandait aux
s€urs hospitalidres de bien vouloir aussi h6berger des per-
sonnes dg6es d'origine irlandaise. MOme s'il 6tait 6vident que
leurs deux h6pitaux 6taient dangereusement surcharg6s, les
religieuses acceptdrent en esprit de charit6. La communaut6 des
Hospitalidres 6tait aussi trds d l'6troit dans le monastdre de la rue
St-Paul. La maison des seurs de la Congr6gation de Notre-
Dame, voisine de l'H6tel-Dieu, 6tait aussi remplie d capacit6,
puisque le nombre de pensionnaires et d'aspirantes d la vie
religieuse avait augment6.

Les Hospitalidres se virent oblig6es de vendre I'hdpital Saint-
Patrice. En 1730, la communaut6 avait h6rit6 d'une terre de 150
arpents, au nord-ouest du vieux-Montr6al, s'allongeant jusqu'd
Ia paroisse de Saint-Laurent. Le Mont Sainte-Famille, oi devaient
s'6lever un ensemble d'6difices d quatre 6tages, se situait au bout
de la rue Sainte-Famille, d l'avenue des Pins entre la rue Saint-
Urbain et l'avenue du Parc, et formait une enclave remontant
vers Ie nord. Un grand monastdre logerait convenablement Ia
communaut6, et le nouvel H6tel-Dieu serait moderne et spacieux,
avec de grandes salles pour les femmes et les hommes des deux

5. Corinne Kerr, r.h.sj., aNotes sur Ies relations entre }es Hospitalidres
de Montr6al et les Irlandais >, L'H6tel-Dieu de Montrdal, 1642-1973,
Montr6al, Les Cahiers du Qu6bec, 1973, p.303-308.
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groupes linguistiques, un orphelinat et une salle pour personnes
Ag6es. Lorsque la demande d'entr6e au couvent d'Amanda Viger
fut accept6e par Ie chapitre des Hospitalidres, le transfert des
malades d l'H6tel-Dieu du Mont Sainte-Famille 6tait commenc6.
Les soixante-neuf seurs effectuaient alors l'un des plus grands
d6m6nagements de leur histoire. Quelques jours aprds l'arriv6e
d'Amanda au monastdre de la rue Saint-Paul. la d6molition du
vieil H6tel-Dieu d6butait.

Ancien Hdtel-Dieu d. lu rr. Saint-Paul ) Montreal. Amanda Yieer fut la derniere

postulante,a g €tre reque. A gauche, lu .hup.ll. qui servit d'.glrt ;
au centre, I 'h6pital ; d droite, le monastdre.

Ce n'est pas sans tristesse qu'Amanda fit ses adieux ir ses
proches, d l'entr6e du monastdre, un beau matin d'automne de
1860. Sans doute s'ennuierait-elle de sa famille et de tout ce qui
avait rempli sa vie jusqu'alors, mais l'avenir lui offrait de nou-
veaux d6fis. Elle continuerait d parfaire ses connaissances, et Ia
vie lui en apprendrait beaucoup sur elle-mOme et sur les gens
qu'elle serait appel6e )r aider. Mais tout cela 6tait encore du
domaine du possible. Physiquement, Amanda 6tait courte mais
solide. Elle avait la peau claire, les cheveux blonds, une allure
assez imposante et une faqon de pencher la t6te qui d6notait une
certaine fiert6. Toute candidate d Ia vie religieuse, veuve ou jeune
fille, devait 6tre recommand6e par un pr6tre de son propre dio-
ci:se, de pr6f6rence. Il fallait que Ia candidate d la vie religieuse
soit issue d'une famille catholique et qu'elle fournisse des certi-
ficats de bapt6me et de confirmation. De plus, aucune admission
n'6tait possible si Ia candidate avait des dettes ou l'obligation de
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subvenir aux besoins de ses parents ou de quelqu'un de la
parent6. Toute implication dans une affaire juridique non r6gl6e
constituait aussi un emp6chement d l'entr6e au couvent. Enfin, il
importait de v6rifier que Ia d6cision de la candidate 6tait libre de
toute contrainte physique ou morale.

Evidemment, Amanda satisfaisait bien d toutes Ies exigences
de I'entr6e au postulat, premidre 6tape de la vie religieuse. On
distinguait chez elle une grande pi6t6 et le d6sir de Ia perfection
chr6tienne. Elle avait un bon jugement, de la candeur, beaucoup
de talents et une apparence humble et soumise. Toutefois, la reli-
gieuse charg6e de sa formation allait bient6t d6couvrir qu'elle
avait un < caractdre enjou6, indisciplin6 et quelque peu vani-
teux6l. Pour vivre en communaut6, il fallait que les seurs favori'
sent la bonne entente et soient dispos6es d ex6cuter de bon 916
les tAches mOme ardues qui leur 6taient confi6es. Durant les
premiers mois du postulat, les maitresses de formation furent un
peu d6Eues de l'attitude d'Amanda, mais elles patientdrent et se
rendirent bient6t compte qu'elles avaient eu raison de lui faire
confiance, car rien n'allait briser l'6lan et la pers6v6rance de Ia
future reiigieuse.

Deux aspirantes d la vie religieuse, Amanda Viger et Eulalie
Bonneau, furent officiellement reques comme postulantes au
cours de la m6me c6r6monie. Ces c6l6brations qui se tenaient au
cheur permettaient aux jeunes seurs de prendre conscience de
I'importance des engagements, tout en renforgant le sens d'ap-
partenance d Dieu et d Ia communaut6. Amanda avait compris
qu'elle < quittait sa famille, ses amis et tout ce qu'elle avait de plus
cher l pour consacrer sa vie < d la gloire de Dieu, au salut des
dmes et d sa propre perfectionT>. Tenant d Ia main un cierge
allum6, les deux aspirantes entrdrent au cheur, suivies des reli-
gieuses qui entonndrent l'hymne Veni Creator (Viens, Esprit
Cr6ateur). Amanda et Eulalie devaient demander que le feu de
l'amour divin les aide d renoncer au monde et d ses attraits. Elles
s'agenouilldrent devant la sup6rieure, mdre Marie Pag6, qui

6. Circulaire, p. 95.
7. Directoire des Religieuses de Saint-Joseph, Le Mans, Imprimerie de

Monnoyer, 1839, p.241.
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embrassa chacune en Ia relevant. Le Cdrdmonial pr6cise qu'elles
devaient ensuite embrasser toutes les seurs. Puis, mdre Pag6 les
pr6senta d la maitresse des novices, seur Josephte Marchessault,
qui les conduisit au noviciat, oi les attendaient trois autres pos-
tulantes, deux novices et quelques jeunes seurs professes. Le
noviciat 6tait d Ia fois un lieu de rassemblement pour les jeunes
sceurs et un temps de pr6paration ir la vie religieuse. Le r6le de la
maitresse des novices 6tait justement de les guider, d'assurer leur
formation religieuse et spirituelle par l'enseignement des obli-
gations de la vie consacr6e, l'6tude de la vie des saints et les
6changes individuels oi chacune pouvait trouver r6ponse d ses
questions.

Selon la coutume dans les monastdres de femmes, les jeunes
seurs se regroupaient au noviciat et 6taient s6par6es de Ia com-
munaut6 des professes, ce qui les emp6chait d'6tre t6moins de
certains comportements inacceptables de la part des seurs pro-
fesses. Ces d6li ts 6taient pourtant de petites choses comme
courir, rompre le silence obligatoire, rire trop fort, manquer a la
charit6 par le bavardage, les disputes ou r6parties cinglantes, la
vantardise ou le refus d'ob6ir d un ordre. M6me si elles tendaient
vers la perfection, ces jeunes femmes 6taient aussi vuln6rables et
humaines que n'importe qui. Une fois ses faiblesses admises, la
jeune s@ur pouvait se d6velopper spirituellement dans Ie cadre
du noviciat, avant de faire face d la r6alit6 et reconnaitre sa
propre fragilit6 et celle de ses conseurs. Les postulantes por-
taient des vOtements semblables d ceux des s6culiers, appre-
naient d se croiser les mains dans les manches d Ia manidre des
professes et d participer d la pridre et aux pratiques r6gulidres.
Elles apprenaient d m6diter, d examiner leur conscience attenti-
vement, d nourrir leur foi par la lecture spirituelle, la messe quo-
tidienne et la pridre en groupe. On les encourageait d discuter de
leurs doutes et petits manquements ext6rieurs avec la maitresse
des novices. Surtout, les jeunes seurs devaient accepter leurs
compagnes comme des 6gales et r6sister d toute tendance vers
des pr6f6rences individuelles. Les principaux livres essentiels d
la formation 6taient Les Constitutions des Religieuses Hospita-
lidres de Saint-Joseph,le Coutumier et Ie Directoire. Ces livres
contenaient la rdgle et son interpr6tation et on en faisait la lec-
ture d haute voix au r6fectoire pendant les repas. Les jeunes
seurs s'entretenaient en groupe ou avec leur maitresse, de sujets

45



46 Poun l'nsporn ET LA DrcNrrE DES LEpREUX e Tnacaole

aussi vari6s que leurs propres perceptions du ciel, du jugement
divin, du bien de I'Eglise et de leur d6sir de convertir les paiens.

A la rue Saint-Paul, les travaux de d6molition allaient bon
train mais la vie du noviciat 6tait d6rang6e, car en octobre, les
sept postulantes et novices 6taient regroup6es dans une pidce
6troite ayant d6jd servi comme dortoir des postulantes. Puisqu'on
6tait en train de d6molir le monastdre, il n'6tait pas facile d'isoler
Ies jeunes seurs en formation. La secr6taire de la communaut6
6crit dans les chroniques que le comportement des postulantes
et des novices impressionna beaucoup les seurs professes.
Quelques-unes avaient quitt6 des demeures luxueuses et se
retrouvaient entass6es dans une pidce, semblable d l'6table de
Bethl6em. Aucune d'entre elles ne manifestait le moindre signe
d'insatisfaction. Ce que la secr6taire ne note pas encore, c'est
qu'au moins une postulante de quinze ans 6prouvait de la fatigue.
II est vrai que la jeune Amanda sortait d peine de l'enfance et 6tait
encore, comme l'ticrira plus tard sa biographe, une <c charmante
enfant, pleine d'entrain et de mouvement qui ne demandait qu'ir
d6penser les ressources de son exub6rante nature8>. Les exi-
gences de son nouveau mode de vie et les irr6gularit6s et d6ran-
gements dus au d6m6nagement de l'H6tel-Dieu et du Monastdre
amplifidrent les difficult6s normales de l'adaptation. Ces circons-
tances 6taient aussi 6prouvantes pour la candidate que la mai-
tresse de formation. Peu port6e d I'introspection, Amanda put se
sentir d6pass6e par Ies exigences de son nouvel 6tat de vie.
L'auteure de sa n6crologie 6crira plus tard: << EIle 6tait ennuy6e,
d6go0t6e. Bien des fois, Iasse le soir, jetant avec force ses souliers
sur le parquet, elle disait tout haut: Que je suis donc fatigu6e,
bien s0r, je n'y tiendrai pase.) Toutefois, ses maitresses excu-
saient ais6ment ces mouvements naturels, qui r6v6laient au
moins la grande franchise de la candidate. Seur Marchessault
6tait convaincue que les personnes qui ont un temp6rament pas-
sionn6 sont parfois port6es d s'engager plus d fond que les
autres. EIle ne se trompait pas en ce qui a trait d Amanda Viger,

Archives RHSJ Montr 6aI, Lettre s circulaires, n6 crologies, Montr1 al,
1900-1915, <Circulaire de Ia trds honor6e mdre St-Jean-de-Goto {M.L.
Amanda Viger), d6c6d6e d Arthabaska, le B mai 1906 >, p. 93.
/bid.. n. 95-96.
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fille d'un pdre ardent patriote et d'une mdre < distingu6e par son
intelligence et sa pi6t61o>.

Mdre Marie Pag6, qui 6tait sup6rieure lors du d6m6nagement
au Mont Sainte-Famille, devait exercer une grande influence sur
Amanda, m6me si pendant le noviciat, Ies contacts 6taient limit6s.
Seur Pag611, qui 6tait n6e le jour de Nodl de 181.1., d, La Prairie d
peu de distance de Montr6al, avait vingt-deux ans lors de son
entr6e chez les Hospitalidres, Age consid6r6 comme assez avanc6
d l'6poque. Avec le temps, son attitude et sa conception inno'la-
trice de la vie religieuse cr6drent un peu d'inqui6tude chez les
seurs anciennes, habitu6es d la stabilit6. Cependant, ses apti-
tudes d'administratrice furent reconnues et, en 1857, elle fut 6lue
sup6rieure et dut se charger de Ia direction et de Ia coordination
des grands d6m6nagements de I'H6tel-Dieu. Elle vint demeurer
au Mont Sainte-Famille avec les seurs qui emm6nagdrent gra-
duellement, pour mieux superviser les travaux des nouvelles
constructions, stimuler Ies ouvriers et s'assurer que tout soit con-
forme aux exigences d'un h6pital moderne et d'un monastdre
selon la rdgle.

10. Ibid., p. 93.
11. Archives RHSJ Bathurst, < Circulaire de Saur Marie Pag6, d6c6d6e le

3 janvier 1893 ), Lettres Circulaires N1crologies 1884-1901, p. 272-274.
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Dans la plupart des anciens monastdres catholiques, la cou-
tume voulait que les d6pouilles mortelles des membres de la
communaut6 soient d6pos6es dans le caveau ou la crypte de leur
6glise ou chapelle. Une fois par ann6e, la communaut6 s'y ren-
dait pour la c6l6bration d'une messe et la r6citation de pridres d
f intention des sreurs d6funtes. Les hospitalidres Ag6es, surtout
celles qui avaient des r6ticences d quitter le vieux monastdre de
la rue St-Paul, priaient pour que les restes de leurs devancidres
soient transf6r6s au Mont Sainte-Famille, ce qui d'ailleurs 6tait
inclus dans les plans de la sup6rieure. Depuis les d6buts, cent
quatre-vingt-douze seurs 6taient d6c6d6es et les restes de cent
soixante-dix-huit seurs 6taient conserv6s dans deux caveaux de
leurs 6tablissements du vieux-Montr6al. Ces corps ainsi que ceux
de Jeanne Mance et des sieurs Benoit et Gabriel Basset, dona-
teurs de la terre oir s'6levait Ie nouvel Hdtel-Dieu, seront en effet
exhum6s. Recouverts d'un drap blanc et d6cor6s de fleurs, les
cercueils furent expos6s dans l'6glise, du 29 au 3L janvier 186L.
Ils 6taient identifi6s, de sorte que les hospitalidres et les visiteurs
savaient exactement oi 6taient les restes de chacune des d6funtes.
Les seurs de la Congr6gation de Notre-Dame, novices et postu-
lantes incluses, vinrent rendre un dernier hommage d leurs voi-
sines. C'6tait touchant de voir toutes ces femmes consacr6es d
Dieu d genoux autour des cercueils. Le jour de Ia translation des
restes12, monseigneur Bourget pr6sida une grand-messe pour les
morts dans i'6glise pavoistie en noir. Puis, surmontant ses 6mo-
tions, il d6clara qu'il s'agissait d'une dernidre messe dans I'une
des plus vieilles 6glises de Montr6al. Les seurs et bon nombre
de participants ne purent retenir leurs larmes. Un cortdge de
voitures transportant les cercueils, Ies hospitalidres et d'autres
personnes se mit en branle et parcourut les rues de Montr6al
jusqu'au Mont Sainte-Famille. Les cercueils furent plac6s dans Ia
crypte, sous l'6glise du monastdre et de l'H6tel-Dieu.

Afin de s'occuper des travaux de d6molition et de prendre
soin des malades et orphelins encore sur les lieux, quelques
srcurs hospitalidres demeurdrent quelque temps au vieil H6tel-

12. Archives RHSJ Montr6al, <Translation des corps des scurs d6funtes
de I'H6tel-Dieu de Montr6al >, Montr6al, Des presses d vapeur de
Piinguet & Cie, 1861, 14 p.



Entr4e au monastdre

Dieu. Il leur 6tait de plus en plus difficile d'observer les rdgle-
ments d'un monastdre, le silence de parole et d'action, la pridre
assidue et la m,5ditation. Il ne restait qu'une pharmacie assez
rudimentaire au deuxidme 6tage de I'h6pital, oi 6taient encore
h6berg6s un petit nombre d'orphelins et de gens sans logis. Crai-
gnant que Ia formation des jeunes seurs soit compromise, mdre
Pag6 d6cida de les amener au nouveau noviciat dds f6wier 1861.
Quand tous les d6partements du vieil hdpital furent 6vacu6s, le
dispensaire ferma ses portes lui aussi.

Seur Marie Julie C6r6 dite Mance, assistante de la sup6-
rieure, supervisa les dernidres 6tapes de Ia fermeture et fut
nomm6e pour surveiller la construction de bdtiments destin6s d
l'entreposage de marchandise. Seur Eulalie Quesnel, qui se
rendra plus tard d Tracadie avec Amanda Viger, fut l'une des cinq
dernidres seurs A partir. La dernidre nuit,les seurs durent cou-
cher dehors d I'abri des murs de l'ancienne 6glise, mais Ie matin
du 21 ao0t 1861, elles s'6veilldrent toutes tremp6es par Ia pluie.
Ce jour-ld, cinq messes furent c6l6br6es en plein air, par des
membres du clerg6, dont le vicaire g6n6ral Billauddle et monsei-
gneur Bourget. Puis, les voitures des prOtres d6fildrent, escor-
tant les cinq dernidres hospitalidres vers leur nouvelle demeure.

Pour acc6der au nouveau monastdre, tout visiteur devait se
pr6senter d l'entr6e principale, avenue des Pins. Lorsque la son-
nette se faisait entendre, la seur portidre se rendait ir la grille et
ouvrait le guichet pour voir qui 6tait lir. Puis elle disait Ave Maria
avant d'ouvrir et de saluer le visiteur. Les personnes qui se
pr6sentaient hors des heures pr6vues pour Ie parloir 6taient ren-
voy6es poliment, < except6 si c'6tait pour affaire de cons6-
quencel3 >. Un haut mur de pierre entourait la vaste propri6t6 des
Hospitalidres, oi s'6levaient I'H6tel-Dieu moderne, le monastdre
et l'6glise. A I'aridre, s'6tendaient un immense jardin potager et
un verger d'arbres fruitiers. Il y avait aussi des hangars, des pou-
laillers et l'r-^curie pour les chevaux. Une petite chapelle avait 6t6
construite dans cet immense jardin oi se trouvaient parsem6es

13. Le petit coutumier des Religieuses Hospitalidres
Montr6al, Typographie Le Nouveau-Monde, 1872, p

de Saint-Joseph,
247.
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ili et ld des niches contenant de petites statues des saints patrons.
Des fleurs vari6es, de grands arbres et des arbustes d6coratifs
ajoutaient d la beaut6 du d6cor.

A I'int6rieur du monastdre, les seurs se rassemblaient quoti-
diennement au chreur, au r6fectoire et )r la salle de communaut6.
La pridre, la messe et la r6citation des offices religieux se faisaient
au cheur, qui 6tait l'Ame du couvent. Il s'agit en effet d'une cha-
pelle s6par6e du sanctuaire par une grande grille recouverte d'un
rideau opaque dissimulant le sanctuaire. Avant les c6r6monies
religieuses et la pridre, les sGurs se rassemblaient dans une salle
prds du chGur, appel6e d juste titre avant-cheur, puis elles avan-
qaient en rang deux d deux, toujours selon l'ordre prescrit par
les pr6s6ances. En commenEant par le rang le moins 6lev6, les
touridres venaient les premidres, suivies des postulantes, des
novices, des converses, des seurs professes et enfin de la sup6-
rieure marchant seule. Les places au cheur 6taient attribu6es
selon I'anciennet6, mais les seurs qui avaient une bonne voi& et
Amanda 6tait du nombre, 6taient regroup6es afin d'assurer la
qualit6 du chant liturgique. Les seurs prenaient place dans des
rangees de stalles perpendiculaires d la grille. Pour Ia messe, Ia
sacristine tirait Ie rideau devant Ia grille. La communion et autres
c6r6monies s'effectuaient par une ouverture d'environ 45 centi-
mdtres sur 35 centimdtres au centre de Ia grille. Les seurs sacris-
tines n'avaient pas accds ir Ia sacristie des pr6tres quand ils y
6taient, mais une plaque tournante permettait de leur remettre
Ies articles n6cessaires pour les c6r6monies. Pour la confession,
Ies seurs se rendaient au cheur et attendaient leur tour avant
de se pr6senter au confessionnal dans la sacristie.

Les pr6s6ances 6taient aussi respect6es au r6fectoire oi les
seurs d6filaient en rang deux d deux pour les repas. En passant
devant une armoire Ie long du mur, chacune prenait son couvert,
c'est-d-dire une cuilldre, un couteau et une fourchette envelopp6s
dans une grande serviette de table. Le repas termin6, on lavait
Ies ustensiles dans des plats d'eau froide plac6s ici et ld sur le
bord des longues tables 6troites. La sup6rieure et l'assistante
prenaient place ir des tables s6par6es, au bout du r6fectoire. Pour
Ia r6cr6ation, Ies seurs se rassemblaient ir Ia communaut6.
Comme l'oisivettl 6tait mal vue, en entrant dans Ia salle, chacune
prenait sa corbeille d couture rang6e dans un grand placard. La
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salle du chapitre 6tait situ6e d l'6cart de faEon d ce que la discr6-
tion soit observ6e. La procure du monastdre et le parloir de la
communaut6 6taient munis d'une grille en bois s6parant Ies visi-
teurs des religieuses. Au parloir, Ies membres de la famille et les
seurs s'asseyaient de chaque c6t6 de la grille, ce qui ne favo-
risait gudre I'intimit6.

Pour les besoins de Ia communaut6, il y avait une roberie, une
lingerie, une petite bibliothdque et une salle de musique. Quelques
bAtiments am6nag6s dans la cour int6rieure servaient de buan-
derie et de boulangerie avec fours en pierre. Des images saintes,
des reliques, des crucifix et des sentences pieuses ornaient les
murs et les colonnes de toutes les pidces de Ia maison. Les cel-
Iules des seurs professes 6taient meubl6es simplement: un lit
mesurant exactement 165 centimdtres sur 82,5 centimdtres, une
petite table avec tiroir, une chaise droite, un prie-Dieu et des 6ta-
gdres. Les converses et les novices avaient d peu prds l'6qui-
valent, sauf que, s'il n'y avait pas assez de chambres de libres,
elles dormaient dans des dortoirs.

L'entr6e vo0t6e du caveau ou de Ia crypte sous Ia chapelle lui
conf6rait une beaut6 austdre. Les cercueils 6taient empil6s der-
ridre les murs blanchis et les noms des seurs d6funtes 6taient
inscrits sur de larges planches de bois encadr6es. Les nom-
breuses sentences en lettres peintes sur Ies colonnes et les murs
rappelaient la bridvete de la vie. Chaque ann6e, on y c6l6brait
une messe Ie Jour des morts. Comme cela se faisait lors de
l'enterrement d'une srcur, Ies hospitalidres d6filaient, un cierge
allum6 d Ia main, et chantaient des hymnes appropri6es en des-
cendant dans Ia crypte obscure par un petit escalier en spirale.

Situ6e au deuxidme 6tage, au bout d'un long et large corridor,
la salle du noviciat 6tait des plus accueillantes avec sa sentence
< C'est ici le beau palais du saint renoncement r, 6crite en lettres
orn6es peintes au-dessus de I'entr6e. Au fond de la salle, face d
l'entr6e, une statue du Sacr6-Ceur attirait d'abord l'attention. Il
y avait aussi des statues de la Sainte Vierge, de saint Joseph et de
l'Enfant-J6sus de Prague orn6es de fleurs, avec un prie-Dieu
devant chacune. De hautes fen6tres laissaient entrer les rayons
de soleil qui dessinaient des formes tachet6es sur Ie plancher de
bois verni. Beaucoup d'images saintes et d'objets pieux ornaient
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Ies murs. Autour de Ia pidce 6taient rang6es des chaises
droites d fond en paille tress6e. C'est dans ce d6cor qu'Amanda
Viger, jeune fille id6aliste au temp6rament de feu, allait prendre
au s6rieux sa formation religieuse et tenter de devenir une
authentique hospitalidre de Saint-Joseph.



CueprrnE

APPRENTIE
RELIGIEUSE

HOSPITALIERE

La jeune Amanda 6tait remplie d'ardeur et de bonne volont6,
mais son postulat avait commenc6 dans des circonstances plut6t
difficiles. La d6molition graduelle des bdtiments du monastdre et
de l'ancien Hdtel-Dieu chambardait continuellement la vie des
postulantes et des novices. De plus,l'ancienne pensionnaire allait
rapidement d6couvrir que Ies rdglements 6taient plus nombreux
et plus s6vdres que ceux du pensionnat. Tous les matins, en
s'6veillant au son de la cloche, elle devait dire : < Vive l'esprit de
J6sus au milieu de mon c@ur1. > Aussit6t lev6e, elle prenait de
l'eau b6nite et faisait Ie signe de la croix, puis elle se mettait d
genoux pour r6citer le < Gloire soit au pdre > et baiser Ie plan-
cher, en guise d'humilit6. En faisant sa toilette et en s'habillant,
elle r6citait d'autres pridres, courtes mais appropri6es. Puis, elle
Iisait la longue pridre de la princesse d'Epinoy, s'arr6tant parti-
culidrement aux passages n m'unissant aux desseins qu'a eus
J6sus-Christ> et nQue je rdgle ma vie sur vos exemples2>. EIle

' 1  T) i ra r+n i ra  n  4 (11
v /  v .  r v r .

2. Ibid., p. 103.
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apprenait ainsi d ajuster ses propres d6sirs d Ia volont6 de Dieu.
Enfin, une deuxidme cloche invitait les seurs d se rendre au
cheur pour Ia m6ditation suivie de la messe.

Influenc6e par les moddles de son temps, Amanda avait 6t6
attir6e au monastdre par un sincdre d6sir de perfection chr6-
tienne. Pour pers6v6rer, elle devait s'adapter aux exigences d'une
vie structur6e, ce qui n'6tait pas facile pour une jeune fille de
quinze ans. Si elle 6tait venue au monde un sidcle et demi plus
tard, peut-Otre aurait-elle 6t6 attir6e par une carridre en sciences
ou en m6decine. Son intelligence pratique et une curiosit6 natu-
relle l'orientaient vers un engagement concret, et la vie d'hospi-
talidre allait lui fournir les d6fis n6cessaires pour actualiser son
potentiel. M6me si cela lui pesait au d6but, la postulante apprit
bientot l'importance du silence, de la lecture spirituelle et de la
m6ditation. EIle comprit que la pridre donnait un sens d son
action. Durant la p6riode de formation, postulantes et novices
n'occupaient pas de postes de responsabilit6, mais elles appre-
naient d rendre service ir I'int6rieur du monastdre et allaient par-
fois dans les salles de malades aider d servir les repas. En plus
des tAches manuelles vari6es, l'horaire quotidien d'Amanda com-
prenait l'6tude des obligations de la vie religieuse et des cou-
tumes de la communaut6, les instructions de Ia maitresse du
noviciat, Ia lecture de livres pieux et, bien s0r, Ies exercices de
chant, la pridre, les repas, Ia r6cr6ation et le repos. L'histoire ne
dit pas siAmanda eut des doutes sur sa vocation, mais il est cer-
tain que la premidre ann6e au couvent fut un temps d'6preuves
et de m0rissement. Pendant que la postulante bien intentionn6e
faisait l'exp6rience de la vie religieuse, la maitresse de formation
v6rifiait ses aptitudes d vivre en communaut6 et d surmonter les
obstacles d6coulant de son caractdre et du milieu conventuel.

Au d6cds d'une s€ur, c'est Ia coutume chez les religieuses
hospitalidres d'ecrire une notice biographique 16sumant I'essen-
tiel de sa vie: son enfance et le milieu familial, les traits domi-
nants de sa personnalit6, les emplois et postes occup6s et parfois
des anecdotes. Des copies ou circulaires sont ensuite envoy6es d
toutes les maisons des hospitalidres. La lecture du n6crologe, qui

3. Circulaire, p. 96
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se faisait jadis au r6fectoire, permettait aux jeunes seurs de con-
naitre la vie de leurs devancidres, leurs accomplissements et les
d6fis relev6s. Assez souvent 6logieuses, Ies circulaires 6taient
6crites par la secr6taire de la communaut6, qui faisait pourtant
preuve d'une grande perspicacit6 et d'une 6tonnante franchise.
L'anecdote des souliers lanc6s avec force sur le plancher dans la
circulaire d'Amanda Viger est une preuve de la spontan6it6 et de
la droiture de la jeune seur. Mis au courant du compoftement
de sa nidce qu'il conseillait et encourageait, I'abb6 Narcisse
Trudel d6clara sans d6tour d Ia sup6rieure : < Faites ce que vous
voulez de ma jeune nidce, mais quant d moi, je suis persuad6
qu'elle a une vraie vocation3. > Amanda ne refusa jamais de con-
sacrer du temps d la pridre, et ses empoftements diminudrent
graduellement. N6anmoins, son admission d Ia prise d'habit fut
report6e de trois mois, ce qui dut la d6cevoir. A l'6poque, le pos-
tulat 6tait de neuf mois, mais des prolongations pour des motifs
vari6s n'6taient pas rares. Cela permettait aux partis concern6s,
Ia candidate et Ia communaut6, d'acqu6rir plus de certitude.

Pour I'admission d Ia prise d'habit ou d la profession, l'appui
de la maitresse de formation et l'approbation de la sup6rieure ne
suffisaient pas. La d6cision finale revenait au chapitre, et la can-
didate devait pr6senter sa demande en public au r6fectoire.
Amanda prononEa donc la formule pr6vue d cet effet dans Ie
Directoire; < Ma r6v6rende Mdre et mes trds honor6es seurs, je
vous supplie trds humblement de m'accorder la grdce d'Otre
reque au saint habit de religion, quoique je m'en sois rendue
indigne par mon peu de ferveur et d'exactitude d remplir mes
devoirs; j'espdre avec la grAce de Dieu de vous donner plus de
satisfaction d I'avenira.l Le LL octobre 1861, les s@urs vocales
acceptdrent sa demande, et la c6r6monie de la prise d'habit fut
fix6e au 16 novembre. Afin de se bien pr6parer, Amanda passa
trois jours en silence d I'6cart de ses compagnes. La retraite lui
permettait surtout de prier et de r6fl6chir au sens de cette
deuxidme 6tape dans Ie cheminement du don de soi d Dieu.
Amanda devait examiner ses limites personnelles et voir com-
ment elle pouvait accomplir les obligations de la vie monastique

4. Directoire, p.252

55



56 Poun L'Esporn ET LA DrcNrrE DES LEpREUX a Tnacaur

chez les hospitalidres. La pridre d l'Esprit Saint devait I'6clairer
dans la recherche de la volont6 de Dieu sur sa vie. Le thdme d
m6diter le premier jour portait sur le renoncement au monde et
ir toute pr6tentlon trop humaine, pour < n'6tre m0 par aucune
consid6ration personnelle, mais seulement par le motif de Ia
gloire de Dieu et de la charit6 pour le prochains r. Le deuxidme
jour, Amanda dut r6fl6chir d la signification de l'habit reiigieux
et au symbolisme du voile qui ferait d'elle une 6pouse de J6sus-
Christ, fervente, g6nereuse et remplie de foi. Enfin, la prise
d'habit marquait le d6but officiel de la vie religieuse dans la com-
munaut6 des Hospitalidres de Saint-Joseph et s'inscrivait dans
une recherche continue de ia perfection.

Par souci des convenances, les seurs qui occupaient des
postes importants ne portaient habituellement pas de v6tements
trop us6s. Il arrivait donc que les novices portent des habits
usag6s, d6teints et garnis de reprises, avant de ies passer aux
seurs domestiques qui finissaient de les user. Chaque seur avait
deux habits, l'un en serge de laine pour l'hiver et l'autre en tissu
plus 16ger pour I'6t6. La longue robe noire trainait par terre mais,
sauf pour les pridres au cheur, les c6t6s 6taient relev6s et atta-
ch6s d la taille. Form6e de plis creux ajust6s, la robe fermait
devant, dissimulant la chemise de toile et le jupon noir ou de cou-
leur fonc6e. Un tablier noir couvrait la robe. Un bandeau blanc
cachait Ie front, et une guimpe blanche couvrant le cou et les
6paules 6tait attach6e au voile de dessous qui 6tait noir. Pour les
c6r6monies au cheur, les s@urs baissaient le voile de dessus de
fagon A se couvrir le visage. Leurs grandes manches habituel-
Iement relev6es et retenues avec des 6pingles 6taient alors
d6roul6es sur les mains jointes. L'habit 6tait uniforme pour les
seurs de cheur et les converses; le voile blanc distinguait les
novices des seurs professes.

Les dernidres heures de m6ditation pr6paratoire d sa prise
d'habit, Amanda Viger dut les passer ir m6diter sur Ies croix qui
parsdment toute vie d'hospitalidre. Peut-Otre eut-elle un peu de
difficult6 d imaginer les d6fis que l'avenir lui r6servait. Plus tard,
elle placera bien en 6vidence, dans son bureau d Tracadie, une

5. Ibid. ,  p.255
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sentence peinte en lettres noires sur un morceau de bois blanchi
et fort r6v6latrice de sa propre attitude face d l'adversit6 : a Je
cherche partout dans ma solitude les croix que l'on me disait
devoir y rencontrer, et nulle part je ne les trouve6. r Quoi qu'il en
soit, c'est avec une grande joie que la postulante r6pondit d
l'appel de la cloche le matin du 16 novembre 1861. Bien avant
huit heures, toutes les religieuses 6taient rassembl6es en silence
dans i'avant-cheur, en attente de la messe et de la c6r6monie de
v6ture. Seule candidate d recevoir le voile blanc, Amanda 6tait
v6tue en mari6e avec une longue robe blanche toute simple et un
voile blanc couvrant Ie visage et les 6paules. Pr6par6s pour la
b6n6diction de l'6v6que, l'habit noir press6 et bien pli6 ainsi que
les voiles blancs et une couronne de fleurs avaient 6t6 d6pos6s
sur deux plateaux d'argent dans Ie sanctuaire. Les seurs requrent
chacune un cierge et se passdrent la flamme. Puis, la chorale
entonna le psaume 83, < De quel amour sont aim6es tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'Univers !l Aprds plus d'un an au monastdre,
Amanda avait appris d marcher lentement, d garder les yeux
baiss6s et d maitriser ses emotions. A Ia tdte de la procession,
elle s'avanqa dans le cheur, fit une g6nuflexion et s'agenouilla
au prie-Dieu plac6 au centre de l'all6e et recouvert d'un tapis. Elle
d6posa son cierge toujours allum6 dans le chandelier et se croisa
Ies mains sur un coussin en dentelle. Les seurs d6fildrent, firent
une g6nuflexion, entrdrent dans leurs stalles habituelles, 6teigni-
rent leurs cierges et attendirent que Ia c6r6monie commence.

6. Ces renseignements ont ete fournis a l'aul.eure Mary Jane Losier, au
prinLemps de L977, lors d'une entrevue de scur Dorina Fr igault ,  res-
ponsable du mus6e de Tracadie.
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Monsieur Andri Nercam, pr€tre de Saint-Sulpice,
aum6nier d. lu .orrrnaute des Reliqieuses Hospitalieres de St-Jose

de Montreal, du temps detla fondation a Tracadie.
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Monseigneu r I gn ace b o ur get,
deuxieme evdgue de Montreal,

B+O e876.

Chaur d. lu .ottunaute de Montreal.
Une qrille hubitu.ll.t.nt couverle par un rideau separe l. .h-rt du sanctuaire
d.l"".huo.ll..
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Selon la coutume, monseigneur Ignace Bourget c6l6brait la
messe en latin, assist6 de monsieur Andr6 Nercam, pr6tre sulpi-
cien et chapelain de la communaut6, et de l'abb6 Narcisse Trudel,
oncle de l'6lue du jour. Avaient pris place dans la chapelle du
c6t6 des s6culiers, les parents, les frdres et seurs d'Amanda et
sans doute sa tante, madame Laurent, qui avait < promis de lui
donner ses deux habits de religionT >. Ils pouvaient entrevoir
Amanda par I'ouverture dans la grille, car Ie rideau 6tait tir6.
D'ailleurs, ils savaient qu'elle viendrait au parloir aprds la c6r6-
monie. Interrompant la messe au moment prescrif monseigneur
l'6v6que se coiffe de la mitre et, Ia crosse d Ia main, il s'avance
vers la grille, assist6 de monsieur Nercam et de I'abb6 Trudel.
Dans le cheur, la sup6rieure mdre Pag6 et la maitresse de for-
mation srcur Marchessault accompagnent Amanda jusqu'd la
grille, et toutes trois s'agenouillent. Suivant Ie C6r6monial,
l'6v6que pose d'abord Ia question: n Ma seur, que demandez-
vous ? r Amanda r6pond : < Excellence, je demande trds hum-
blement le saint habit des Religieuses Hospitalidres de St-Joseph
et Ia grAce d'6tre regue avec elles dans Ia maison de Dieu, pour y
finir mes jourss. > Le dialogue se poursuit et Ia candidate s'en-
gage ir pers6v6rer dans son dessein. L'6v6que b6nit l'habit noir,
Ie remet d Amanda, qui le baise et sort accompagn6e des s@urs
Pag6 et Marchessault. La chorale commence les Litanies des
sarnfs et, vers Ia fin, la nouvelle novice revient vdtue de la longue
robe noire, avec guimpe et sous-voile blancs. Recouverte d'un
long voile blanc, un cierge allum6 d Ia main, elle avance au son
de la musique vocale, entre les deux seurs attitr6es, et s'age-
nouille devant la grille. Aprds avoir b6ni Ie voile blanc, mon-
seigneur Bourget le lui remet et les deux accompagnatrices
l'attachent. Puis, il lui met une couronne de fleurs blanches sur Ia
tOte pendant que le chorale chante l'hymne Veni sponsa (Viens,

Selon Ie Registre des d4lib4rations faites dans les Assembl1es capitu-
laires des Re,ligieuses Hospitalidres de St-Joseph de l'H6te1-Dieu de
Montrda|1.731-1876, au 17 aofit 1860, madame Laurent tante d'Amanda,
a aussi promis que < dans Ia distribution de ses biens, elle s'engage d
Iui donner les m€mes droits ou'elle distribuera aux enfants de Ia famille
Viger >.
C6r6monial des Religieuses Hospitalidres de Saint-Joseph, sous la Rdgle
de Saint-Agustrn, Montr6al, Typographie du journal Le Nouveau-
Monde, 1,87 2, p. 1,63-164.
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1pouse du Christ). Toujours d genoux, la novice s'incline profon-
d6ment pour recevoir la b6n6diction finale de l'6v6que. La
chorale chante le psaume 132, ( Qu'il est bon, qu'il est doux pour
des frdres de vivre ensemble et d'6tre unis. > Le rideau de Ia grille
se referme, et, dans le cheur, seur Viger 6change le baiser de
paix avec toutes les smurs. Enfin, l'heureuse novice, qui portera
sa couronne toute la journ6e, et les dignitaires pr6sents signent
le procds-verbal de la prise d'habit.

Seur Marchessault est trds attentive d la formation spirituelle
et psychologique de ses novices. Convaincue que celles qui sont
le plus 6prouv6es deviennent de meilleures religieuses, elle
n'6pargne pas srcur Viger, afin de lui apprendre Ia patience et la
soumission. La novice apprend aussi d se rendre utile d l'int6-
rieur du monastdre, oi habitent alors soixante-dix religieuses de
tous Ages, et s'initie aux divers emplois de la maison, ir l'infir-
merie, au secr6tariat ou ailleurs. Elle est assidue aux r6p6titions
du chant gr6gorien, aux c6r6monies religieuses et d Ia pridre
oersonnelle et communautaire.

Corridor du noviciat
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Salle du novicialde MontrCal.

De tout temps, dans la communaut6 des Religieuses Hospita-
Iidres de St-Joseph, Ies d6penses et revenus du monastdre et
ceux de l'h6pital ont 6t6 inscrits dans des registres distincts.
Puisque la communaut6 doit pourvoir d l'entretien des seurs et
d I'entretien du monastdre, Ies Constitutions exigent que les
s@urs soient munies de dots, habituellement vers6es d leur pro-
fession. Les revenus de placement des dots et d'autres sommes
leur appartenant assurent l'ind6pendance financidre de la com-
munaut6. Les dons en argent ou en effets que les seurs reEoi-
vent pour I'H6tel-Dieu sont strictement r6serv6s aux besoins des
pauvres, des malades et des orphelins. Afin de pourvoir d tous
les besoins mat6riels de l'h6pital et du monastdre, Ies seurs
exploitent une ferme dont elles sont propri6taires. On y 6ldve des
vaches, des porcs et de la volaille, ce qui assure les produits lai-
tiers, Ies viandes et les eufs. Bien am6nag6s, les grands jardins
produisent fruits et l6gumes, dont on fait des conserves en
grande quantit6 pour I'hiver. Il y a un grenier sur leur terrain
ainsi qu'une boulangerie qui fonctionne ir profit. Les seurs cor-
donnidres confectionnent les chaussures, tandis que les coutu-
ridres font les vOtements et assurent le n6cessaire en literie,
draps, serviettes, couvertures, rideaux et bandages. On ne jette
rien, car tout peut servir. Les morceaux de lainage us6s et perc6s
sont d6faits, lav6s, recard6s et fil6s d nouveau, puis tricot6s pour
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reparaitre sous forme de mitaines ou de bas quelques semaines
plus tard. Quelques seurs artistes cousent et d6corent les orne-
ments sacerdotaux pendant que d'autres fabriquent un peu de
tout, d partir des hosties et des cierges en cire jusqu'aux pail-
lasses de toile.

A une 6poque or) Ieurs institutions 6taient autonomes ir tous
points de vue, Ies seurs hospitalidres, pharmaciennes, comp-
tables, secrtitaires, d6positaires ou responsables de n6gocier les
contrats 6taient aussi habiles que n'importe qui. Les livres de
comptes 6taient aussi bien tenus que dans toute entreprise d'en-
vergure. Les seurs secr6taires de Ia communaut6 et de l'hdpital
s'occupaient de l'6criture de Iettres d l'6v6que de Montr6al, d
l'H6tel-Dieu de Kingston, aux communaut6s d'hospitalidres en
France. Elles entretenaient aussi de la correspondance avec le
monde s6culier, entrepreneurs en construction, m6decins,
notaires, membres du clerg6, banquiers et hommes d'affaires.
Tous les renseignements sur les malades, les orphelins, Ies
d6penses et revenus de l'h6pital et du monastdre 6taient con-
sign6s dans de grands registres, fort bien tenus. Les procds-
verbaux des d6cisions du chapitre ainsi que ceux des c6r6monies
de v6ture et de profession, les copies d'actes l6gaux et de la cor-
respondance importante et des documents de cons6quence: tout
6tait pr6cieusement 6crit et conserv6 dans de grands cahiers bien
identifi6s. On tenait aussi un inventaire des m6dicaments et
plantes m6dicinales conserv6s d la pharmacie, ainsi que de toute
autre marchandise pour la cuisine ou autres services de l'h6pital.
Lors de constructions ou de r6parations majeures, une seur 6tait
nomm6e pour surveiller les travaux. Au bureau des comptes,
d'autres seurs avaient la responsabilit6 de suivre I'6volution des
placements, des revenus et pensions, des ententes commerciales,
des loyers de Ieurs grands entrep6ts dans Ie vieux-Montr6al. Les
comptes de I'hdpital et ceux de Ia communaut6 6taient tenus
s6par6ment avec grande pr6cision; toutefois, aucuns frais
n'6taient exig6s des malades pauvres et aucun salaire n'6tait
vers6 aux religieuses.

La sup6rieure de la communaut6 assignait un emploi, appel6
office, d chacune des seurs, et elles s'en acquittaient conscien-
cieusement. Les jeunes seurs, surtout les novices, n'6taient
jamais premidres responsables d'un d6partement quelconque.

63



64 Poun l'rsporR ET LA DicNtrE DES LEpREUX a Tnacapll

Sreur Viger dut apprendre d se conformer aux directives de
I'officidre ou responsable des d6partements oi elle fut affect6e.
Si les tAches n'6taient pas bien accomplies, son travail 6tait cri-
tiqu6 et la jeune seur corrig6e. Tant que scur Viger sera novice
ou jeune professe, elle reldvera de la maitresse du noviciat, qui
continuera de l'accompagner dans la recherche de Ia perfection
professionnelle et spirituelie. En se familiarisant avec le fonction,
nement de la communaut6 et de l'institution hospitalidre, s@ur
Viger fit beaucoup de progrds en peu de temps, ce qui impres-
sionna les soeurs de sa communaut6.

M0me si l'autorit6 de l'6v6que du diocdse s'6tendait aux com-
munaut6s religieuses, monseigneur Bourget ne se m6lait pas de
la gestion interne. N6anmoins, s'il y avait divergence entre la
sup6rieure et l'6v6que, ce qui 6tait rare, la communaut6 6tait
tenue d'ob6ir d l'6v6que, dilemme p6nible et regrettable devant
lequel seur Viger sera plac6e d Tracadie. Une fois par ann6e, la
sup6rieure pr6sente un compte rendu de son administration d
l'6v6que qui, s'il n'est pas satisfait, peut la faire d6mettre de ses
fonctions. Evidemment, de bons rapports entre ces deux per-
sonnes en autorit6 favorisaient le progrds des euvres. L'6troite
collaboration entre mdre Pag6 et monseigneur Bourget remon-
tait d Ia fondation de l'Hdtel-Dieu de Kingston, 6tabli en 1845
pour r6pondre aux besoins des nombreux immigrants irlandais
cathoiiques, r6fugi6s dans cette ville garnison de I'Ontario.

Le gouvernement interne des Hospitalidres de Saint-Joseph
6tait tout d fait conforme aux exigences de l'6v6que pour Ies reli-
gieuses de son diocdse. Les d6cisions du chapitre 6taient r6gle-
mentaires, car Ia communaut6 comptait quarante-quatre s@urs
de cheur professes. Aux trois ans, l'6v6que ou son remplagant
pr6sidait l'6lection de la sup6rieure et des quatre seurs du con-
seil. Les noms des seurs 6ligibles d ces fonctions, c'est-d-dire
celles qui 6taient professes depuis au moins dix ans, 6taient ins-
crits sur des feuilles de papier. Il 6tait possible de faire jusqu'd
quatre tours de scrutin, car pour 6tre 6lue, une seur devait
obtenir au moins cinquante pour cent des voix. Les deux seurs
de chreur d6sign6es comme scrutatrices ainsi que la secr6taire
n'avaient pas droit de vote. Selon les Constrtutions, un terme 6tait
de trois ans et une sup6rieure pouvait remplir deux termes con-
s6cutifs mais pas un troisidme. EIle pouvait cependant Otre r66lue
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sup6rieure lors d'une 6lection subs6quente.
jeunes professes et converses ou touridres
aux r6unions du chaoitre.

Postulantes, novices,
ne participaient pas

Mere Marie Page,
premiere supdrieure et

fondatrice d. la maison des
| " r" d;..nosPrralreres a I raca

En 1861, la sup6rieure, seule s@ur d avoir droit au titre de
mdre, 6tait mdre Marie Pag6. Le conseil 6tait form6 de seur
Marie Julie C6r6 dite Mance, assistante r s@ur Josephte Mar-
chessault, maitresse de formation; seur Gigon, hospitalidre en
chef ; et seur Marie Louise Davignon, d6positaire. Toutes agis-
saient comme t6moins et signaient les actes importants. Le
conseil se r6unissait pour fixer I'ordre du jour des r6unions heb-
domadaires du chapitre, qui se tenaient le vendredi en aprds-
midi. Les questions importantes 6taient alors pr6sent6es et
discut6es, et Ies d6cisions soumises au vote de l'assembl6e. La
sup6rieure y donnait les avis jug6s n6cessaires, corrigeait Ies
abus et rappelait aux seurs certains points des Rdgles et du Cou-
tumier. Le chapitre acceptait ou refusait les demandes d'admis-
sion des candidates au postulat, d la v6ture et d la profession.
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La sup6rieure convoquait et pr6sidait les assembl6es du cha-
pitre. EIle donnait d'abord son point de vue sur chacun des
points d I'ordre du jour. Puis, en suivant I'ordre des pr6s6ances,
les seurs s'exprimaient librement d tour de rdle. Il 6tait interdit
d'interrompre celle qui parlait. Aucune discussion n'6tait admise.
Toute d6cision importante se prenait au scrutin secret, parfois
sur des bouts de papier pr6par6s d cet effet ou encore avec deux
fdves, une blanche pour signifier l'accord et une noire, pour le
d6saccord. La secr6taire notait les d6cisions dans le cahier du
chapitre et les seurs du conseil y apposaient leur signature. Le
secret devait 6tre scrupuleusement gard6 ( sous peine de p6ch6
contre le droit divin et naturele >. Celles qui osaient manquer d la
discr6tion recevaient une p6nitence variant selon Ia gravit6 du
secret r6v6l6 et de ses cons6quences.

En tant que sup6rieure, mdre Pag6 devait veiller au bien-Otre
de l'ensemble des seurs. L'assistante, seur C6r6, devait appuyer
Ia sup6rieure et l'aider d faire respecter les Rdgles et Constitutions
de la communaut6. La seule personne qui pouvait reprendre la
sup6rieure 6tait l'admonitrice, r6le habituellement confi6 d l'as-
sistante. Si une s@ur avait quelque grief contre la sup6rieure, elle
en parlait ir l'admonitrice qui, d son tour, en conf6rait avec la
sup6rieure sans r6v6ler le nom de Ia plaignante. Si Ia sup6rieure
refusait de s'amender, l'admonitrice pouvait faire un rapport au
chapelain de la communaut6, qui se devait de prendre une
d6cision appropri6e.

Les hospitalidres 6taient convaincues que la fid6lit6 d leurs
veux de pauvret6, de chastet6 et d'ob6issance et leur engage-
ment d n servir les pauvres en union de charit6 > contribuaient d
Ia bonne r6putation de leur congr6gation et d leur perfection
individuelle. Les veux les d6finissaient en tant que femmes, et
Ieur 6tat de vie Ies distinguait d'autres groupes de femmes dans
la soci6t6. Les Constifutions d6finissaient clairement les obli-
gations d6coulant de chacun des veux; le Coutumier et Ie
Directoire en donnaient des explications pratiques et compl6-
mentaires.

9. Constifufions, p. 119
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Par Ie vcu de pauvret6, les seurs acceptaient de ne rien pos-
s6der, sauf queiques articles religieux sans v6ritable valeur.
Celles qui avaient des biens d leur entr6e au couvent en c6daient
I'administration d d'autres personnes jusqu'd leur profession;
mais alors, elles faisaient un testament indiquant clairement leur
volont6, et ce testament ne pouvait pas 6tre modifi6 sans Ia per-
mission du Saint Sidge. Seur Amanda savait que son veu de
pauvret6 signifiait surtout Ie partage des biens mat6riels. Elle
portait I'habit conventuel, mangeait ce qu'on lui servait et accep-
tait que le meilleur soit r6serv6 pour les malades. A l'exception
de Ia sup6rieure, de l'assistante et de la d6positaire, aucune seur
ne pouvait garder quoi que ce soit sous cl6, pas m6me sa
chambre. Elle n'avait pas le droit non plus de mettre de pot de
fleurs d sa fen6trelo. La maitresse de formation pouvait visiter la
cellule de seur Amanda n'imporle quand et en retirer des objets
auxquels la novice serait trop attach6e.

Le veu de chastet6, par lequel la religieuse renongait au
mariage, prenait son sens dans les 6pousailles mystiques. Il con-
ditionnait donc son comportement au travail et sa faEon d'ac-
cueillir les visiteurs. Toute allusion au sexe et d l'amour humain
6tait exclue des conversations. Le commentaire inclus au Direc-
torre sur le < pure en sa vie l qui fait partie de leur charisme est
plut6t radical : ( Une fille de Saint-Joseph aura un corps et vivra
pour ainsi dire comme n'en ayant pas; sa vie sera pure, ang6-
lique et exempte de toute souillurell. > Toute d6monstration
d'affection exag6r6e, m6me avec les enfants, semblait d6plac6e.
La seur se devait d'6viter toute occasion d'6tre embrass6e.
m6me par des membres de sa famille.

Le veu d'ob6issance exigeait qu'elle se soumette d ce que
l'autorit6lui demandait. Un exercice 6tait m6me pr6vu pour s'ac-
cuser de manquements ext6rieurs qui auraient pu incommoder
la communaut6, comme parler inutilement pendant les temps de
silence, montrer de I'impatience, 6tre en retard ou toute autre
petite faute visible. Ces aveux publics appel6s < coulpes > dans
les monastdres pouvaient se tenir au r6fectoire, et en guise de
r6paration, la sup6rieure pouvait imposer des p6nitences comme

1O Cn t r f r tm ip r  n  71

11,. Directoire, p.44.
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s'incliner profond6ment, se tenir debout les bras en croix jusqu'e
la fin du repas, baiser les pieds des seurs ou encore s'asseoir
par terre pour prendre le repas .Le Directoire alors en usage 6tait
cat6gorique: <La v6ritable et sincdre humilit6 [...] ne Ieur lais-
sera pas perdre de vue un instant, qu'elles n'ont rien et ne sont
capables de rien par elles-mOmes, que jamais elles ne sont mieux
d leur place, que lorsqu'elles sont n6glig6es, oubli6es, m6pri-
s6es12.l Seur Viger apprenait que, pour la religieuse comme
pour Ie chr6tien, toute souffrance peut avoir un sens d cause de
la passion du Christ et de sa r6surrection.

La patience de seur Viger devait encore Otre 6prouv6e, car
comme cela avait 6t6 ie cas pour sa prise d'habit, sa profession
religieuse fut retard6e de trois mois. Seur Marchessault, qui
suivait l'6volution de sa novice, jugea qu'elle n'6tait pas encore
pr6te d s'engager par veux et en conf6ra avec Ia sup6rieure mdre
Pag6. Toutefois, cela aurait pu 6tre pire, car d Ia m6me r6union,
le chapitre prolongea de six mois le noviciat de seur Collette.
Selon les constitutions, la novice pronongait ses veux pour la vie.
Par pure d6votion, toutes les seurs professes renouvelaient leurs
vceux le 23 janvier de chaque ann6e, jour de Ia f6te des 6pou-
sailles de la Sainte Vierge et de saint Joseph.

Entrde du monastdre des Religieuses Hospitalieres de St-Joseph,
avenue des Pins a Montrdal.

12. Ibid., p. 365.



Ap prentie religieuse ho spitalidre

Parloir du monastdre des Religieuses Hospitalieres de St-Joseph a Montreal.

Le 31 janvier 1863, trois jours avant la profession de leur fille,
Bonaventure et Eudoxie Viger ainsi que l'abb6 Narcisse Trudel
furent convoqu6s au monastdre pour le contrat de profession
entre la future professe, pr6sente d la rencontre, et Ia com-
munaut6 des Hospital idres de Montr6al, repr6sent6e par les
membres du conseil. Pass6 devant les notaires publiques J.E.O
LaBadie et M. Constant, le contrat stipulait que seur Amanda
Viger avait fait une demande de passer le reste de ses jours dans
la communaut6 des Hospitalidres et que ces dernidres l'avaient
accept6e en bonne et due forme. Puisque les seurs travaillaient
gratuitement pour les pauvres, la dot 6tait obligatoire pour l'en-
tretien de Ia professe. Le contrat d'Amanda pr6cise : a Quant a la
dot de ia dite demoiselle Viger, elle consiste en ce qu'elle pourra
pr6tendre dans les successions futures de ses dits pdre et mdre d
quelque somme que le tout pourra monter et consister sans
aucune exception ni r6serve13.l Le contrat indique aussi que
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13. Archives RHSJ
A m c n d q  \ / i n a r

n" 152.

Montr6al, Contrat de Profession de seur Marie Louise
dite St-Jean-de-Goto, 31 janvier 1863,n' 8242, ttoir 5e,
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l'abb6 Trudel avait vers6, au pr6alable, la somme de trente-huit
liwes et quinze chelins pour le trousseau de sa nidce. Les parties
prtisentes apposdrent leur signature : mdre Marie Pag6, Sr C6r6
dite Mance, Sr Marchessault, Sr Dupuis, Sr Davignon, Sr Viger,
Bonaventure Viger, qui avait pourtant eu des r6ticences ir voir sa
fille s'enfermer au couvent, Eudoxie Trudel, Narcisse Trudel et
les deux notaires. L'inscription < acquitt6 r, sans indication de
date, parait sur le dessus du contrat conserv6 aux archives des
Hospitalidres ir Montr6al.

Le trousseau dont fait 6tat Ie contrat de profession d'Amanda
devait 6tre assez consid6rable. Sans doute ressemblait-il d celui
d'une seur de cheurla qui fit profession en 1698, dont voici la
Iiste : deux matelas et deux traversins, trois << couvertes > de Nor-
mandie, une couchette, deux ensembles de rideaux de lit dont
l'un de serge verte, deux cuilldres, deux fourchettes, un couteau
en argent, cinq paires de souliers, des sabots en cuir, plusieurs
paires de bas d'6t6 et d'hiver, une robe de serge noire pour
I'hiver, une robe de tissu plus l6ger pour l'6t6, des voiles, ban-
deaux et guimpes, une robe de chambre, du fil, des aiguilles et
des 6pingles, dix chemises, une camisole, des gants, deux
tabliers, des jupons, des draps, une chaise, une table et un prie-
Dieu. Enfin, certains art icles pouvaient 6tre fournis par la
communaut6, au compte de la novice. Parfois la famille de la can-
didate remboursait en effets, tels du grain, du bois de chauffage
ou autres produits.

Les deux premiers jours de la retraite pr6paratoire d la pro-
fession, Ia novice m6ditait sur le sens des veux qu'elle allait pro-
noncer. Seur Viger 6tait bien consciente qu'elle n'allait pas
<fa i re des promesses d un homme),  mais  b ien d un <Dieu
6ternel et tout-puissantls >. Comme elle avait vu des seurs
d6funtes expos6es, elle savait que la formule des veux serait
plac6e entre ses mains d sa mort. Elle se disait: < Cetle pidce,

Le trousseau de la seur de cheur Madeleine Bizard, datant de 1698,
est relev6 dans Micheline D'Allaire, < Conditions mat6rielles requises
pour devenir  rel ig ieuse au XVII I"  s idcle r ,  dans I 'Hdtel-Dieu de
Montr6a| 1642-1973, Montr6al, Cahiers du Qu6bec / Hurtubise HMH,
1973, p.185-186.

Directoire, p.273.

T4
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sign6e de ma main, m'accusera ou me justifiera devant Ie souve-
rain juge16. ) Le troisidme et dernier jour, Ia m6ditation de seur
Viger devait porter sur le titre d'6pouse du Christ qui Iui 6tait
d6volu et qui donnait son sens pl6nier au veu de chastet6. Elle
m6dita longuement les paroles du Cantique des cantiques con-
tenues dans Ie Directoire et le commentaire suivant: < Mon ceur
doit 6tre un jardin fertile en toute sorte de fruits, et ferm6 d tout
autre qu'ir mon 6poux; lui seul a le droit d'y entrer et d'en cueillir
les fruits17. > Seur Viger songeait aussi qu'elle avait hAte de cul-
tiver son propre jardin en s'engageant concrdtement auprds des
pauvres, puisque c'6tatt ld une part essentielle de la mission des
Hospitalidres.

Sceur Viger avait dix-sept ans et six mois lorsque, le 2 f6vrier
1863, en la f6te de la purification de la Sainte Vierge, elle fit pro-
fession. Pour signifier la s6paration du monde, ses longs cheveux
furent coup6s, si cela n'avait pas d6jA 6t6 fait. L'avenir exigerait
certes des sacrifices, mais Amanda 6tait convaincue que des
bienfaits en d6couleraient. C'est donc avec anticipation, mais non
sans une certaine nervosit6, qu'elle prit place dans l'avant-cheur,
Ie matin du 2 f6vrier. Ce jour-ld, la postulante scur St-Louis
recevait l'habit religieux alors que seur Viger pronongait ses
veux pour toute la vie. Les deux jeunes femmes avancdrent, un
cierge fleuri ir la main, suivies de toute Ia communaut6. A titre de
remplaqant de I'6v6que, l'abb6 Pierre Billauddle, vicaire g6n6ral
du diocdse de Montr6al, pr6sidait la c6r6monie, assist6 de mon-
sieur Andr6 Nercam, pr6tre de Saint-Sulpice et chapelain de la
communaut6, et de I'abb6 Thomas P6pin, cur6 de Boucherville.
L'abb6 Narcisse Trudel 6tait aussi pr6sent, tout fier d'assister d
l'engagement religieux de sa chdre nidce.

Au cours de Ia messe, en conformit6 avec le C6r6monial,le
vicaire g6n6ral prit place devant la grille pour interroger la
novice. < Voulez-vous donc vivre et mourir au service de J6sus-
Christ et des pauvres. qui sont ses membres. et 6tre consacr6e
pour son Epouse ? r Seur Amanda Viger r6pondit fermement:
<t Je le veux de tout mon ceur, et je le supplie trds humblement

16. Ibid., p. 273.
17. Ibid., p.281,.
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de me faire cette mis6ricordel8.l Pendant que les seurs chan-
taient les Litanies des saints,la future professe, allong6e sous le
drap mortuaire devant la grille du cheur, se r6p6tait les paroles
du Chr is t  en cro ix :  <Tout  est  consomm6. l  EI le  se la issai t
emporter par ce rite de passage vers une vie nouvelle entid-
rement donn6e au Christ. N'avait-elle pas m6dit6 longuement le
chapitre du Directoire d6crivant l'attitude d adopter? <<J6sus
mourant sur la croix 6tait le moddle de l'Ame religieuse le matin
de sa professionls. > Elle se devait de demander l'aide des saints
pour pers6v6rer dans Ie don de tout son 6tre d Dieu et pour
rejeter les choses du monde qui y font obstacle. Sans doute la
jeune femme qui allait prononcer un < oui > d6finitif pressentait-
elle une part du sens profond des gestes sS..rnboliques et du mys-
tdre qui I'englobait. Avant de recevoir la communion, seur Viger
fit le signe de la croix et lut < distinctement et d'une voix intelli-
gible l la formule des veux solennels cr de pauvret6, de chastet6,
d'ob6issance et de s'employer au service des pauwes en union
de charit620 r. Le C6r6monial pr6voit ensuite la remise des voiles
noirs, d'une couronne de fleurs et d'un anneau portant grav6s
les noms de J6sus, Marie et Joseph. A la fin, le c6l6brant entonne
le Te Deum qui se poursuit, pendant que la nouvelle professe
6change le baiser de paix avec chacune des seurs.

La professe garde habituellement son nom, sauf si une reli-
gieuse vivante le porte, mais alors elle peut prendre celui de sa
mdre. La dernidre seur d porter Ie nom de Viger 6tant morte
depuis presque vingt-cinq ans, il n'y aurait donc pas eu d'incon-
v6nient d ce que seur Amanda Viger Ie conserve, mais mon-
seigneur Bourget, qui avait peut-Otre quelques r6ticences d
approuver le nom de l'un des plus c6ldbres patriotes de 37-38,
d6cida tout simplement qu'elle ne serait ni Viger ni Trudel, mais
plutdt St-Jean-de-Goto, nom de l'un des vingt-six j6suites japo-
nais martyrs qui venaient d'6tre canonis6s. Sans doute la fille du
patriote dut-elle accepter de bonne grAce, puisqu'elle signa Ie
procds-verbal de sa profession, de sa belle main d'6criture: Seur
Viger dite Sr St-Jean-de-Goto. Ainsi stimul6e par Ies exp6riences

18. Clrdmonid, p. 184.
19. Ibid., p.284.

20. Ibid., p. 189.
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mystiques qu'elle venait de faire, la nouvelle professe est heu-
reuse d'entrer de plain-pied dans Ia r6alit6 concrdte, en tant que
religieuse hospitalidre de Saint-Joseph. Elle s'6panouira et don-
nera le meilleur d'elle-mOme dans des emplois successifs, soit
comme compagne au secr6tariat de la communaut6 ou comme
apprentie pharmacienne d l'hdpital.

Au secr6tariat de Ia communaut6, en plus des chroniques et
de la correspondance ir tenir d jour, il faut copier, classer et
ranger les documents importants dans les archives. Seur Ray-
mond, secr6taire de la communaut6, ne tarit pas d'6loges pour
sa jeune compagne fort dou6e pour l'6criture et < aussi intelli-
gente que d6vou6e21>t. Elle aurait bien aim6 la garder au secr6-
tariat, mais Ies jeunes seurs devaient faire l'exp6rience de divers
emplois afin que les sup6rieures puissent d6celer of chacune
pourrait le mieux servir. Seur St-Jean-de-Goto est donc nomm6e
successivement d la sacristie, d Ia lingerie, d la salle des femmes
et d Ia pharmacie. C'est dans ce dernier emploi que ses aptitudes
d soigner les malades retiendront l'attention.

Secretariat de la .ommunaute des Religieuses Hospitalidres de St-Josegh
de Montreal.

21. Circulaire, p. 98
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Salle Saint-Jor.ph, destinee ur* hott.u, a l'n6tel-Dieu de Montreal.

Salle Sainte-brig*e, reserv€e ur* f.tt." d'origSne irlandaise,
a l'n6tel-Dieu de Montreal.

Pour acc6der aux vastes salles et aux multiples d6partements
de l 'H6tel-Dieu r6part is dans trois 6tages, les hospital idres
empruntaient de petits corridors 6troits contournant la chapelle.
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C'est avec zdle qu'elles y exerqaient leur mission auprds des
malades, des personnes ag6es et des orphelins. L'h6pital com-
prenait trois grandes salles de quarante-quatre lits individuels
ayant chacun un saint patron. La salle Saint-Joseph recevait les
hommes et la sal le Sainte Vierge, les femmes. Les cabinets
d'aisance 6taient situ6s en retrait au fond des salles et, pour faci-
liter le nettoyage et Ie vidage des pots de chambre, ils s'ouvraient
par derridre. Attenante d chaque salle, une chambre chauff6e
servait en particulier au changement de v6tements lorsqu'un
nouveau malade 6tait admis. Quelques salles 6taient am6nag6es
pour Ies soins m6dicaux,les op6rations chirurgicales et I'isolation
des malades contagieux. Comme dans la plupart des hdpitaux, il
y avait m6me une ( chambre de punition > munie de barres aux
fen6tres et d'une porte double pour les malades dangereux. Au
rez-de-chauss6e se trouvaient une cuisine, un r6fectoire et des
dortoirs pour les employ6s, une buanderie, une salle pour Ie
chauffage, ainsi qu'un d6pdt pour les r6serves de l'h6pital.

A l'6poque,les institutions de sant6 de Montr6al6taient asso-
ci6es ir la religion catholique ou protestante. Matin et soir et aux
repas, les seurs de l'Hdtel-Dieu r6citaient les pridres dans toutes
les salles. Elle donnaient aussi de l'enseignement religieux aux
malades, presque tous issus de classes moins bien nanties et
moins instruits sur les v6rit6s de leur religion. De toute fagon, les
gens d l'aise 6taient rarement soign6s d I'h6pital, puisque les
m6decins se rendaient d leur domicile et que Ia famille s'occupait
d'eux. Un pr6jug6 associait atavisme et pauvret6, maladie et
punition pour une vie d6r6gl6e, c'est pourquoi l'environnement
hospitalier se devait de gu6rir les maux de l'Ame aussi bien que
ceux du corps. Discipline, r6gularit6, bonnes meurs et pridre
s'int6graient donc dans les programmes de soins. Assez souvent,
on recrutait des b6n6voles parmi les personnes admises, pour
aider aux cuisines ou ailleurs. Les rdglements de I'h6pital6taient
assez s6vdres. Tout malade indisciplin6 risquait le cong6diement
pour des infractions comme l'usage du tabac, la consommation
d'alcool, Ies jeux d'argent ou un langage grossier. A l'Hdtel-Dieu,
l 'hospital idre reprenait d'abord les malades qui juraient, se
querellaient, usaient de propos malhonn6tes ou commettaient
des actions inconvenantes. En cas de refus de s'amender, on
faisait venir la sup6rieure qui se pronongait sur Ie renvoi du
malade.

I 5
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Le Coutumier des hospitalidres dresse une liste de malades
qui ne doivent pas 6tre admis d l'h6pital: entre autres, ce sont les
6pileptiques, les l6preux, Ies malades atteints de la variole ou
petite vtirole, de la scrofule (6crouelles), de Ia gale maligne ou de
la paralysie agitante22. N'6taient pas non plus admis d I'h6pital,
les petits enfants, les femmes enceintes et les personnes atleintes
d'une maladie incurable. Les enfants de moins de sept ans
n'6taient pas admis d l'orphelinat. Rdgle g6n6rale, le malade
devait pr6senter un avis sign6 du m6decin pour 6tre admis, mais
les hospitalidres ne refusaient pas les cas urgents, quitte d faire
venir le m6decin ensuite, pour consultation. Depuis 1850, l'Ecole
de m6decine et de chirurgie de Montr6al avait conclu des
ententes avec l'H6tel-Dieu, dont le corps m6dical6tait renomm6.

Entrde d. l'HOtel-pieu de Montr.ul, a l'int..".ction de l'uu.nr. des Pins
et de la rue Saint-()rbain.

2 2  C a r r h r m i a r  n  ) 2
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Pharmacie d. l'H6t.l-pieu de Montreal, oir 5r 5t-Jean-de-Goto
regut sa formation.

L'entr6e principale de l'H6tel-Dieu donnait sur l'avenue des
Pins. En entrant, on voyait d gauche une salle de r6ception et, en
face, la pharmacie oir seur St-Jean-de-Goto et quelques jeunes
sGurs requrent une excellente formation professionnelle, sous Ia
direction de seur Monique Reid, pharmacienne en chef de
l'h6pital. Aprds Ie m6decin, la pharmacienne remplissait la fonc-
tion la plus importante auprds des malades. Le Coutumier con-
tient seize rdglesz3 d6crivant ses responsabilit6s et fonctions,
comprenant Ia composition des remddes et onguents ainsi que
l'achat des drogues et plantes m6dicinales. Lorsqu'il fallait s'en
procurer,la pharmacienne en informait la sup6rieure et pr6cisait
le co0t des achats. En plus d'assurer Ia propret6 et le bon fonc-
t ionnement de la pharmacie, seur Reid et ses compagnes
devaient tenir un inventaire minutieux des drogues et plantes
m6dicinales et entrer aux reqistres les relev6s d'achat et de vente
de remddes.

23. lbid., p. 172-175

I I
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Seur St-Jean-de-Goto aimait beaucoup son nouvel emploi et
Ia pharmacienne en chef en 6tait trds satisfaite. L'auteure de sa
circulaire note: < Son esprit vif, servi par la m6moire Ia plus heu-
reuse, lui faisait saisir avec la plus grande pr6cision tous les
d6tails de cet emploi qui demande tant d'exactitude et d'atten-
tionza. > La routine de la pharmacienne 6tait pr6cise. D'abord, elle
rencontrait le malade d son arriv6e, puis elle faisait venir le
m6decin si el le le jugeait n6cessaire. El le accompagnait le
m6decin au cours de ses tourn6es dans les salles et lui < pr6sen-
tait le livre pour 6crire ses ordonnances l qu'elle ex6cutait scru-
puleusement par la suite. Ses tdches consistaient d la pr6paration
et d I'application de cataplasmes aux femmes; un serviteur les
appliquait dans la salle des hommes malades. De fagon habi-
tuelle,la pharmacienne ne prenait pas de d6cision sans consulter
un m6decin, mais en cas d'urgence, elle avait Ie droit d'agir pour
le plus grand bien du malade, quitte d informer le m6decin par la
suite. La pharmacienne assistait le chirurgien pour les saign6es
et les pansements. Seur St-Jean-de-Goto observait l'6volution
du malade, notait les changements et en faisait rapport au
m6decin quand il venait pour la visite.

L'apprentie pharmacienne devint rapidement experte d
soigner les malades, d pr6parer les m6dicaments avec pr6cision
et d panser les blessures. La circulaire se fait 6logieuse : < Son
c€ur rempli de la plus affectueuse compassion pour les pauvres
malades qu'elle pansait, ne Iui permettait pas le moindre retard
dans les soulagements qu'elle avait d leur donner, ni la plus
l6gdre lacune dans les prescriptions qu'elle avait d ex6cuter25. >
Quand elle soignait les malades, accompagnait les mourants ou
ensevelissait les morts, elle agissait avec patience, humilit6 et
beaucoup d'amour. Autant d'attitudes que toute hospitalidre doit
cultiver, mais seur St-Jean-de-Goto avait rapidement atteint un
haut niveau de comp6tence. EIle 6tait aim6e de ses malades et
les m6decins l'avaient en haute estime. En quatre ou cinq ans,
elle aura acquis des connaissances et une exp6rience qui lui
seront des plus utiles d la l6proserie de Tracadie. il est probable

24. Circulaire, p. 98
2s. Ibid.
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qu'd l '6poque, trds peu de pharmaciens n6o-brunswickois
avaient eu la chance d'6tre form6s dans un hdpital aussi r6put6
que l'H6tel-Dieu de Montr6al.

Au cours de la d6cennie de 1860, quelques femmes d6vou6es
alterndrent aux postes de direction dans la communaut6 des
Hospital idres: les s@urs Pag6, C6r6, Davignon, Quesnel et
Dupuis allaient aussi promouvoir I'ouverture de nouvelles mai-
sons et mOme s'y engager personnellement. Le nombre de
postes administratifs 6tait limit6, et les proportions 6taient d peu
prds les suivantes d l'hdpital: pour une d6positaire, il y avait au
moins une vingtaine de seurs dans les salles et autant dans les
cuisines et autres services. Il est vrai que la main-d'euwe gra-
tuite que les communaut6s assuraient dans les h6pitaux, les
6coles et les orphelinats 6tait consid6rable. En tant que fon-
datrice d Tracadie, seur St-Jean-de-Goto devra prendre de
grandes responsabilit6s, mais elle b6n6ficiera d'une plus grande
autonomie dans son domaine que si elle 6tait rest6e d Montr6al.
M6me si elle ne s'en doutait pas encore, l'apprentie pharma-
cienne que ses sup6rieures enverront soigner des l6preux serait
prOte d remplir les fonctions de pharmacienne et 6ventuellement
de sup6rieure de la premidre maison des Hospital idres au
Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, cette fondation inaugurait une
p6riode d'expansion de la communaut6, permettant aux s@urs
d'innover tout en conservant Ie sens essentiel de leur enga-
gement auprds des personnes dans le besoin, autant dans le
domaine de Ia sant6 que dans celui de l'6ducation.
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CHeprrnE

FONDATION
A TRACADIE

En 1861, I'6v6que de Chatham au Nouveau-Brunswick, mon-
seigneur James Rogers, avait sugg6r6 au cur6 de Tracadie, Ie
pdre Ferdinand Gauvreaul, de faire venir les Seurs Grises de
l'H6pital G6n6ral de Montr6al pour soigner les l6preux au lazaret
de Tracadie. Cette communaut6 qui n'6tait pas cloitr6e dirigeait
des institutions de sant6 au Qu6bec et ailleurs. Aussitdt entr6 en
fonction, monseigneur Rogers avait fait Ie tour de son diocdse,
form6 de Ia partie nord de l'ancien diocdse de Saint-Jean. R6parti
sur un immense territoire, le nouveau diocdse s'6talait d partir de
la r6gion de Chatham jusqu'au Madawaska en passant par la
p6ninsule acadienne et tout le nord-est du Nouveau-Brunswick.

1. Au Nouveau-Brunswick, Ia coutume veut que Ie titre donn6 d un prOtre
s6culier soit <pdre>, parfois <monsieur> et rarement <abb6>. Cette
appellation s'explique par le fait que Ies missionnaires qui desservaient
Ies paroisses 6taient trds souvent des membres d'une communaut6
religieuse.
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Sa population catholique, s6par6e par de vastes 6tendues de
forOts et de Iarges cours d'eau, 6tait aussi divis6e sur les plans
linguistique et culturel, mais le franEais 6tait la langue dominante.

Yg iuT.. Rogers, premier ev€que
de Chatham au Nouveau-brunswick
det86o Algoz. Photo prise ent868,
au cours A'unrogag.en belgique.

N6 en Ir lande et 6lev6 en Nouvelle-Ecosse, James Rogers
n'avait que trente-quatre ans quand i l  fut nomm6 6v6que.
L'archev6que d'Halifax, monseigneur Thomas Connolly, dont il
6tait Ie secr6taire, le tenait en haute estime. Sa nomination fut
plut6t controvers 6e, car ce jeune eccl6siastique irlandais avait eu
Ia pr6f6rence sur d'autres candidats d'origine canadienne-
franqaise, peut-Otre plus Ag6s mais plus au fait de Ia situation et
poss6dant une longue exp6rience au service des Acadiens du
nord de la province. Afin d'augmenter le recrutement de pr6tres
pour son diocdse, monseigneur Rogers songea, dds 1861, d
fonder un colldge classique pour garEons. I l  souhaitait aussi
construire une cath6drale et une r6sidence 6piscopale. En 1866,
ces projets 6taient achev6s, mais le diocdse avait accumul6 une
dette de plus de 12000$. Lorsqu'ilpartit pour d'importantes ren-
contres d Rome cet automne-ld, Rogers n'avait pas les moyens
financiers n6cessaires pour appuyer la fondation d'une maison
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religieuse. D'ailleurs, aucun document
s6rieusement r6fl6chi d la suggestion
quelques ann6es auparavant de faire
Tracadie.

ne confirme qu'il avait
faite au pdre Gauweau
venir des religieuses )r

Mgr Joseph Marie Paguet, vicaire general
de Mgr Rogers etcure de Caraquet.

Monseigneur Joseph Marie Paquet, vicaire g6n6ral du dio-
cdse et cur6 de Caraquet, I'un de ceux qui auraient pu acc6der e
I'6piscopat, dirigeait le diocdse en l'absence de l'6v0que. En 1866,
il avait visit6 l'H6tel-Dieu de Montr6al et, puisqu'il connaissait Ies
Hospitalidres de Saint-Joseph, il entreprit de les faire venir d
Tracadie pour soigner les l6preux. A I'6poque, un Bureau de
sant6 relevant de la province avait la direction des affaires du
lazaret. Cet 6tat de faits explique partiellement pourquoi monsei-
gneur Rogers ne manifestait pas un trds grand int6r6t pour le
lazaret.Il 6tait conscient des pr6jug6s sectaires profond6ment
ancr6s chez les dirigeants de la province, situation fort diff6rente
de celle qui pr6valait au Qu6bec, od l'Eglise et I'Etat s'entendaient
sur Ies questions de sant6 et d'6ducation. L'6v6que catholique
craignait toute confrontation publique avec Ies protestants, alors
en majorit6 d la tete de la province. Son diocdse comptait 40 000
catholiques sur une population de 60 000 habitants 6parpill6s un
peu partout au nord du Nouveau-Brunswick. Les pr6tres du dio-
cdse, dont le nombre 6tait pass6 de sept en 1860 d vingt et un en
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1866, desservaient une soixantaine de missions, et les d6pla-
cements n'6taient pas faciles d'un lieu d I'autre I Soixante-dix
pour cent de la population catholique 6tait franqaise et d6munie
d plusieurs points de vue, mais Rogers ne s'inqui6tait pas outre
mesure du sort des Acadiens. A son avis, son diocdse avait besoin
de prOtres bilingues, d l'aise en frangais et en anglais, mais
surtout en anglais, car ses dioc6sains anglophones avaient le plus
besoin de prdtres2.

Monseigneur Rogers 6tait souvent en d6saccord avec les
membres de son clerg6, dont la majorit6 venaient du Qu6bec.
L'historien Mason Wade soutient qu'au dix-neuvidme sidcle, le
clerg6 qu6b6cois 6tait davantage pr6occup6 des questions de
langue et de culture que le clerg6 acadien, qui d'ailleurs 6tait peu
nombreux. En fait, les moyens de s'offrir une 6ducation sup6-
rieure 6taient pius rares chez les Acadiens. Les quelques pr6tres
anglophones, surtout des Irlandais, ne faisaient pas de distinc-
tions entre langues et cultures. Ils ne croyaient pas non plus que
les francophones avaient davantage de besoins que leurs autres
paroissiens. Ce n'est qu'au tournant du dix-neuvidme sidcle que
les catholiques des Maritimes purent participer pleinement a la
vie poli t ique et civi le. Mais, chez les Acadiens, i l  aura fal lu
attendre Ie milieu du dix-neuvidme sidcle pour que des colldges
soient fond6s et qu'une certaine 6lite puisse acc6der d des postes
importants dans les domaines politique et intellectuel.

Le Bureau de sant6 des comt6s de Northumberland et de
Gloucester, dont les membres 6taient nomm6s par Ie gouver-
nement provincial, avait alors I'entidre responsabilit6 du lazaret
de Tracadie, pourtant bien mal en point. Personne ne voulait y
travailler et encore moins y soigner les malades. Deux personnes
6taient r6mun6r6es pour leurs services. Le gardien du lazaret, qui
6tait aussi le cuisinier, habitait une petite maison d I'ext6rieur de
I'enclos, et une femme qui vivait avec les l6preux s'occupait de la
lessive. Quand Ie pdre Gauvreau, qui en 6tait le chapelain, sug-
g6ra au Bureau de demander au gouvernement son accord pour
faire venir des religieuses pour soigner les malades, la proposi-

2. Wm. Varrily, Report of the Conference of the Clergy of the Diocese of
Chatham, induding the Bishop's Address, Februrary 1,4, 1,878, p. 4.
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tion fut accept6e d l'unanimit6. Peu de temps aprds le d6part de
I'6v6que pour Rome - absence qui durerait presque deux ans -,

Ie Bureau de sant6 et les personnes int6ress6es entreprirent des
d6marches concrdtes et 6tablirent des contacts avec les Hospita-
lidres de Montr6al. Le cur6 Gauvreau et monseigneur Paquet
s'attaqudrent imm6diatement au dossier du lazaret, et d,I'6t6
L867, l 'Assembl6e l6gislat ive permit au Bureau de sant6 de
recruter quatre ( sceurs de la charit6l et inscrivit au budget la
somme de f400 (environ 1500 $) pour les constructions requises.
Le Bureau fit aussit6t construire un prolongement d l'h6pital,
comprenant quatre pidces au premier 6tage et cinq chambres au
deuxidme 6tage sous les mansardes, pour loger les seurs infir-
midres. Le 10 janvier 1868, monseigneur Paquet 6crivit d mdre
C6r6 dite Mance, sup6rieure des Religieuses Hospitalidres de
Saint-Joseph d Montr6al, et lui demanda officiellement au moins
quarre seurs pour s'occuper du lazaret. A t i tre de vicaire
g6n6ral, il agissait au nom de l'6v6que, qui lui avait 6crit de Paris
le 5 d6cembre, l'invitant d trouver au moins quatre infirmidres
pour l'hdpital, dont <deux qui s'entendissent en pharmacien.
Sans le savoir, le cur6 induisait la sup6rieure en erreur, car d son
retour d'Europe, l'6vdque Rogers allait se contredire et mettre
les bois dans les roues. N'emp6che que le grand vicaire 6tait
heureux d'annoncer d mdre Mance que ( le gouvernement,
auquel on ne peut rien reprocher ir ce sujet, a bien voulu cons-
truire une maison, uniquement pour les seurs infirmidres de
l'h6pital3 >. En assurant la sup6rieure que la ldpre n'6tait pas con-
tagieuse mais plut6t h6r6ditaire, il s'appuyait sur Ies recherches
de savants m6decins et se conformait aux dires de l'6poque.

Deux articles parus dans des journaux anglais et franqais
montrent bien que la province avait jet6 son d6volu sur les Hos-
pitalidres de Montr6al. Le docteur Robert Bayard, m6decin de
Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et membre de I'Assembl6e
l6gislative, avait r6cemment visit6 l'H6tel-Dieu de Montr6al en
compagnie du docteur Wil l iam Hales Hingston, m6decin

3. Lettre de Mgr Paquet a mere Mance citee par Antoine Bernard, dans
Les Hospitalidres de Saint-Joseph et leur cEuvre en Acadie, Montr6al et
Val lee-Lourdes, N.-B.,  Les Hospital idres de Saint-Joseph, p.77.
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renomm6 et directeur de la chirurgie d cet H6tel-Dieu. Les deux
d6vou6s m6decins 6taient en train d'6changer sur le lazaret de
Tracadie, quand la jeune seur qui les accompagnait s'6clipsa un
moment et revint avec Ia sup6rieure. Seur St-Jean-de-Goto et
mdre Mance - c'est bien d'elles qu'il s'agit - furent trds touch6es
par le sort des malheureux l6preux, et la sup6rieure s'enquit aus-
sitdt si on accepterait que les Hospitalidres prennent la direction
du lazaret. Le docteur Bayard ne dissimula pas < la nature re-
poussante de la maladie et Ia terrible pression que cela pouvait
exercer sur une femme sensible et dtilicatea>. Il en aurait fallu
davantage pour dissuader les deux vaillantes hospitalidres.

Le docteur William Hinqston,
chirurqen d. l' nat.l-J;eu de Montreal.

Le docteur Alfred Corbe* Smith,
medecin attitre du Lazaretde T.acadie.

4. Dr Bayard, The Daily Sun, Saint John, N.-8., 25 octobre 1887. I1 pr6cise
que < Mademoiselle Viger ou Sceur Saint-Jean 6tait une jeune femme
trds belle, 6duqu6e et raffin6e. > Le docteur Hingston avait not6 dans
son article : < La religieuse qui m'accompagnait au cours de mes visites
etait une jeune femme d'une beaut6 remarquable. >
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Mis d part le docteur Alfred Corbett Smith, m6decin attitr6
du lazaret de Tracadie, le docteur Bayard connaissait mieux que
quiconque l'impact de la maladie sur les familles du Nouveau-
Brunswick. Mandat6s par le gouvernement de la province, les
docteurs Bayard et William Wilson avaient accompli, iLl'6t61847,
une longue recherche sur la ldpre. Confirmant I'opinion de la
plupart des m6decins, ils affirmdrent que la ldpre 6tait h6r6di-
taire et illustrdrent leurs conclusions d l'aide de tableaux sur la
consanguinit6 des l6preux de Tracadie. Vers 1B74,la recherche
aura d6pass6 ces th6ories et une expertise m6dicale plus appro-
fondie d6montrera que l'h6r6dit6 n'est pas un facteur d6ter-
minant. Depuis que Hansen a dticouvert le bacille de Ia ldpre, les
scientifiques soutiennent qu'il s'agit d'une maladie bact6rienne
chronique affectant la peau, les mains, Ies pieds et parfois Ia paroi
int6rieure du nez. Elle n'est transmise que par contact direct pro-
long6 et, si un traitement commence t6t et se poursuit, la per-
sonne atteinte court moins de risques d'6tre d6figur6e. Au
tournant du vingt et unidme sidcle, il y a encore plusieurs milliers
de l6preux en Am6rique du Nord, mais une fois le traitement
commenc6, Ia maladie n'est pas infectieuse et ces personnes
menent une vie normale.

Pour  ce qui  est  de l ' inc idence de Ia  ldpre au Nouveau-
Brunswick au d6but du dix-neuvidme sidcle, les historiens n'ont
pas r6ussi d en identifier les causes avec exactitude. Selon l'une
des quelques sources connues, ce fl6au aurait 6t6 amen6 au nord-
est de Ia province par des Norv6giens 6chapp6s d'un lazaret, qui
seraient d'abord arriv6s d Montr6al par bateau pour se rendre
ensuite d Ia p6ninsule acadienne d bord de bateaux marchands.
Une deuxidme hypothdse sous-entend que ce sont des marins
frangais qui auraient amen6 Ia ldpre sur les c6tes du golfe Saint-
Laurent. Enfin, d'autres pr6tendent que, bien qu'il n'y ait eu
aucune trace de ldpre en Acadie avant Ia d6portation, certains
Acadiens d6port6s puis revenus au pays I 'auraient peut-Otre
attrap6e en terre d'exil et ramen6e avec eux. En 6tat de latence
pendant plusieurs ann6es, le bacille de la ldpre peut prendre
entre une et trente ann6es avant que des signes n'apparaissent.
Environ quatre-vingt-quinze pour cent des personnes expos6es
sont d I'abri de Ia contamination. La plus ancienne l6preuse con-
nue est Ursule Landry Benoit de Tracadie, mais avant que Ia pr6-
sence de la ldpre ne soit confirmtie chez les Acadiens, il est fort
probable que d'autres personnes en avaient d6je 6t6 atteintes.
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S'il y a des liens entre les premiers l6preux acadiens du
Nouveau-Brunswick, ils se situent peut-Otre dans le fait que la
plupart 6taient des r6fugi6s, qu'ils avaient peut-Otre des pr6dis-
positions et que la pauvret6 6tait leur lot commun. Pourtant,
Mary Moore Gardner, une Irlandaise qui vivait d la Miramichi,
fut reconnue comme l6preuse en m6me temps que Ursule
Benoit. Ces deux femmes moururent en 1B2B ou 1.829. Trente ans
plus tard, quelques cas de ldpre se manifestdrent chez des Ecos-
sais de la Nouvelle-Ecosse, vivant aux alentours des beaux lacs
Ainslie et O'Law, dans Margaree au Cap Breton. Dans l'en-
semble, la majorit6 des victimes de Ia ldpre 6taient soit des immi-
grants, soit des descendants d'immigrants. Bon nombre 6taient,
en effet, des descendants d'Acadiens dispers6s, 6tablis avec leurs
proches dans des lieux isol6s du Nouveau-Brunswick et expos6s
aux misdres propres ir tout peuple d6plac6 et appauvri, mais
d6sireux de prendre racine queique part. Entass6s dans de
petites maisons d une ou deux pidces, i ls partageaient tout:
quelques lits, les draps, la tasse pour l'eau et d'autres ustensiles.
Lorsqu'elles n'avaient pas de puits, les familles puisaient l'eau
des rividres ou des ruisseaux. La promiscuit6 dans les camps
forestiers explique la fr6quence de la ldpre chez les hommes et
les gargons, due aux conditions d'hygidne, car les lits malpropres
6taient souvent infest6s de poux.

En 1BGB, Ies condit ions de vie des l6preux 6taient assez
p6nibles. Il y avait presque vingt-cinq ans que Ie gouvernement
provincial avait 6tabli un premier lazaret dans les casernes de
quarantaine sur l'ile Sheldrake ou ile aux Becs-Scies, situ6e dans
Ia Miramichi, d peu de distance de Chatham. On avait promis aux
malades qu'un m6decin y serait assign6 et qu' i ls pourraient
recevoir Ia visite de leur famiile, en plus d'Otre pourvus de nour-
riture et de v6tements, tout en b6n6ficiant d'un environnement
agreable. Ce fut le premier d'une s6rie d'engagements que Ie
gouvernement ne put ou ne voulut pas tenir. Plus ou moins
abandonn6s dans I'ile avec un surveillant et quelques gardes, les
l6preux furent rapidement d6sillusionn6s et m6contents. Plu-
sieurs se sauvdrent de l'ile, et ceux qui y demeurdrent ou qui
furent attrap6s et ramen6s mirent le feu aux bAtiments ir deux
reprises. Le lazaret de l'ile aux Becs-Scies ferma ses portes en
18419, et les malades furent transf6r6s d Tracadie, mais ce chan-
gement de lieu ne r6solut pas tous les probldmes. Encore ld, il y
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eut des 6vasions et meme un incendie en 1852. Une fois Ie lazaret
rebati, une cl6ture de huit pieds avec pointes de fer au bout des
poteaux les retint prisonniers, sous la vigilance de gardes. Impos-
sible de les visiter, car parents et amis 6taient exclus. Ainsi
s6par6s de leurs familles, incapables de pourvoir d tout, une
vingtaine d'hommes, de femmes et d'enfants enferm6s au Iazaret
vivaient dans la plus extr6me affliction. Le docteur Alfred Corbett
Smith recevait 640 $ par ann6e pour d6pister des cas de ldpre
dans les comt6s du nord-est et les envoyer au lazaret, souvent de
force. Il avait un bureau d Tracadie, mais aucune responsabilit6
quant d la gestion du lazaret.

Quand la possibilit6 de prendre soin des l6preux fut envi-
sag6e d Montr6al, les Hospitalidres de Saint-Joseph 6taient
enthousiastes, mais elles n'acceptdrent pas avant d'effectuer leur
propre investigation sur Ie terrain. Monseigneur Bourget, 6v6que
de Montr6al, permit d seur Marie Pag6 et d seur Davignon, qui
6tait la d6positaire ou 6conome, de se rendre au Nouveau-
Brunswick, en mai 1868. Monseigneur Rogers 6tait toujours d
Rome et Ie vicaire g6n6ral Paquet 6tait malade. N6anmoins, les
seurs furent accueillies chaleureusement par Ie cur6 Gauvreau
et le secr6taire du Bureau de sant6. A. K. McDougall. Ensemble,
ils visitdrent la r6gion et surtout le lazaret, qui leur inspira une
grande tristesse, dont voici les causes : ( malpropret6, infec-
tion de l'air, promiscuit6 des malades des deux sexes, atmos-
phdre de d6couragement et d'angoisse, jurons et blasphdmes
occasionnels5.l

Pendant le voyage, Ies deux religieuses de Montr6al furent
agr6ablement impressionn6es d la vue de petites maisons blan-
chies d Ia chau& blotties d l'or6e des for6ts ou 6parpill6es le long
de c6tes parfois escarp6es. Il y avait alors un peu plus de 2100
habitants dans la grande paroisse de Tracadie, dont Ie nom civil
6tait Saumarez.La plupart 6taient d'ascendance acadienne, mais
il y avait aussi un m6lange de francophones d'origine cana-
dienne, ainsi que des Ecossais, des Irlandais et quelques Anglais.
L'6conomie s'appuyait surtout sur les chantiers forestiers, la

5. Antoine Bernard, Les Hospitalidres de Saint-Joseph et leur @uwe en
Acadie, Montr6al et Vall6e-Lourdes, N.-B., Les Hospitalidres de Saint-
Joseph, 1958, p. 80.
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p6che et l'agriculture, mais aucune de ces ressources n'6tait
devenue une importante industrie. Plusieurs familles r6ussis-
saient d survivre en exploitant mod6r6ment chacune des trois
ressources naturelles. Les seurs Pag6 et Davignon remarqudrent
Ia fragilit6 de l'infrastructure religieuse : Ie manque de pr6tres, Ia
vaste 6tendue du territoire et les grandes distances entre Ies
diverses missions catholiques. Elles en firent un rapport pr6cis dr
mdre Mance et d monseigneur Bourget, d6qu d'apprendre
qu'elles n'avaient rencontr6 ni l'6v6que ni son vicaire g6n6ral. En
tant que sup6rieure de sa communaut6, mdre Mance avaitbesoin
d'6claircissements sur deux points: d'abord, la certitude que
monseigneur Paquet avait pleine autorit6 d'agir au nom de
l'6vdque en faisant venir les Hospitalidres d Tracadie et, en
second lieu, I'assurance que leur maison serait 6tablie en confor-
mit6 avec leurs Con stitutions, ce qui supposait la possibilit6
d'ouvrir un noviciat pour que la communaut6 se perp6tue. Pas
question qu'elles soient des missionnaires rattach6es d une autre
maison. Les seurs travailleraient gratuitement, mais elles avaient
besoin d'un logement convenable et d'un revenu garanti pour
leur entretien. Bien au fait des edgences de la vie cloitr6e que
menaient les Hospitalidres et fort de son pouvoir, d'ailleurs
confirm6 dans une lettre de l'6v6que du 26 d6cembre L866, mon-
seigneur Paquet, administrateur du diocdse, r6pondit imm6dia-
tement d mdre Mance : < Dans toute cette correspondance
relativement d I'h6pital de Tracadie, soyez convaincue que c'est
I'6v6que qui parle, c'estl'6v€que qui 6crit et c'estl'6v)que quivous
mandeq.>>

Malgr6 les difficult6s pr6visibles, le soin des l6preux attirait
la communaut6. La religion catholique n'affirme-t-elle pas que
les victimes de la ldpre rejet6es par Ia soci6t6 sont trds prds de
Dieu, et que, par cons6quent, ceux qui les soignent s'en rappro-
chent davantage ? Mdre Mance d6cida qu'il 6tait temps de sou-
mettre ce projet aux seurs de la communaut6 de Montr6al. Elle
exposa franchement la situation et demanda aux s@urs qui se
sentaient appel6es de d6poser un billet avec leur nom dans une
boite pr6vue d cet effet. Lorsqu'elle I'ouwit, la sup6rieure d6cou-

6. < Lettre de Mgr Paquet ir mdre Mance >, cit6e par Antoine Bernard,
Op. cit., p.82.
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vrit, e sa grande surprise, que toutes les seurs sans exception
s'6taient port6es volontaires pour la maison de Tracadie. Ce geste
de g6n6rosit6 laisse entendre que chacune avait vaincu ses r6pu-
gnances devant la ldpre et que toutes 6taient anim6es par une
m6me esp6rance d'6tre du nombre des 6lues. Mais, il leur fallait
encore r6fl6chir et prier pour d6couvrir quelle 6tait la volont6 de
Dieu. Le chapitre se r6unit le jeudi 16 juillet 1868 et, aprds que
toutes les seurs vocales eurent exprim6 leur opinion, il fut r6solu
< par les suffrages d'accepter la fondation d'un hdpital d Tracadie,
province du Nouveau-Brunswick avec I'espoir d'y former une
communaut6 r6gulidre avec le tempsT>. Pourtant quelques
points demeuraient obscurs: elles n'avaient pas encore vu les
Iocaux qui serviraient de cloitre et elles ne poss6daient pas les
titres de propri6t6. De plus, le gouvernement n'avait pas encore
votti d'annuit6 pour leur entretien et, surtout, l'6v6que Rogers
n'avait pas donn6 de nouvelles depuis son retour d Chatham en
juin. Pour les besoins spirituels, le pdre Gauvreau serait leur cha-
pelain, mais, 6tant donn6 ses obligations paroissiales, il ne pour-
rait pas leur dire la messe tous les jours. Sur les entrefaites, mdre
Mance requt du Vatican I'autorisation d'6tablir cette troisidme
fondation des Hospitalidres de Saint-Joseph en Am6rique du
Nord.

Puisqu'il failait aller de I'avant, le 25 juillet, les seurs du cha-
pitre 6lisaient < par billets secrets, mes seurs Pag6, Quesnel,
Brault, Viger dite Jean-de-Goto, Cl6mence et Lumina, pour aller
faire la fondation de Tracadie dans Ie comt6 de Gloucester du
Nouveau-Brunswick8l. EIIes envoyerent aussi A monseigneur
Rogers une requ6te de d6cret pour Ia fondation d'une maison d
Tracadiee. Choisies parmi Ies meilleures candidates, Ies seurs
nomm6es poss6daient des qualit6s et les aptitudes compl6men-
taires pour remplir les divers emplois pr6vus au Iazaret et d la
communaut6 qui y serait rattach6e. Mdre Pag6,la sup6rieure,
avait alors cinquante-sept ans, l'exp6rience et la sagesse requises

7. Archives des RHSJ de Montr6al, D1lib6rations du chapitre, 1731-1875,
16 juillet 1868.

B. Archives RHSJ Montrla\, D6libdrations,25 juillet 1868.
9. Selon les Archives des RHSJ, monseigneur Jacques Rogers aurait

signe ce decret Ie 19 ao0t 1868, et le pdre Joseph Babineau avait servi
de secr6taire ad hoc.
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pour prendre la direction de I'euvre des l6preux. Scur Eulalie
Quesnel serait l'assistante et irait dans les salles des malades
pour la pridre et l 'enseignement rel igieux. Ces deux seurs
s'entendaient bien, et la sup6rieure se fiait au bon jugement de
son assistante. Comme seur Quesnel, seur Delphine Brault 6tait
originaire de la paroisse de Sainte-Marguerite de l'Acadie, au
Qu6bec. Toutes deux d'ascendance acadienne, elles iraient se
d6vouer auprds de membres de leur peuple dispers6. Tout en
s'occupant de la tenue des livres, srcur Brault serait premidre
responsable des salles de malades. Sa bonne humeur 6tait pro-
verbiale: elle avait le don de raconter des histoires qui remon-
teraient le moral de la troupe aux jours difficiles. Forte et en
bonne sant6, Ia converse seur Cl6mence Bonin s'attaquerait aux
tdches les plus ardues, tout comme la touridre seur Lumina qui
servirait, entre autres, comme cuisinidre de la communaut6. La
plus jeune du groupe, seur St-Jean-de-Goto, 6tait d6jd une phar-
macienne r6put6e et munie d'une bonne exp6rience d I'H6tel-
Dieu. Avec toute l '6nergie de ses vingt-trois ans, peut-Otre
6tait-el le l 'une des plus press6es d s'engager au service des
l6preux. Devant les r6ticences de son pdre d la laisser partir,
I'ardente fille du patriote avait r6pondu: < H6 quoi I pdre ch6ri,
vous n'avez pas craint de vous exiler pour aller chercher de l'or
(elle faisait allusion d un voyage qu'avait fait son pdre en Cali-
fornie) et vous me refuseriez votre consentement pour aller me
sacrifier dans un pays oi j'espdre trouver les moyens d'une plus
grande sanctif ication ! . .  .  De grAce, laissez-moi part ir !  .  .  .10 )
Amanda Viger dite Saint-Jean-de-Goto se sentait sans doute
att ir6e par les d6fis que pr6sentait la ldpre et la possibi l i t6
d'essayer de nouveaux remddes.

Aussitdt que la fondation fut accept6e, avec l'aide de la phar-
macienne seur Monique Reid, seur St-Jean s'empressa de com-
mander pour la pharmacie de Tracadie les ustensiles n6cessaires,
une grande quantit6 de contenants et de produits chimiques et
naturels necessaires d la composition de remddes. Elle recueillit
aussi tous les renseignements possibles sur la ldpre et consulta
m6me les m6decins de l'H6tel-Dieu. Si d'une part, le pdre de
seur St-Jean avait 6t6 r6ticent au d6part de sa fille, par contre

10. Circulaire, p. 100
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son oncle Narcisse Trudel manifesta son appui en lui offrant 120$
pour la pharmacie. La d6vou6e seur Reid pr6para un grand
registre d l'usage des futures pharmaciennes de Ia l6proserie.
Sans savoir qu'elle s'en servirait un jour, elle y transcrivit fidd-
lement ir la main une liste de plus de trois cents produits, bien
identifi6s et class6s en ordre alphab6tique avec le mode d'emploi,
bref, tout ce qui pourrait servir au soin des malades. Une fois
rendue d Tracadie, seur St-Jean n'aurait pas de difficult6 d ins-
taller la pharmacie selon les normes et d rep6rer les produits, car
elle apportait des pots, des chevrettes et des boites bien 6ti-
quet6s, qui seraient rang6s sur les tablettes et dans les tiroirs de
l'armoire, suivant les codes num6riques et alphab6tiques con-
ventionnels.

Dans son grand registre, seur Reid avait aussi not6 Ia divi-
sion des remddes en quatre classes: st imulants g6n6raux ou
locaux, remddes chimiques ou m6caniques, ainsi qu'une liste
d'exemples de produits narcotiques, antispasmodiques, toniques
et astringents, tous r6partis selon Ies sous-groupes et leurs inter-
actions. Eile copia patiemment trente-cinq pages de recettes de
pr6parations m6dicales, les unes apport6es de France par les
fondatrices en 1659, et les autres identifi6es selon les termes tech-
niques de I'Ecole m6dicale, des recettes plus r6centes, plus en
vogue et dont l'efficacit6 avait 6t6 6prouv6e d l'H6tel-Dieu. Seur
St-Jean pourrait se servir de ce pr6cieux registre pour pr6parer
des concoctions pour de simples malaises comme Ie rhume, le
mal de dent et Ia colique, ou encore des maux aussi graves que le
cancer, les maladies cardiaques et Ia phtisie ou tuberculose. Avec
Ie temps, les pharmaciennes de Tracadie y ajouteront d'autres
recettes ainsi que des coupures de journaux ou de revues
m6dicales.

Toute la viile de Montr6al 6tait au courant de l'aventure mys-
t6rieuse et dangereuse qu'allaient bient6t entreprendre les seurs
de son H6tel-Dieu. On les percevait comme < des anges des-
cendus du ciel ) pour prendre soin de mis6rables l6preux qu'elles
apprendraient d aimer. Aucune Guvre semblable A celle de la
maison de Tracadie n'avait jamais 6t6 confi6e aux Hospitalidres
de Saint-Joseph ni d n'importe quelle autre communaut6 reli-
gieuse en Am6rique du Nord. Toutefois, il y aura r6cidive quatre-
vingts ans plus tard, soit enl94B,lorsque quelques hospitalidres
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de Tracadie se rendront au P6rou pour prendre la direction de la
l6proserie de San Pablo en Amazonie.

La communaut6 de Montr6al s'assura que les seurs nom-
m6es d Tracadie soient bien munies en effets personnels. Les
services de ia roberie et de Ia lingerie pr6pardrent pour chacune
des seurs : une robe neuve et une deuxidme usag6e, six voiles et
sous-voiles, des guimpes, bandeau; mouchoirs de cou et autres
v6tements. La maison de Montr6al, qui prenait d6sormais Ie titre
de maison mdre, vota presque 900 $ pour couvrir les d6penses,
incluant L00 $ pour le lazaret. Le livre des comptes du Bureau de
sant6 contient une liste de fournitures pay6es par le gouver-
nement et livr6es d la maison des seurs et au cur6 Gauvreau d
Tracadie, Ie 22fevrier 186811, comprenant: 10 ensembles de cou-
vertures, 2 douzaines de serviettes, 15 1/2 verges de drap de
coton gris, 20 verges de drap de coton blanchi, 2 3/4 verges de
Iinge damass6 blanchi,23/ verges de damas d demi-blanchi, un
ensemble de 7 fers d repasser, un plateau d th6, un ensemble d
vaisselle de 12 services (assiettes d soupe, assiettes creuses,
petites assiettes, tasses et soucoupes, cuilldres ir table, cuilldres d
th6, couteaux et fourchettes), 4 plats de grandeurs assorties,
5 pots de chambre, 4 cruches, 4 bassins, 4 bols, un sucrier, 2 pots
pour Ia crdme, 6 jattes pour le lait, une terrine d soupe, 4 savon-
niers, 4 plats avec couvercles pour l6gumes, 6 pintes en 6tain,
2 chaudidres, 6 chandeliers, 20livres de chandelles, 50livres de
savon, 3 balais, 6 peignes, 6 peignes fins, 4 brosses d cheveux,
6 brosses d dents, B chaises d fond en paille tress6e, 4 chaises en
bois, une cuisinidre, 175 livres de tuyaux et 2 couvre-lits. Aprds Ie
3 septembre 1868, le Bureau achdtera les articles suivants: 4 lits
A 16$ chacun, 3 poOles ir B$ chacun, 3 tables d 4$ chacune, 4 con-
soles de toilette d 2 $ chacune. La facture soumise au gouver-
nement s'6levait d 368 $. Les frais de voyage des sceurs et du
transport de Ieurs bagages depuis Montr6al seront aussi assur6s
par Ie Bureau de sant6, preuve qu'il d6sirait ardemment Ia venue
des seurs. Autant de faits accomplis qui obligeront monseigneur
Rogers d s'incliner devant l'6vidence.

11. Relev6 des depenses encourues par Ie Bureau de sante pour faire venir
les seurs, tel qu'indiqu6 aux Regrsfres des comptes par A.K. McDougali,
secr6taire -tr6 s orier.
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Il y avait bien eu un peu d'opposition d lAssembl6e l6gislative
du Nouveau-Brunswick quant au projet de seurs pour Tracadie.
Robert Young, d6put6 de cette circonscription, d6clara que de
deux d quatre seurs suffiraient d la tdche. Il s'opposa cat6gori-
quement d la suggestion de A. K. McDougall, qui voulait que Ie
salaire du m6decin, qui 6tait son beau-frdre, soit vers6 aux s@urs
infirmidres. La part des seurs pourrait-elle 6tre incluse dans le
budget global de la l6proserie ? Le d6bat n'6tait pas encore clos.
A Montr6al, ni monseigneur Bourget ni mdre Mance ne pou-
vaient accepter ce risque, car le nombre de malades et, par con-
s6quent, le budget de la l6proserie fluctuaient d'une ann6e d
l'autre. Il leur semblait pr6f6rable de pr6voir pour les hospita-
lidres une allocation annuelle fixe de 800 $.

A l'6t6 1868, les fondatrices, la sup6rieure et monseigneur
Bourget 6taient perplexes, car monseigneur Rogers ne s'6tait pas
encore prononc6 d6finitivement. Les seurs nomm6es au Nou-
veau-Brunswick seraient-elles ind6finiment comme l'oiseau sur
la branche ? L'6v6que de Montr6al n'autoriserait leur d6part qu'd
la condition que l'6v6que de Chatham se compromette sur Ie plan
financier. Quand le pdre Gauweau arriva d Montr6al, le 9 sep-
tembre, la question n'6tait pas encore r6gl6e, mais le brave cur6
d6clara qu'il ne partirait pas sans les six seurs destin6es d sa
paroisse. Mdre Mance exp6dia donc un t6l6gramme d monsei-
gneur Rogers lui demandant s'il 6tait sage d'envoyer les seurs
sans promesse de la part du gouvernement. L'6v6que r6pondit
imm6diatement: < Si le gouvernement refuse l'allocation, je ne
pourrai pas soutenir Ies s@urs d Tracadie; cela d6pendra des
pr6tres de la localit6. Mais si les seurs s'6tablissent d Chatham,
je leur donnerai une position prds de ma r6sidence, et je ferai
pour elles tout ce qu'il me sera possible. Donc, si vous approuvez
cela, que les seurs viennent, au nom de Dieu, et laissons d la
Providence le soin de compl6ter l'entreprise charitable. Edouard
Durocher lserviteur des seurs de Montr6al] est ici, atlendantvos
ordres, pour al ler d Tracadie avec les effetslz. > Malgr6 les

12. Citation tir6e de Mary Jane Losier et C6line Pinet,les enfants de Lazare
(traduit par Jacques Picotte, Moncton, Editions d'Acadie, 1987, p. 130).
La copie du t6l6gramme de septembre 1868, envoy6 d mdre Mance par
Mgr Rogers, est conserv6e aux archives du diocdse de Bathurst.
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nuances restrictives, monseigneur Bourget 6tait satisfait. Les
seurs pouvaient  par t i r  e t  fonder  un premier  monastere au
Nouveau-Brunswick. En 1869, le gouvernement approuvera une
allocation annuelle de 800 $ pour les seurs et, avec le temps, elles
auront la pleine direction de l'6tablissement. Mais avant d'at-
teindre cette stabilit6, ies fondatrices et le cur6 Gauweau devaient
6tre soumis ir de rudes 6preuves.

Le d6part de Montr6al fut fix6 au samedi L2 septembre, mais
les adieux se firent la veille, car la communaut6 entrait en retraite
annuelle le m6me jour. Vers quatre heures de l'aprds-midi, le
groupe des six seurs fondatrices et Ie pdre Gauweau, accom-
pagn6s du chapelain, monsieur Andr6 Nercam, quittdrent la
maison mdre pour se rendre d I'6glise de Notre-Dame-de-Piti6,
or) les srcurs de la Congr6gation de Notre-Dame et leurs 6ldves
les attendaient. L'6gl ise 6tait rempiie de gens, et beaucoup
avaient les larmes aux yeux pendant l'ex6cution de l'h5,rnne Ave
Maris Stel\a. Aprds le souper servi d la communaut6, Ies fon-
datrices et les accompagnateurs se rendirent au vapeur le
Montr6al, od des membres du clerg6, quelques m'6decins de
l'H6tel-Dieu et plusieurs amis de la communaut6 vinrent les
saluer avant le d6part. Le bateau mettrait quatorze heures pour
se rendre ir Qu6bec. Quand il accosta, le Iendemain matin, la voi-
ture des Seurs de I'Hdpital G6n6ral les attendait pour les con-
duire au monastdre, oir elies furent chaleureusement accueillies,
tout comme elles Ie seront lors de visites subs6quentes d I'H6tel-
Dieu de Qu6bec et au couvent des Seurs de Ia Congr6gation
Notre-Dame, au faubourg Saint-Roch.

Au cours de Ia soir6e du 14 septembre, les voyageurs mon-
taient d bord du vapeur Le Secret d destination de Chatham. Le
voyage en pleine mer fut des plus 6prouvants et ies passagers
go0tdrent aux pires intemp6ries. Seur St-Jean et ses compagnes
furent tellement malades que leurs compagnons de voyage, Ie
pdre Gauvreau et quelques autres eccl6siastiques plus aguerris
vinrent d leur secours. La troisidme nuit fut la pire: la mer 6tait
houleuse et les seurs furent forc6es de se r6fugier dans Ie salon
des dames, bientdt baign6 dans I'obscurit6, car les lampes, bous-
cul6es par Ie roulis, s'6taient 6teintes. Sur le pont, des barils
d6tach6s fracassdrent le plafond vitr6 du salon et des d6bris tom-
bdrent sur les passagers. Plusieurs pleuraient. Jamais les seurs
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n'avaient eu aussi peur de leur vie. Le lendemain matin Ia mer se
calma, mais les cabines et les lits 6tant tremp6s, les hospitalidres
se rassembldrent sur le pont, envelopp6es dans des couvertures.
Un autre contretemps les attendait d Chatham. Quand Le Secret
accosta, l'aprds-midi du jeudi 17 septembre 1868, monseigneur
Rogers monta d bord pour les accueillir. Il b6nit les hospitalidres
et d6clara sans m6nagements au cur6 Gauweau : ( Le gouver-
nement n'a pas fait son devoir, moi je ferai Ie mien. Les seurs
n'iront point ir Tracadie. Je les garderai avec moi13. >

Le pouvoir patriarcal 6tait nettement polaris6: d'une part
monseigneur Rogers 6tait r6solu d garder les seurs d Chatham,
et d'autre part le cur6 Gauvreau venait de subir une humiliante
d6ception. Mais puisque tous, cur6 et seurs, devaient ob6issance
d l'6vdque, ils acceptdrent n6anmoins son hospitalit6 d Chatham.
Les seurs furent install6es dans l'ancien 6v6ch6 et bien trait6es
par l'6v6que et sa maisonn6e. Au cours de la soir6e, seur Pag6
tenta avec diplomatie d'6branler Ia d6cision impromptue de
I'6v6que, en faisant appel d son sens pratique : ( Monseigneur,
ce que vous ordonnerez sera ce que nous voudrons. Ce qui me
fait peine, c'est que nous venons pour servir les Pauvres et Otre
uti les. En restant ici,  nous serons un embarras pour Votre
Grandeur, parce qu'il n'y a pas de malades, et nous serons six
Religieuses d vos charges, le nombre est trop grand et encore le
choix n'a pas 6t6 fait pour votre ville 6piscopale. Il faudrait ici des
[seurs de1 langue anglaise parce que la population est toute
anglaisela. > Rogers r6pliqua vivement: < Ma mdre, nous sommes
tous un grand embamas au bon Dieu, mais il est immens6ment
riche et nous supportera tous. Quant d la difficult6 de parler
I'anglais ce n'est pas la langue qu'il faut pour soigner les malades,
c'est Ie ceur15. > L'6v6que, qui avait appris Ie frangais au Grand
S6minaire de Montr6al, pouvait Otre aussi cat6gorique que
charmeur dans l'une ou l'autre des deux langues courantes au
Nouveau-Brunswick.

13. Mdre Pag6, <Lettre d mdre Mance >,Ie 25 septembre 1868, p. 2
14. Ibid., p, 5.
15. Ibid.
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La d6cision semblait irr6vocable; cependant, l'6v6que invita
mdre Pag6 d I'accompagner le surlendemain d Caraquet, pour en
informer le grand vicaire Paquet, dont Ia sant6 6tait chancelante.
L'6v6que savait bien que la plus grande opposition ne lui vien-
drait pas du curti Gauvreau, reparti dds Ie lendemain pour sa
paroisse aprds une absence de trois semaines, mais bien de son
vicaire g6n6ral, assez A96 pour 6tre son pdre. Sans doute ne fl6-
chirait-il pas aistiment devant son jeune 6v6que. A peine repo-
s6es des fatigues du voyage, Ies seurs Pag6 et Quesnel se mirent
donc en route le dimanche aprds-midi et laissdrent le soin aux
quatre autres seurs de commencer d d6paqueter leurs effets. Le
groupe de voyageurs fit d'abord escale pour Ie souper et le gite d
la Pointe-aux-Ch6nes, chez Wil l iam Davidson, membre du
Bureau de sant6. Le lendemain, le cur6 de Tracadie les requt
poliment mais ne dissimula pas sa mauvaise humeur. Mis au cou-
rant de la dernidre d6cision de l'6v6que, les habitants de Ia r6gion
et les l6preux manifestdrent un m6contentement qui aurait
tourn6 d I'6meute si le cur6 n'6tait pas intervenu, car certains
osdrent m6me lancer des pierres. Seur Pag6 rapporte qu'ils
revendiquaient ir grands cris : < Donnez-nous nos saintes s@urs.
J'pourrons bien en avoir soin comme Ies gens de Miramichi. J'les
soutiendrons. > Elle ajoute que, derridre leur cl6ture, < Ies l6preux
se tenaient les bras 6lev6s vers le ciel et pleuraient d chaudes
larmes l en disant: a Pour l'amour de Notre Seigneur, donnez-
nous nos saintes seurs. Pourquoi c'est que vous nous les avez
montr6es ? Depuis que j'les avons vues, j'mourrirons. Je sommes
plus capables de vivre sans el les16. > Impassible, l '6v6que se
d6gagea du groupe et entra dans Ia chapelle du lazaret pour dire
la messe.

Le lendemain, d Caraquet, le cur6 Paquet accueillit lui-m6me
les visiteurs, auxquels s'6tait joint Ie cur6 Gauvreau. Au cours du
souper, Ies conversations tourndrent in6vitablement autour de la
l6proserie et de la venue des seurs. Sur un ton respectuetx mais
ferme, Ie grand vicaire insista pour que les d6cisions prises pen-
dant qu'il remplagait I'6v6que soient respect6es. La fid6lit6 d Ia
parole donn6e et la grande honn6tet6 de monseigneur Paquet

16. Ibid., ajouts en marge dans la lettre, p. 5 et 6
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impressionndrent vivement Ies seurs qui, s'6tant retir6es dans
Ie salon des dames aprds le repas, attendirent que l'6v6que et ses
deux pr6tres se mettent d'accord. Enfin, Ie grand vicaire vint les
trouver et leur dit: < Vous ne venez pas ici avec un sac pour
demander l 'aum6ne pour I 'amour du Bon Dieu. Soyez tran-
quilleslT. > Il leur intima donc d'aller d Tracadie et promit de les
soutenir financidrement en attendant que le Gouvernement le
fasse. Les 6v6nements r6cents avaient certes boulevers6 monsei-
gneur Rogers, pour qu'il se plie aux arguments de son vicaire
g6n6ral. On Ie fit donc venir ainsi que le cur6 Gauvreau pour
r6gler les d6tails. Seurs Pag6 et Quesnel notdrent l'entente ver-
bale pass6e entre monseigneur Rogers, le cur6 Gauvreau, Ie
grand vicaire Paquet et les deux hospitalidres, stipulant qu'elles
iraient d Tracadie faire un essai. Monsieur le cur6 Gauvreau
promit de leur donner la moiti6 d'une terre de cent arpents prds
du terrain de la l6proserie. Mdre Pag6 fit m6me une promesse d
l'effet que la maison de Montr6al enverait des seurs d Chatham,
l'ann6e suivante. Rogers 6tait satisfait, les seurs jubilaient et les
deux g6n6reux cur6s s'engageaient d les aider. Tenace dans ses
id6es, l'6v6que 6crivit aussit6t aux Hospitalidres de Montr6al,
pr6cisant qu'il souhaitait, d Chatham, une fondation dont d6pen-
drait la maison de Tracadie. L'id6e d'une fondation autonome d
Tracadie 6tait exclue de ses plans. La r6ponse de mdre Mance fut
diplomatique: oui, d'autres seurs seraient envoy6es et il y en
aurait assez pour desservir le lazaret, tout en vivant selon les
constitutions et rdgles de la communaut6.

Cependant, dans l'esprit de l'6v6que, la maison de Tracadie
sera toujours une mission alors que pour mdre Pag6 et les Hos-
pitalidres, elle sera une maison bien constitu6e, comprenant une
l6proserie et un monastdre en rdgle. C'est donc avec enthou-
siasme que les quatre seurs rest6es d Chatham refirent les
bagages en apprenant Ia bonne nouvelle qu'elles partiraient pour
Tracadie dans trois jours. Avant de quitter Chatham, mdre Pag6
fit Ia liste des emplois de chacune des seurs, distinguant bien les
tAches relevant de la communaut6 de celles qui 6taient propres
au lazaret. Puis elle soumit ces n offices r d l'6vdque, qui apposa

17. Ibid., p. B.
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sa signature en guise d'approbation. En plus d'Otre superieure,
mdre Pag6 serait biblioth6caire, portidre, maitresse des parloirs,
infirmidre, lingdre, cr6dencidre (au r6fectoire des sceurs), sonne-
rait la cloche des observances et s'occuperait du raccommodage
des bas, des robes de nuit et autres effets. Tout en 6tant l'assis-
tante, seur Quesnel agirait comme d6positaire ou 6conome de
la communaut6, secr6taire du chapitre, admonitrice de la sup6-
rieure, Iingdre, compagne de l'infirmidre, premidre maitresse du
cheur et chantre, maitresse de la cordonnerie, de Ia basse-cour,
de la communaut6, et elle r6glerait les horloges. Seur Saint-
Jean-de-Goto serait la maitresse des novices, ce qui 6tait en fait
une promotion, 6tant donn6 son jeune Age.

Dans une lettre 6crite ir mdre Mance le 11 novembre, au cours
d'une nuit de veille auprds des malades, seur St-Jean conteste
un peu ce titre dont elle n'a pas encore les obligations, car il n'y
a pas de novices - il n'y en aura pas avant sept ou huit ans - et
dont elle ne se sent pas digne. Elle ajoute: <r Quant d celui de
pharmacienne et de compagne de I'hospitalidre, il n'en est pas
de m6me, je m'en glorifie et suis heureusel8. l Seur St-Jean sera
aussi secr6taire de Ia l6proserie, premidre chantre pour le plain-
chant et la musique en pius d'aider d diverses tAches d la sacristie,
d la roberie, d la bibliothdque et aux chroniques. Seur Delphine
Brault est nomm6e hospitalidre en chef, sacristine, d6positaire
ou 6conome de la l6proserie, compagne au d6pdt, robidre, aide
aux secrtitaires, compagne d la pharmacie, maitresse de Ia buan-
derie des l6preux, aux chroniques. Seur Cl6mence, qui est con-
verse, sera cuisinidre et buandidre de la l6proserie, aide d la
d6pense de Ia l6proserie, six mois de r6veil, filera, tricotera, fera
Ies cierges et les hosties, couturidre, aide d la boulangerie et d Ia
buanderie de la communaut6, au m6nage, d la l ingerie, aux
jardins et soin du domestique. Etant touriere, seur Lumina fera
Ies courses au dehors, sera cuisinidre et buandidre de Ia commu-
naut6, boulangdre, cordonnidre, portidre suppl6ante, aide d la
fabrication des cierges et des hosties, d la basse-cour, au raccom-
modage, filera et tricotera. Enfin, toutes les seurs feront des
scaoulaires et tricoteront.

18. Sr Saint-Jean-de-Goto. <Lettre d mdre Mance>. le 11 novembre 1868.
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Quant aux obligations religieuses, il ne leur sera pas possible
d'avoir la messe tous les jours d la l6proserie, mais le cur6 de la
paroisse assurera les confessions et les visites aux malades. A
cause des durs travaux et des veilles, les seurs seront exempt6es
du je0ne, mais elles se rassembleront pour la pridre au cheur,
chapelle r6serv6e aux religieuses. Croyant sincdrement que Ia
situation des seurs 6tait temporaire, monseigneur Rogers refusa
de venir d Tracadie pour pr6sider la c6r6monie d'installation
pr6vue au Coutumier ainsi que la confirmation de la sup6rieure
dans ses fonctions. N6anmoins, il leur donna sa b6n6diction
avant Ie d6part de Chatham, en la f6te de saint Michel, Ie
29 septembre 1"868.

L'arriv6e du groupe d'hospitalidres d Tracadie fut un 6v6ne-
ment inoubliable. Le long de la route, les gens les saluaient et
des coups de fusil retentissaient de temps d autre, en signe de
r6jouissance. Les maisons et l '6gl ise 6taient pavois6es pour
l'occasion, et le cur6 Gauvreau fit son possible pour compenser
I'absence de l'6v6que. Pendant qu'il conduisait les seurs vers
I'6glise, les cloches sonnaient d toute vol6e et les gens accla-
maient leurs < seurs docteurs >. Certains voulurent toucher leurs
habits, d'autres leur pr6sentaient des enfants pour qu'elles les
b6nissent. Les sixfondatrices n'oublieront jamais un accueil aussi
touchant. Plus de deux cents personnes se r6unirent dans l'6glise
pour la c6r6monie de bienvenue et d'action de grdce. Quelques
jours plus tard, le 3 octobre, Ie pdre Gauvreau c6l6brera la messe
dans la chapelle du nouveau couvent et y laissera le Saint-
Sacrement dans le tabernacle, pour le plus grand bonheur des
six fondatrices et de leurs l6oreux.
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COMME SI

ELLES ETAIENT
INVISIBLES

Quand, pour la premidre fois, seur St-Jean et ses compagnes
visitdrent les salles d peine 6clair6es du lazaret, elles firent des
efforts pour se retenir devant les mauvaises odeurs et les d6gdts
de Ia maladie. Les dix l6preux et dix l6preuses qui habitaient alors
au premier 6tage 6taient couverts d'escarres, et s@ur Quesnel
remarqua que certains avaient < le nez rong6, les mains contre-
faitesl >. Leurs lits en bois 6quarri de fagon rudimentaire 6taient
de longueurs et de hauteurs vari6es et les paillasses, sales et
infest6es de vermine. Aucun oreiller ni drap, seulement quelques
couvertures de laine malpropres. Puces et fourmis se pro-
menaient en libert6 sur les murs,les lits et les planchers couverts
de crachats. Seur Quesnel n'y vit qu'un <d6goirtant r6duitr,
tellement encrass6 que les s@urs n'osaient pas s'asseoir.

1. Sr Eulalie Quesnel, <Tracadie, N.-B., 2"
29 septembre 1868 >, Notes sur l'Institut
Montrdal, p.27.

fondation de I'Hdtel-Dieu, le
et le premier H6tel-Dieu de



t04 Poun r-'psporn ET LA DIGNn-E ons lEpnpux A Tneceorn

Telle une prison, le lazaret abritait les victimes de la ldpre,
proies faciles de tout bourreau plus fort qu'eux. Les plus violents
exerqaient une emprise n6faste, et quand la chicane prenait, il
n'y avait personne pour venir au secours des plus faibles et
emp6cher les pires offenses. Aucun parent pour prot6ger les
enfants. Les hommes avaient perc6 un trou dans Ie mur les s6pa-
rant de la salle des femmes et circulaient librement, jour et nuit.
Le pdre Gauvreau, qui 6tait chapelain depuis une vingtaine
d'ann6es, raconte qu'avant la venue des seurs, ce n'6tait que
<discorde, insubordination [...] jurements, blasphdmes; en un
mot, l'Hdpital 6tait devenu comme une caverne de voleurs et de
bandits2>. Aux maux physiques s'ajoutaient le poids de la peur
et la croyance superstitieuse que Ia ldpre 6tait une mal6diction
due d une mauvaise conduite ou une maladie transmise sexuel-
lement. Les l6preux intern6s ressentaient, Ies uns vis-d-vis les
autres, Ia m6me r6pugnance que les gens de I'ext6rieur. Chose
6trange, chacun s'imaginait qu'il n'6tait pas l6preux ou l6preuse,
mais que les autres l'6taient certainement. Certains refusaient
m6me de se m6ler aux autres malades et de s'asseoir d la m6me
table. Quand les symptdmes 6taient tellement visibles qu'il 6tait
impossible de les nier, plusieurs familles de Ia r6gion cachaient
leurs malades ou Ies aidaient ir s'enfuir dans les bois quand Ie
m6decin faisait sa tourn6e. Le pdre Gauvreau c6l6brait la messe
une fois par semaine au lazaret, dans un appentis d I'arridre qui
servait de chapelle. Les malades suivaient Ia messe de l'autre cdt6
du mur, par la grande ouverture vitr6e donnant sur une salle du
premier 6tage. Un carreau s'ouvrait pour permettre au chapelain
de leur donner la communion ou d'entendre les confessions.

2. Pdre Ferdinand Gauweau, <Lettre d Ia sup6rieure de I'H6tel-Dieu de
Montr6ai>, le 28 awi l1869, p.3.
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Dessin reprisentant le Lazaret deTracadie en 1868.
Rqauche, la partie construite pourlo4.r les saurs hospitaliares.

u t r r l t r r l u r r

Au bas de la photo, les plans par terre du deuxieme etage.

Les quatre premiers jours aprds leur arriv6e, Ies s@urs
Iogdrent au presb),tdre, car des ouvriers effectuaient les am6na-
gements requis d leur nouvelle maison afin de l'adapter d leur
style de vie religieuse. Rares 6taient les gens des environs qui se
Ievaient aussi t6t le matin; encore plus rares 6taient ceux qui pou-
vaient voir les six scurs sortir du presby'tdre par Ia porle d'en
arridre, s'avancer en rang deux d deux dans le petit matin, tra-
verser le pont et suivre l'6troit sentier conduisant d I'6glise Saint-
Jean-Baptiste. Aprds Ia messe c6l6br6e par le cur6 Gauvreau,
elles r6citaient les pridres du matin avant de s'acheminer, tou-
jours en groupe, vers leur couvent contigu au lazaret. Silen-
cieuses, comme si elles 6taient invisibles, Ia t6te baiss6e et les
mains dans les manches, seules les plus curieuses osaient lever
Ies yeux pour surprendre Ia beaut6 des lieux d'or) Ieur venaient
Ies grands vents de Ia mer, c'est-d-dire la baie de Tracadie tout
prds et le golfe Saint-Laurent au-deld du goulet. Le petit d6jeuner
pr6par6 par seur Lumina 6tait vite pris et toutes s'adonnaient d
l'une ou l'autre des tdches urgentes. Pour sa part, sreur St-Jean
entreprit joyeusement d'installer sa pharmacie dans I'ancienne
chapelle.
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Au cours des premiers jours d Tracadie, les seurs furent
agr6ablement surprises de voir un grand nombre de gens, riches
ou pauvres, catholiques ou protestants, leur apporter des provi-
sions. Il est vrai que Ie cur6 avait encourag6 ses paroissiens d
soutenir les seurs et que beaucoup souhaitaient voir les ( saintes
seurs ) ou (( seurs docteurs )), ces ( anges descendus du ciel l
qui soigneraient les malades avec compassion. Quelques-uns
arrivdrent d cheval, d'autres en voitures; mais bon nombre
d'hommes et de femmes avec de jeunes enfants ou un b6b6 dans
les bras vinrent d pied, heuretx de voir les seurs, malgr6 la las-
situde et la poussidre de I'6troit chemin conduisant au nouveau
couvent. Une femme mit une pidce de monnaie dans la main de
seur St-Jean, pr6texte d sa visite; une autre allongea la main
pour toucher ses v€tements.

Des ouvriers b6n6voles s'attaqudrent aux travaux et modifi-
cations n6cessaires aux bdtiments; certains hommes venaient
mOme de trds loin, mais Ies seurs avaient bien peu de nourriture
d leur partager comme repas. Le cur6 Gauvreau dirigeait les tra-
vaux selon les directives pr6cises de Ia sup6rieure mdre Pag6.
Seur Quesnel raconte qu'il fit am6nager une chapelle pour les
s6culiers et un cheur pour les seurs au premier 6tage de la
maison. Ainsi, Ies hommes malades pourraient suivre les c6r6-
monies religieuse par l'ouverture vitr6e donnant sur leur salle,
alors que les femmes, dont Ies salles seraient bient6t install6es d
l'6tage sup6rieur, l'entendraient d travers une grille dans le
plancher. La grille que les seurs avaient apport6e de Montr6al
s6parait le cheur des religieuses du sanctuaire. Le nouvel autel
fut plac6 tout prds, ce qui laissa de l'espace pour une petite
sacristie. Avec I'argent regu avant leur d6part, les seurs s'6taient
procur6 des ornements sacerdotaux, des vases sacr6s et le linge
pour la sacristie.

Les ouvriers percdrent des murs mitoyens et placdrent des
portes, pour permettre l'accds aux salles des malades par un cor-
ridor int6rieur, sans que les seurs aient d sortir dehors. Du c6t6
de l'h6pital, Ies salles des femmes 6taient d l'6tage des mansardes.
et il y avait des escaliers aux deux bouts avec poftes qui fermaient
d cl6. Dans le petit monastdre, un escalier menait au dortoir des
seurs comprenant cinq chambres ou cellules, dont l'une servirait
d'infirmerie. Seurs St-Jean et Brault partageaient une chambre
mesurant A peu prds 3,3 mdtres sur 3,6 mdtres; et seurs
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Cl6mence et Lumina en avaient une semblable. Sreur Quesnel et
mdre Pag6 avaient chacune leur chambre, mais celle de la sup6-
rieure 6tait un peu plus grande. Il y avait aussi de l'espace de
pr6vu pour la lingerie et Ia roberie. L'inclinaison du toit et les
plafonds assez bas rendaient cet 6tage un peu 6touffant, surtout
l'hiver, mais la maison 6tait bien isol6e.

En plus de Ia chapelle, deux autres pidces du premier 6tage
6taient d la disposition des seur, qui se rendirent bient6t compte
que ce n'6tait pas suff isant. Les gens assez nombreux qui
venaient voir les ( seurs docteurs l et chercher des remddes
devaient circuler d travers la maison, puisque la pharmacie 6tait
A l'arridre. A cause de l'6troitesse des lieux, s@ur St-Jean rece-
vait les malades dans le corridor attenant. En attendant, les visi-
teurs ,5taient d mOme d'entendre tout ce qui se passait dans la
salle de communaut6 des s@urs, qui leur servait aussi de r6fec-
toire et de cuisine. Afin d'assurer un peu plus d'espace vital et
d'intimit6 d la communaut6, mdre Pag6 fit transporter au bout et
ir l'arridre de leur couvent, deux petits bAtiments d6saffect6s qui
6taient sur le terrain de la l6proserie. L'une de ces rallonges
devait servir de cuisine et de r6fectoire, et l'autre, de salle com-
munautaire. Prds de l'entr6e de Ieur couvent, les seurs firent
installer un tour avec grille pour l'accueil des visiteurs. La com-
munaut6 avait bien quelques meubles, mais dans les d6buts,
faute de table pour les repas, les seurs se servirent de leurs
petites tables de nuit. Aussi, comme le nombre de chaises 6tait
Iimit6, elles les transportaient au besoin d'un endroit ir I'autre.
Les travaux d Ia maison furent achev6s avant l'hiver, mais une
chemin6e n'6tant pas termin6e, la fum6e et m6me la suie se
r6pandaient dans Ia maison. L'annexe servant de cuisine et de
r6fectoire n'6tait pas bien isol6e; I 'hiver, l 'eau gelait et une
couche de givre couvrait parfois les bancs et le plancher, d un
point tel que sreur Lumina devait mettre des cendres chaudes
dans ses sabots pour se prot6ger les pieds du froid.

La r6novation de l'ancienne chapelle pour la transformer en
pharmacie se fit rapidement, grAce d l'appui du docteur Smith,
qui engagea les ouvriers et d6fraya les co0ts. Les familles Young
et Smith 6taient riches, anglophones et protestantes, mais le
docteur Smith se disait agnostique. La grande g6n6rosit6 de ces
gens, qui ne laissait pas d'6tonner les seurs, se manifesta surtout
au cours des premidres semaines pass6es ir Tracadie. Le docteur
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Smith 6tait heureux d'avoir une pharmacienne de la trempe de
sceur St-Jean pour preparer les medicaments prescrits. A l'6poque,
il n'y avait aucun rdglement r6gissant cette pratique au Nouveau-
Brunswick. Avant la mise sur pied d'une Pharmaceutical Socieff
en 1884, l 'apprentissage se faisait auprds des personnes qui
avaient des connaissances et de l'exp6rience dans Ia profession.
La plupart des m6decins pr6paraient les remddes eux-m6mes ou
entrainaient leurs assistants. A Montr6al, les seurs hospitalidres
recevaient une formation compldte en vue de remplir divers
emplois d l'h6pita1. Seur St-Jean n'6tait pas Ia seule pharma-
cienne comp6tente de sa communaut6. Tout comme seur St-Jean
pouvait assister ou remplacer l'hospitalidre seur Brault dans Ies
salles des malades, de m6me seur Brault pouvait relayer la phar-
macienne au besoin. Le docteur Smith avait toutes les raisons de
croire que sa pr6sence serait encore requise pour examiner les
malades et poser les diagnostics. Aprds tout, les seurs n'6taient
pas des m6decins. Cependant, en janvier 1869, l 'Assembl6e
l6gislative ne renouvellera pas l'allocation du m6decin de la
l6proserie de Tracadie.

De dimension restreinte, la pharmacie mesurait environ
3,3 mdtres carrtis. Sceur St-Jean installa son grand registre de
recettes m6dicales et ses autres livres sur l'ancien autel. Les
ustensiles, les contenants et les produits pharmaceutiques
apport6s de Montr6al avaient une valeur approximative de 700 $,
y compris Ies 120$ offerts par son oncle Narcisse Trudel. La
pharmacie est <aussi pleine qu'un euf >, 6crira-t-elle fidrement
en 1869. EIIe ajoutait: <rA I'apothicairerie, c'est toujours de plus
en plus joli. Les flacons que j'ai reEus au mois de juin ont fini de
garnir toutes les tablettes de sorte que j'ai descendu les pots,
je  ies a i  mis  en bas sur  Ie  compto i r  m6me en dessous des
tablettes3. > L'ann6e suivante, seur St-Jean aura accompli
d'autres am6liorations qu'elle d6crit avec plaisir d la sup6rieure
de Montr6al, mdre Pag6: ( Oh ! Que je serais contente si vous
veniez voir ma petite Pharmacie, elle n'est plus reconnaissable.
Toutes les tablettes sont remplies. Je les ai peintur6es avec du
rouge de Venise. J'ai tout peintur6, l'armoire, Ie grand bureau, Ia
porte d double couleur; je suis parvenue d imiter Ia terre d'ambre :

3.  Sr  Sl , -Jean,  r r ls11p.  a mdre Page r r , le  22 ju i l le t  1869,  p.4.
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c'est si simple et en m6me temps c'est si propre4. r Elle avait aussi
plac6 une petite table entre Ia fen6tre et Ia porte ext6rieure;
l'ensemble n jetait un joli coup d'eil r.

Environ deux semaines se seront 6coul6es avant que les
seurs puissent commencer d am6liorer l'6tat du lazaret. Un
grand mtinage s'imposait d'abord, et tout l'int6rieur du lazaret
passa d l 'eau savonneuse; on uti l isa m6me un couteau pour
gratter et enlever la crasse incrust6e aux fen6tres, dans les fissu-
res des murs et du plancher. Avec l'aide de quelques personnes
g6n6reuses, les sceurs ne craignirent pas de tout nettoyer jusqu'd
ce que les salles soient reluisantes de propret6. Elles astiqudrent
aussi le mobilier, Ies ustensiles et la vaisselle. Quelques matelas,
des couvertures et m6me des v6tements inutilisables furent
brirl6s. Quant au deuxidme 6tage de la l6proserie qui avait servi
de poulailler, il exigea beaucoup de nettoyage, d'a6ration et de
rtinovations pour 6tre habitable. Le transfert des femmes sous
les combles ne se fit pas ais6ment, certains manifestdrent du
m6contentement. Peut-Otre y avait-il des couples ou de proches
parents qui ne souhaitaient pas se s6parer. Un l6preux 6tait telle-
ment fAch6 qu'il refusait de changer son Iit de place, mais mdre
Pag6 ne fl6chit pas et attendit calmement qu'il se ravise. Vaincu,
sans m6me demander I'aide de ses compagnons, il prit son lit et
fit ce qu'on lui demandait. A un moment donn6,le cur6 Gauvreau
dut intervenir avec l'aide d'autres malades pour assujettir deux
ou trois hommes qui menaqaient d'enfoncer les portes des esca-
l iers ferm6es d ci6, la nuit.  D6sormais, hommes et femmes
iogeaient dans des salles distinctes, mais avec permission, ils
pouvaient se rendre visite. Tous avaient Ie loisir de se promener
d l'ext6rieur d condition de demeurer dans l'enclos du lazaret.
Une meilleure hygidne 6tait maintenant de rigueur. Dans les
locaux du lazaret, tout 6tait propre et bien rang6. Pour favoriser
Ies d6votions pieuses, les seurs placdrent des crucif ix, des
images saintes et quelques statues dans les salles des malades.
Bref, la presence des hospitalidres apportait au lazaret un renou-
veau mat6riel, morai et spirituel.

Parmi ies tAches confi6es d sreur St-Jean et aux seurs infir-
midres, l'une des plus r6pugnantes consistait d d6sinfecter et d

4. Sr St-Jean, < Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, le 6 f6wier 1870
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panser les plaies des l6preu,; de faqon d 6liminer les vers qui
s'infiltraient parfois sous la peau. Le soin des l6preux 6tait
l'ultime raison de leur pr6sence d Tracadie. D'ailleurs, seur St-
Jean confie d la sup6rieure de Montr6al : r< Je suis [...] heureuse,
on ne peut plus, de pouvoir 6tre constamment avec nos chers
l6preux, qui sont si bons. Nous n'aurions jamais cru qu'il f0t si
facile de les traiterS. r Les seurs changeaient les pansements
deux fois par jour ef emport6e par un zdle intempestif que mdre
Pag6 refr6na aussit6t, Ia jeune seur St-Jean osa mOme baiser les
plaies de ses malades. D'aprds le r6cit de seur Quesnel, Ia petite
aveugle que srcur St-Jean soignait 6tait d6figur6e: <Toute sa
figure n'offre d la vue qu'un morceau hideux de chair gAt6e; sa
bouche n'est plus qu'une trds petite ouverture par laquelle elle
parvient avec grande peine d se jeter dans la gorge quelques ali-
ments; inutile de vous dire qu'elle exhale une odeur r6voltante6. r
Et pourtant cette ( pauvre petite fille >, dont les seurs admiraient
la patience et la douceur, ne se plaignait jamais, circulait sans
aide et <priait son chaoelet>.

Groupe d'hospitaliereu, d. l.pr.r* et de lepreL,,s es du Laz.aret AeTracadie,
vers 1i87+.5r St-Jean est la troisieme A partir Je la droite. Font aussi partie de la
communaute 5r Monique Reid, superieure; les s€urs brault, Sicotie, Levigue,
Climence, Lumina et une premiire novice.

5 .
6 .

Sr St-Jean, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 11 novembre 1868.

Sr Quesnel, <Lettre d Sr Raymond>, Ie10 f6vrier 1869.
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Groupe de ti lepreux et lepreuses au Lazaret defracadie, versl6ft.

Aprds quelque temps, toutes Ies seurs se ressentirent des
cons6quences de ce travail ardu. Seur St-Jean 6tait peut-Otre
celle qui se donnait le plus de peine, ce qui n'6tait pas sans
inqui6ter la sup6rieure : < La Sr St-Jean est malade et elle tousse
beaucoup... La pauvre Seur, si elle n'est pas morte, ce n'est pas
parce qu'elle s'est m6nag6e auprds des l6preux et auprds de tous
les malades du dehors qu'elle a soigner [sjc]; c'est tout vous dire
que ma Seur I'Assistante lQuesnel] n'a pu y tenir que trois jours
et elle est tomb6e malade de fatigue... cependant elle n'a fait
qu'une petite partie de l'ouvrage que ma Sr St-Jean fait habituel-
lementT. l Lorsqu'elle 6crivit d son tour, quelques jours plus tard,
seur St-Jean fut discrdte au sujet de sa maladie, n'emp6che
qu'un brin de m6lancolie perce dans ses propos : << Nous avons
6t6 trds occup6es, nous n'avons pas Ie temps de prier ni d'aller
au cheur. Sans nos liens avec vous par lettres d'ici d Montr6al,
nous ne pourrions pas survivre8. > Malgr6 l'interdiction de

Mdre Pag6, < Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, Ie 2 f6wier 1869.
Sr St-Jean, < Lettre A ia sup6rieure de Montr6al >, le 9 f6wier 1869.

7.
B.
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I'6v6que, mdre Pag6 se permit de jeirner, ce qui fit dire a seur
Quesnel : n Notre bonne Mdre [...] n'est pas bien. Comme son mal
de gorge paraissait un peu opiniAtre, nous lui avons appliqu6les
mouchese. ) L'assistante note aussi que toutes les seurs ont eu le
rhume, qu'elles sont faibles et ont <maigri et patil. Comme
preuve, elle ajoute, avec un brin d'humour, que seur St-Jean ( a
diminu6 au point que son corset se d6grafe d'un bout d l'autre
sans y toucherlo. > A l'6t6, afin d'am6nager une aire de repos
ensoleill6e, Ia suptirieure fera placer dans le jardin des bancs
envoytis de Montr6al pour leur r6fectoire.

Etant donn6 les changements radicaux v6cus au cours des
premiers mois d la l6proserie, il est possible que seur St-Jean se
soit ennuy6e un peu de son ( cher chez-nous ) de Montr6al. En
soignant les l6preux, Ies fondatrices de Tracadie ajoutaient un
nouveau volet aux Guvres de Ia communaut6 des Religieuses
Hospitalidres de Saint-Joseph. Elles 6taient de v6ritables pion-
nidres, puisqu'elles ouvraient de nouveaux chemins aposto-
liques. Les habilet6s m6dicales des seurs et l'aura spirituelle qui
les entourait attiraient les malades de I'ext6rieur, convaincus que
les seurs pouvaient les gu6rir. Au lazaret, plusieurs 6taient d6jd
d un stade avanc6 de la maladie quand sept autres l6preux furent
admis, au cours de I'hiver. Quelques enfants avaient d peine
douze ans ; d'autres 6taient encore plus jeunes. En 1870, huit des
dix-neuf l6prer.x avaient entre treize et quinze ans, et I'ain6e des
cinq l6preuses n'avait que vingt et un ans.

M6me si la plupart des m6decins admettaient que la ldpre
6tait incurable, ceux qui avaient soign6 les malades, mOme d
l'6poque oi ils 6taient dans l'ile aux Becs-Scies, avaient cherch6
un remdde infai l l ible. Le docteur Alexander Key, premier
m6decin nomm6 d l'ile des l6preux, soignait ses malades avec du
bichlorure de mercure et de l'iode. En 1849 et 1850, le docteur
Charles LaBillois avait eu recours aux frictions au mercure pour
soigner les l6preux de Tracadie. Croyant qu'ils 6taient gu6ris, il
en laissa plusieurs partir du lazaret, mais ils durent revenir. Par
la suite, le pdre Gauvreau, qui connaissait bien la maladie, se

Sr Quesnel, <Lettre ir Ia sup6rieure de Montr6al>, le 10 mai 1869.
Ibid.

v .

I U .
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procura des l ivres de m6decine, s6lectionna un groupe de
malades susceptibles d'en profi ter, les s6para des autres et
entreprit lui-m6me des traitements.

Le docteur Charles-Marie Labillois
vint a Tracad ie en 16*9 oour examiner

t  t  r .  I
les cas de leDre au Lazarel.

Comme ses pr6d6cesseurs, seur St-Jean croyait qu'avec le
bon remdde, les malades pourraient recouvrer la sant6. Lorsque
Ie docteur Smith quitta Ielazaret et ne fut pas remplac6, Ies seurs
h6ritdrent de I'entidre responsabilit6 des traitements. Seur St-
Jean fit alors I'exp6rience de divers moyens th6rapeutiques,
esp6rant gu6rir au moins quelques malades. Le th6 fort, remdde
le plus doux qu'elle utilisa, r6ussit au moins d faire pAlir les taches
ambr6es. De petites quantit6s de produits toxiques entraient
dans Ia composition d'autres remddes approuv6s d l'6poque, ce
qui explique que srcur St-Jean traita un grand malade avec une
boisson comportant cinq gouttes d'arsenic d Ia fois. Toutes ses
plaies, sauf une au pied, gu6rirent, et les taches rouges sur ses
jambes disparurent. La pharmacienne essaya le bichlorure de
mercure sur des malades d un stade plus avanc6. Elle utilisa aussi
le m6dicament brevet6 Fowle's Humour Cure et en observa les
effets sur les malades; < Ce remdde en leur causant certaines
douleurs aux membres parait leur donner une force, une vigueur
qu'ils n'avaient pas; et tous se trouvent mieux de Ia bouche et de
Ia gorge11. > Mis au courant du succds de son remdde, Fowle en

11. Losier et Pinet, Op. cit. p. 151.
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envoya une grande quantit6 aux seurs d titre gracierx. Encore
une fois, les sympt6mes reparurent; aucune gu6rison d6finitive
n'6tait possible.

Seur St-Jean essaya aussi un remdde dont un vieillard Iui
donna la recette d voix basse, de peur que d'autres lui volent son
secret. Il s'agissait de faire bouillir des racines et de l'6corce
d'6pinette pendant soixante-douze heures, ce qui exigeait plu-
sieurs gallons d'eau et beaucoup de bois pour chauffer le po6le
de la buanderie. T6moin de la pr6paration de la recette du vieux
a docteur des branches ), seur Quesnel 6crit: <r La tisane en frise
et le po6le ne d6rougit pas12. r Le m6lange 6tait ensuite filtr6 et la
potion administr6e aux malades plusieurs fois par jour, pendant
les deux mois subs6quents. Un malade confia ir seur St-Jean
qu'un remdde < qui go0tait aussi m6chant > devrait dtre assez fort
pour les gu,5rir. La pharmacienne exp6rimenta aussi un remdde
d base d'ambre gris, tir6 d'un livre de m6decine appartenant au
p'dre Gauvreau. Elle constate : < Il co0te cher et est d'une odeur
insupportable [...] mais nos pauvres l6preux sont tout joyeux; ils
s'imaginent qu'ils gu6riront s0rement13. > Dans l'esp6rance que
Ie remdde soit efficace, chaque fois, les s@urs et les malades
priaient la Sainte Famille, d6votion chdre aux hospitalidres.

M6me si toute gu6rison compldte 6tait inaccessible. seur St-
Jean continuera de chercher un remdde, au cours de ses pre-
midres ann6es d Tracadie. En 1870, elle confiera d Ia sup6rieure
de Montr6al : < Nos malades sont toujours l6preux malgr6 tous
nos efforts. [.,.] Demain, je commencerai un autre remdde que
j'ai pr6par6 ces jours-ci. Je ne me lasse pas de faire des exp6-
riences. D'ailleurs, ils ne peuvent pas rester sans remddes, ils
seraient tous au d6sespoir, il sont si bien persuad6s qu'ils peu-
vent gu6rir1a. > Graduellement, elle diminuera l'exp6rimentation
pour s'en remettre d des traitements plus conventionnels suscep-
tibles d'am6liorer au moins leur condition g6n6rale: une bonne
alimentation, un environnement propre, du bon air, beaucoup de
repos et Ie changement fr6quent des pansements. Bien que

12. Sr Quesnel,
13. Sr St-Jean,
14. Ibid.

< Lettre ir la sup6rieure de Montr6al >, le 26 ao0t 1870
< Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, Ie 26 aoit 7870.
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certains effets secondaires des remddes concoct6s par scur St-
Jean fussent d6sagr6ables, ils n'6taient pas plus rudimentaires ni
al6atoires que ce que les m6decins donnent de nos jours aux
personnes en phase terminale ou souffrant d'une maladie chro-
nique.

Les am6liorations apport6es au lazaret furent beaucoup
appr6ci6es. Des malades d6clardrent d seur St-Jean que si jamais
les seurs partaient pour Chatham, ils iraient avec elles, et que si
Ies seurs retournaient d Montr6al, ils iraient eux aussi. Amus6e,
seur St-Jean 6crit alors d la sup6rieure de la maison mdre : < Je
pense, ma chdre mdre, que vous ne nous refuseriez pas Ie couvert
non plus qu'd nos chers l6preux, mais pourtant ne vous pressez
pas trop, vous pourriez attendre trop longtemps. Il est probable
que Tracadie prendra racine, Ea bonne apparencels. >

En janvier 1869, monseigneur Rogers vint au lazaret con-
firmer six jeunes l6preux. II ne fut pas sans remarquer les am6-
liorations apport6es aux b6timents, Ie changement dans I'attitude
des malades et leur bonheur d'avoir des hospitalidres bien d eux.
Pour sa part, le pdre Gauvreau reconnaissait les bienfaits spiri-
tuels d6coulant de la pr6sence des seurs et de l'ambiance de
pi6t6 et de pridre. Il d6clara son entidre satisfaction d la sup6-
rieure de l 'H6tel-Dieu de Montr6al: < Deux de ces rebelles
[6preux] sont morts depuis dans de grands sentiments de
religion et de regrets. Un troisidme est au lit souffrant beaucoup
et sentant que bient6t il sera au nombre des morts, et Ie qua-
tridme, frapp6 de ce qui est arriv6 d ses associ6s, est tranquille et
doux comme un agneau16. > Le cur6 attribuait ces changements
radicaux aux soins et d I'enseignement religieux qu'offraient les
Hospitalidres de Saint-Joseph. ( A force d'6tre 6difi6s et instruits
par les seurs, ils sont devenus eux-m6mes 6difiants. Ce qui est
trds remarquable, surtout de la part de ceux ou celles qui sont
pr6par6s d recevoir les derniers Sacrements, Ieur physionomie
est toute diff6rente. II rdgne sur leurs figures un calme et une
paix qui semble indiquer la vertu de l'Esprit de Dieu17.l

15. Sr St-Jean, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 10 novembre 1868.
16. Pdre Ferdinand Gauweau, <Lettre d la sup6rieure de I'Hdtel-Dieu de

Montr6al >, Ie 28 awil 1869.
17. Ibid.
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Au d6but de 1869, le gouvernement du Nouveau-Brunswick
approuvait une allocation pour les Hospitalidres, mais ne renou-
velait pas le contrat du m6decin. Le docteur Smith quitta donc
Tracadie en janvier 1869, car il n'avait pas suffisamment de pra-
tique dans la r6gion pour assurer un revenu convenable. En fait,
les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est ainsi que smur
St-Jean deviendra l'unique ressource m6dicale non seulement du
lazaret mais aussi de la r6gion de Saumarez, d, plus de cinquante
kilomdtres d la ronde. La responsabilit6 6tait certes consid6rable,
mais la pharmacienne ne s'en plaignait pas. Heureuse de voir ia
subsistance des seurs assur6e, la sup6rieure ne dissimula pas
son contentement d l'annonce du d6part du m6decin de l'h6pital.
Se souvenant de l'opposition de l'6vdque de Chatham d leur
arriv6e et pr6occup6e des moyens pour garantir un revenu d la
communaut6, mdre Pag6 6crivit d monseigneur Rogers: < Cette
nouvelle nous a remplies de joie, car nous y voyons un trait de
Providence, et un t-3v6nement d'autant plus heureux qu'il 6tait
moins attendu. Sans toutefois nous r6jouir de la disgrAce d'autrui,
nous ne pouvons assez remercier Notre Seigneur qui veille avec
tendresse sur ses petites servantesl8.l Seur St-Jean 6tait pr6te d
assurer une reldve professionnelle. D'ailleurs, comme l'indique
smur Quesnel, une clientdle nombreuse continuera de venir d
son dispensaire. Seur St-Jean racontera ir la sup6rieure et d ia
communaut6 de Montr6al que ses visiteurs la considdrent main-
tenant ( non seulement m6decin, mais encore docteur en m6de-
cine >. Elle ajoute, avec humour: ( Comme vous voyez, il nous
vient des malades de cinquante et mOme de soixante milles. Il
faut bien les payer de minele. > Nouvellement arriv6e, seur Reid
fait Ia connaissance des l6preux acadiens et s'6tonne : a Que ces
gens sont donc admirables, comme ils ont Ia foi, comme ils sont
pauvres et mis6rables et qu'ils me font piti6 !20)

L'excellente r6putation de seur St-Jean s'6tait r6pandue rapi-
dement, et les consultations se multiplidrent. Il est vrai que son
succds 6tait d0 en partie d sa comp6tence, mais aussi aux efforts

Mdre Pag6, ( Lettre d Monseigneur Rogers >, Ie 19 janvier 1869.
Sr St-Jean, <Lettre d la sup6rieure de Montr6al>, le 9 f6wier 1869.
Sr Quesnel, u Lettre a Ia sup6rieure et d la communaut6 de Montr6al l,
Ie 21juin 1869.

18.
L9.
20.
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accomplis pour se tenir au courant des nouveaut6s dans le
domaine m6dical, en consultant livres et journaux. Dds son
arriv6e d Tracadie, elle eut d sa disposition neuf livres de m6de-
cine, dont cinq appartenant au pdre Gauvreau. Convaincue que
la foi 6tait essentielle pour bien soigner les malades, elle mit de
c6t6 un de ces livres, soi-disant parce qu'il ne reconnaissait pas
l'existence de i'Ame humaine. Par contre, elle n'h6sita pas d se
servir de m6thodes th6rapeutlques qui ne faisaient pas n6cessai-
rement partie des courants ir la mode, ni du r6pertoire officiel
des experts dans le domaine. Au milieu du dix-neuvidme sidcle,
la confiance aux th6rapies traditionnelles 6tait sur son d6clin,
mais les gens d6sireux d'approches interventionnistes avec
moins d'effets secondaires se tournaient ais6ment vers les
hom6opathes ou les charlatans. La pharmacienne du lazaret avait
bien elle aussi dans son r6pertoire une quantit6 de recettes de
remddes naturels pr6par6s avec des ingr6dients aussi ordinaires
qu'un euf, du beurre, du miel, du gruau, du vinaigre ou du vin.
Elie avait aussi une bonne r6serve de plantes appel6es simples,
destin6es d un emploi th6rapeutique, soit comme tisanes,
onguents ou cataplasmes.

Plus important que tout aux yeux des gens, la seur pharma-
cienne ajoutait une dimension spirituelle aux soins qu'elle prodi-
guait, ce qui n'titait pas Ie fait de tous ceux qui pratiquaient l'art
de Ia m6decine. Une interpr6tation mystique de I'agir des seurs
hospitalidres attirait certes Ies curieux, mais, quel que soit Ie motif
6voqu6 pour venir les voir, l'habit religier.x de seur St-Jean les
impressionnait et son attitude sereine et compatissante les 16con-
fortait. Seur Louise L6gdre, qui avait cent quatre ans en 1976,
raconte que ies gens de Ia r6gion croyaient que seur St-Jean
avait Ie don de gu6rison. EIIe se souvenait bien du jour oir elle
avait fait sa connaissance. Son pdre, qui 6tait un pOcheur de
Caraquet, s'6tait bless6 au bras et une grave infection s'6tait
d6clar6e. Il vint donc au monastdre de Tracadie voir sceur St-
Jean. Aprds tant d'ann6es, soeur L6gdre n'avait pas oubli6 sa
bienveillance ni Ia qualit6 de ses interventions, ce qui influenga
sans doute Ie choix de la jeune Louise d'entrer dans la commu-
naut6 des Hospitalidres de Tracadie. Elle raconta que la pharma-
cienne srcur St-Jean nettoya et pansa le bras noirci de monsieur
L6gdre et lui recommanda de garder le pansement tel quel une
semaine. Quand il l'enleva, son bras 6tait parfaitement gu6ri.
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Heureuse de sa pratique m6dicale, seur St-Jean confiait d sa
communaut6 de Montr6al que ies malades venaient par groupes
de douze, quinze et m6me vingt d la fois. Ils attendaient dans le
parloir des seurs pendant qu'elle leur pr6parait des remddes.
Elle note: aAujourd'hui j'en ai eu seize dont deux venaient de
Kachibouguate [Kouchibouguac]. > La semaine pr6c6dente, deux
femmes 6taient venues de Bathurst, une distance d'environ cent
vingt kilomdtres, le long de la p6ninsule acadienne, avec des
commissions pour treize autres personnes. La pharmacienne
explique que ( qa 6t6 toute une affaire de pr6parer toutes ces
prescriptions, pour ne pas faire de m6lange. Je vous assure que
je les ai b6nis21r. Au cours d'une p6riode de six mois, el le
inscrivit un total de 1695 personnes venues d son dispensaire.

Un trds petit nombre de visiteurs 6taient des anglophones
unilingues, mais srcur St-Jean parlait bien l'anglais. La clientdle
des < seurs docteurs ) se composait aussi de membres du clerg6.
En effet, el les pr6pardrent aussi des m6dicaments pour les
pr6tres et missionnaires malades, entre autres, le cur6 Gauvreau
et l'6tudiant Charles Hachey, un ami de monseigneur Rogers. Ce
dernier 6crivit aux sceurs que les remddes envoy6s d son prot6g6
avaient 6t6 trds efficaces et qu'il I'enverrait peut-Otre en vacances
d Tracadie, a afin qu'il puisse recevoir vos bonnes d6coctions
pour le traitement de sa sant622.> Monsieur Ie cur6 Gauvreau
ayant 6t6 malade durant l'6t6, monseigneur Rogers envoya son
ancien secr6taire, le pdre Joseph Auguste Babineau, I'aider dans
ses tAches pastorales. Voyant que la sant6 de leur chapelain Ie
pdre Gauvreau ne s'am6liorait pas, mdre Reid, la nouvelle sup6-
rieure, demanda d I'6v6que de leur nommer un autre confesseur,
tout au moins pour les quatre-temps.

Si le succds de la pharmacie s'6tait traduit en revenus finan-
ciers, la petite fondation de Tracadie aurait atteint une ind6pen-
dance 6conomique en moins d'une ann6e. MOme si aucuns frais
n'6taient efg6s, Ies seurs acceptaient des dons, mais dans les
d6buts, il y eut des p6riodes or) il y avait peu ou presque pas de
revenus. Seur St-Jean note que le total des sommes perques d

21. Sr Saint-Jean, <Lettre d mdre

22. Mgr James Rogers. tr Lettre a

Pag6 d Montr6al >, le 5 juillet 1869
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son dispensaire pour l'ann6e 1869 6tait de 106,31 $. Par contre les
d6penses s'6levaient d 102,16$. Les revenus pour l'ann6e pro-
venaient de la vente de produits comme le beurre et le lait, qui
rapporta 19,20 $. Mais cela 6tait insuffisant. Il est 6vident que sans
quelques dons, tels les 20 $ envoy6s par l'oncle Narcisse Trudel
en juillet 1869, les ingr6dients pour la composition des remddes
en seraient venus d manquer. Afin d'6conomiser un peu, s@ur
St-Jean acceptera, l'ann6e suivante, Ia suggestion de monsieur
William Davidson, membre du Bureau de sant6 et homme d'af-
faires de N6guac, de se procurer ses provisions d'Halifax plut6t
que de Montr6al. Il les transporterait dans sa go6lette, sans frais.
A la grande surprise de Ia pharmacienne, Ia facture s'6levait d
1,1.2$, ce qui 6tait beaucoup plus que les 40 $ qu'elle avait pr6vus.
Malheureusement la go6lette enfonga en entrant dans la baie de
Tracadie. Toutefois, le marchand r6ussit d r6cup6rer le paquet
des seurs, qui purent quand m6me r6clamer une assurance de
94 $. MOme si les v6rificateurs d'assurances trouveraient d redire,
pour scur St-Jean il s'agissait bien plut6t d'une preuve que la
Providence favorisait leur travail d Tracadie. Les seurs ne furent
jamais aussi pauvres que des rats d'6glise, car les petits montants
perEus leur permettaient d'oublier le manque de revenu stable.II
est vrai que la maison mdre se devait d'aider ses fondations
pendant un certain nombre d'ann6es et d'allouer une somme
pour chacune des seurs. La communaut6 rembourserait dans les
trois ans tout montant pr0t6 ou paierait une rente en d6dom-
magement.

La communaut6 des Hospitalidres de Montr6al fut fiddle d la
promesse d'6tablir une fondation d Chatham en 1869. Lorsque
monseigneur Rogers retournera en Europe pour le concile du
Vatican en 1870, il demandera la liste des maisons des Reli-
gieuses Hospitalidres en France. < Je me ferai un devoir de visiter
au moins celle de La Fldche, Ie berceau de votre sainte commu-
naut6, pour remercier Ia Sainte Famille d'avoir cr66 ce saint Ins-
titut et de m'en avoir donn6 deux rejetons pour soulager les
pauvres malades de mon diocdsez3. > L'6v6que visitera en effet
La Fldche, Laval, Baug6, Ern6e, Beaufort, Nimes et Avignon et il

23. Mgr James Rogers, < Lettre aux seurs de Tracadie >, Ie 7 octobre1869.
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amassera 2900 francs (environ 500$ U.S.). Cette somme 6tait
destin6e aux fondations des Hospitalidres de Tracadie et de
Chatham, mais Rogers la remit d son secr6taire Thomas Barry,
pour ses Guvres dioc6saines. Il est vrai que l'6vdque pr6voyait la
construction d'un monastdre et d'un hdpital pour les Hospita-
lidres de Chatham. Par cons6quent, en plagant la somme reQue
dans un fonds commun au lieu de la remettre aux deux commu'
nauttis d'Hospitalidres de Saint-Joseph du Nouveau-Brunswick,
tel qu'entendu en France, l'6v6que finassait, mais on peut sup-
poser qu'une part serait attribu6e aux coirts de construction d
Chatham. Tracadie ne reEut pas un sou. Plus inqui6tantes que ce
manque d'appui financier de la part de l'6v0que, ses tentatives
d'utiliser Ie charme comme tactique de manipulation ne pas-
saient pas inaperEues ! Ses stratagdmes et insinuations prenaient
parfois les sreurs au d6pourvu, surtout qu'il avait tendance d bla-
mer le gouvernement protestant, ies seurs elles-m6mes ou le
chapelain du lazaret, Ie pdre Gauvreau, pour certaines d6cisions
prises sans qu'il n'ait 6t6 consult6. Continuellement sur Ie qui-
vive, Ies hospital idres de Tracadie avaient sans doute raison
d'6tre un peu m6fiantes.

La Loi des 6coles neutres vot6e en 1871. et interdisant l'ensei-
gnement religieux et tout signe religieux dans les 6coles publi-
ques du Nouveau-Brunswick, prouve bien que I'6v0que avait
raison de s'inqui6ter. Puisque tel 6tait ie sort de l'institution sco-
Iaire, qu'en serait-il de la propri6t6 et de la direction de cette
autre institution publique, Ie lazaret de Tracadie ? Toutefois, ce
que Rogers semblait ignorer, c'est qu'il y avait dissimilitude entre
ie systdme 6ducatif et les soins de sant6. Les 6coles de Ia pro-
vince du Nouveau-Brunswick se devaient de r6pondre aux
besoins de toute Ia population, qui comprenait des 6ldves de
plusieurs confessions religieuses. Dans le sud de la province, la
plupart 6taient des protestants qui craignaient I'influence des
autres religions. Toutefois, les d6put6s favorables aux seurs sou-
tenaient que l'Assembi6e l6gislative ne se devait pas de res-
treindre les pratiques religieuses au lazaret, puisque cet h6pital
public 6tait au service d'un petit nombre de malades appartenant
d la m6me religion, celle des religieuses de cette institution.
Depuis que les seurs y 6taient, la situation s'6tait de beaucoup
am6lior6e et plusieurs probldmes avaient 6t6 r6gl6s; de toute
faqon, la province n'avait aucune raison de revenir sur ses pas.
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L'eveque de Chatham avait bien d'autres motifs d'inqui6tude,
car les rapports entre les Irlandais catholiques et les protestants
de Chatham et des environs 6taient tendus, surtout depuis
l'immigration massive d'Irlandais fuyant la famine au milieu des
ann6es 1840. De toute faEon, les dissensions politiques et reli-
gieuses qui se manifestaient dans la province risquaient moins
d'affecter la vie d l'int6rieur du lazaret, bien que certains fonc-
tionnaires essaydrent de nuire aux religieuses. En plus de la
crainte justifi6e d'une certaine opposition au sein du gouverne-
ment, les r6ticences de monseigneur Rogers face d la fondation
d'une communaut6 d Tracadie s'appuyaient sur des motifs per-
sonnels. En r6alit6, l'6v0que dig6rait mal le fait que les cur6s
Paquet et Gauvreau, en collaboration avec la sup6rieure mdre
Pag6, avaient r6ussi d 6tablir la fondation d Tracadie, malgr6 son
d6saccord r6itere. Ce n'6tait pas la premidre fois que ces deux
prOtres ne tenaient pas compte des d6sirs de l'6v6que. Tous deux
s'titaient oppos6s d la Conf6d6ration du Canada, pendant que
Rogers profitait de son statut d'6v6que pour pr6cher l'union des
provinces. I1 aura gain de cause, puisque le r6sultat du vote sera
celui qu'il souhaitait. Par contre, Rogers se sentait impuissant
devant le d6roulement des 6v6nements et I'ascendant de ces
deux pr6tres qui avaient fait venir les sreurs d Ia l6proserie. C'est
bien d contrecreur qu'il avait permis aux seurs d'aller d Tracadie.
Tout en se montrant satisfait des am6liorations apport6es au
lazarel, il n'approuvait pas entidrement l'entreprise.

Craignant dds les d6buts que Ia situation des seurs soit pr6-
caire d Tracadie, Rogers s'6tait senti oblig6 d'6tablir d Chatham
une soi -d isant  < maison mdre )  pour  les hospi ta l idres.  Dds
I'automne 1868, il avait r6serv6 deux acres de terre d peu de dis-
tance de son 6v6ch6 et avait expliqu6 d la sup6rieure de l'H6tel-
Dieu de Montr6al: ([...] aussitdt que la dite communaut6 serait
l6galement incorpor6e et aura tous pouvoirs civils de devenir
propri6taire de biens-fonds, dans le but d'6riger leur couvent et
H6tel-Dieu2a. > Entre-temps, il laisserait aux hospitalidres nom-
m6es ir Chatham, I'usage de son ancienne r6sidence. Convaincu
que les seurs de Tracadie ne tiendraient pas le coup )r cause des

24. Mgr Rogers, ( Lettre ir mdre Mance, sup6rieure de I'H6tel-Dieu de
Montr6al >, Ie 16 novembre 1868.
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exigences du soin des l6preux, I'6v6que entreprenait un projet
de construction d Chatham qui augmenterait de beaucoup la
dette du diocdse. Et justement, s'il admettait s'6tre tromp6 sur Ia
p6rilleuse situation de Tracadie, comment pourrait-il alors jus-
tifier devant son clerg6 dioc6sain des co0ts suppl6mentaires ? Il
voyait d'un mauvais reil toute action entreprise en vue d'assurer
la stabilit6 de la communaut6 de Tracadie, puisque cela prou-
verait la pr6carit6 de son projet d'un couvent d'hospitalidres d
Chatham.

Le pere rerdinand Gauvreau,
cur. d. rracadie dets..z at87t.
ll collabora avec Mg: Paquet pour {aire
venir les Hosoitalieres au Lazaret.

Grande fut l'indignation de monseigneur Rogers quand il
apprit que le pdre Gauvreau avait entrepris, sans le consulter, de
pr6parer et de faire circuler une p6tition demandant d l'As-
sembl6e l6gislative de voter une loi d'incorporation de I'Guvre
des hospitalidres de Tracadie. Evidemment, lorsque monsieur
Moore, d6put6 de Gloucester, vint solliciter sa signature,l'6v6que,
qui prenait ainsi connaissance de cette initiative, eut une forte
r6action. Etant donn6 son l6gendaire temp6rament fougueux, il
est ais6 d'imaginer ce qu'il ressentit en voyant la signature de
Marie Pag6 dans Ie document fatidique. La lettre qu'il lui 6crivit
le 1"'avril 1869 a disparu, mais le ton contrit et respectueux de la
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r6ponse de mdre Pag6 laisse deviner la teneur des propos 6pis-
copaux. Vingt jours plus tard, Ia sup6rieure 6crivit : < Je m6ritais
des reproches pour mon proc6d6 si peu r6fl6chi en signant la
p6tition qui a 6t6 envoy6e au Gouvernement. > En fait, elle croyait
que le pdre Gauvreau avait Ia permission de I'6v0que, puisque
<ce bon Monsieur [...] parle toujours de ses projets comme s'il
agissait de concert avec Votre Grandeur. Ce bon Pdre me parle
souvent de vos saintes entreprises et il parait sincdrement con-
tent du succds de vos travauxzs. > Monseigneur Rogers revenait
encore sur le sujet quelques mois plus tard, dans une lettre d
seur Quesnel, qui agissait alors comme remplagante de la sup6-
rieure de Tracadie, rappel6e d Montr6al depuis peu. II affirme
qu'en entreprenant des d6marches auprds du gouvernement
sans le consulter, le pdre Gauweau avait suscit6 un d6bat public
< par la publicit6 de la discussion dans Ie parlement, les notices
dans les journaux; et la conversation que tous les d6put6s en ont
eue avec les pr6tres et les 6v6ques de leurs localit6s respectives,
a n6cessairement acquis une notori6t6 tout d fait fAcheuse26>.
Cette r6putation d'insubordination touchait les seurs de Tra-
cadie, ( une communaut6 qui a toujours 6t6 distingu6e par son
ob6issance d qui de droit >, c'est-d-dire d I'6vOque. Sans doute
avait-il oubli6 la lettre d'excuses de l'ancienne sup6rieure mdre
Pag6, faisant I'6loge du pdre Gauvreau et lui demandant hum-
blement s'il approuvait le aBr11 d'incorporation projet6e>. EIle
avait ajout6: <t Quant d nous, nous ne connaissons pas cela; mais
pourtant nous serions flatt6es d'en avoir une copie si cela 6tait
possiblezT. > Elles I'auront plus tard, car il s'agit d'un document
reconnu publiquement.

Lorsque, d I'automne 1868, Ie gouvernement avait refus6
d'octroyer une allocation aux s@urs, Ie pdre Gauvreau leur avait
conseill6 de ne pas insister pour Ie moment, afin d'6viter des
d6bats parlementaires, houleux et pr6judiciables. Il avait vu juste,
car Ie l ,L janvier, le gouvernement releva Ie m6decin de sa
charge; en mars, il vota l'allocation annuelle de 800 $, s6par6e du

25. Mdre Page, < Lettre ir Mgr Rogers >,le 20 awil 1869.
26. Mgr James Rogers, < Lettre d saur Quesnel d Tracadie >, Ie 2 juin 1869
27 . Mdre Pag6, < Lettre d Mgr Rogers >,Ie 20 awii 1869,
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budget de la l6proserie 9616 par le Bureau de sant6. Les seurs
recevront le premier versement en juin. Enfin, le 21 avril 1869,
I'Assembl6e l6gislative du Nouveau-Brunswickvota une loi cons-
tituant en soci6t6 les Religieuses Hospitalidres de l'H6tel-Dieu
Saint-Joseph de Tracadie. Ainsi, la communaut6 des seurs du
lazaret avait le droit d'amasser des fonds, de poss6der et de
vendre des biens et de recevoir des dons et des rentes. Il y avait
pourtant quelques inconv6nients, car le gouvernement demeu-
rait propri6taire de la l6proserie et de ses d6pendances. De plus,
le d6put6 Robert Young proposa des amendements limitant les
droits des seurs, et l'Assembl6e l6gislative se r6servait le pou-
voir d'abroger la loi.  Encore une fois, monseigneur Rogers
reprocha au cur6 Gauvreau et aux seurs d'avoir entrepris cette
d6marche avec pr6cipitation, ( sans l'avis de leur propre sup6-
rieur, dans des relations si d6licates et qui demandent tant de
prudence avec un Gouvernement compos6 de protestants et des
ennemis de notre religion et de ses institutions28l.

Evidemment, Ie pdre Gauvreau ne pouvait pas pr6voir que la
loi serait amend6e de fagon restrictive. Il avait pourtant atteint
un but: les hospitalidres auraient d6sormais le droit d'acqu6rir
des propri6t6s et d'amasser des fonds, en tant qu'institution de
charit6. Si Ia loi n'avait pas 6t6 vot6e, la situation financidre des
seurs aurait peut-6tre 6t6 compromise ind6finiment. El les
n'auraient peut-Otre pas pu rester d Tracadie. Au moins, Ia loi
reconnaissait juridiquement le r6le des hospitalidres et mani-
festait de fagon tangible l'appui du Gouvernement, ce qui, en soi,
contrebalangait le manque de confiance de la part de I'6v6que.

Chapelain et bienfaiteur du \azaret,le pdre Ferdinand Gau-
vreau n'avait pas ir s'excuser. N6anmoins, Ie 28 avril 1869, il
6crivit une longue lettre explicative d mdre Mance, sup6rieure de
la communaut6 de Montr6al: < Cette incorporation ainsi que
l'allocation de 800 $ sont certainement dds le d6part deux grands
pas de faits vers la Fondation premidre de votre Institut dans Ie
Nouveau-Brunswick. N6anmoins, le principal but et l'essentiel
est encore d atteindre, je veux dire l'acquisition l6gale du bien-
fonds sur lequel se trouvent les logements des Seurs Hospita-

28. Mgr James Rogers, < Lettre d seur Quesnei d Tracadie >, Ie 2 juin 1869.
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lidres et l'H6pital de nos bons et bien-aim6s l6preux2e. > Enfin, il
invite la communaut6 d faire confiance e la Providence et d per-
s6v6rer dans cette Guvre si chdre d son ceur et ir ceux des hos-
pitalidres. Le pdre Gauvreau n'6tait pas que bonnes paroles. Tel
que promis, il donnera aux s@urs deux terres de cinquante
acres3j chacune, d peu de distance du lazaret et valant 630 $. Pour
ce faire, il contournera les subtilit6s de la loi d'incorporation des
Hospitalidres de Tracadie, en donnant les titres non pas d la com-
munaut6 incorpor6e, mais A des individus. Le contrat fut fait au
nom de Julie C6r6 et C6sarine Raymond, religieuses de l'H6tel-
Dieu de Montr6al. En guise de reconnaissance, les Hospitalidres
nommdrent le pdre Gauvreau fondateur honoraire de Ia com-
munaut6 de Tracadie. Il faut retenir, toutefois, que ce contrat
servira 6ventuellement de moddle pour d'autres communaut6s
religieuses du Nouveau-Brunswick.

29. Pdre Ferdinand Gauweau, < Lettre d mdre Mance >, le 28 awil 1869.
30. le Petit Robert d6finit I'acre ainsi : Mesure agraire, dans Ies pays anglo-

saxons, de 40,47 ares ou 4046,86 mdtres carr6s. -Au Canada, Mesure
agraire valant 4 840 verges carr6es.
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ENRACINEMENT

Seur St-Jean 6tait charg6e d'6crire les Chroniques, ce qui con-
sistait d noter au jour le jour les 6v6nements d'importance pour
Ie milieu, les euvres et la vie de la communaut6. Tout comme
dans la correspondance, elle inclut parfois des d6tails cocasses,
mais le plus souvent, elle rend compte succinctement des acti-
vit6s des seurs, des difficult6s rencontr6es, des pr6jug6s qu'en-
tretiennent certains membres du gouvernement provincial ou
de discordes d l'int6rieur du Bureau de sant6. Fort heureuse-
ment, au gouvernail de I'Guvre, la sup6rieure mdre Pag6 savait
comment contourner les 6cueils du monde s6culier ou eccl6-
siastique et faire face aux turbulences propres ir la politique n6o-
brunswickoise. Toutefois, Ia sup6rieure n'6tait plus trds jeune et
la pression physique et psychologique r6sultant de sa charge
affectait sa sant6. Elle souffrait de maux de gorge et d'otites. Tel
que pr6vu, aprds neuf mois, mdre Pag6 fut rappel6e au Mont
Sainte-Famille de Montr6al, oi elle fut 6lue sup6rieure en rem-
placement de mdre Mance. Les seurs de Tracadie 6taient bien
chagrin6es de voir Ia sup6rieure fondatrice partir. Afin que le
public ne soit pas t6moin de leurs larmes, Ia sacristine s@ur
Brault avait chang6 l'heure du salut du Saint-Sacrement qui se
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c6l6brait habituellement e 16 heures, mais il y eut autant de gens
d 20 heures que s'il avait 6t6 d I'heure habituelle. Seur St-Jean
raconte d mdre Pag6 que la sacristine < 6tait fAch6e contre le
Saint-Esprit qui 6tait le seul qui aurait pu leur faire deviner que
le salut serait a cette heure-ld1 r.

Envoy6es par la communaut6 de Montr6al pour assurer la
reldve, les seurs Monique Reid et Marie Philomdne Sicotte arri-
vdrent d Chatham en mai, apportant avec elles tellement de
bagages et d'effets que monsieur Davidson dut trouver une
deuxidme voiture pour tout transporter d Tracadie. Ces seurs
6taient d peine arriv6es que les gens se pr6sentdrent pour voir et
accueillir les n nouvelles seurs docteurs l. Seur St-Jean raconte :
a Je viens tout justement de recevoir deux petits pains de sucre
qu'une sainte fille est venue leur apporter pour les f6liciter d'6tre
venues ir Tracadie2. > Smur Reid, pharmacienne chevronn6e qui
avait form6 sreur St-Jean, avait suffisamment d'Age, d'instruction
et d'exp6rience pour diriger avec sagesse l'euvre et la commu-
naut6 de Tracadie. Aprds la retraite des seurs en juillet, elle fut
6lue sup6rieure, d la grande satisfaction de la communaut6. Seur
Sicotte 6tait une ancienne compagne de pensionnat de seur St-
Jean. Les deux s'entendaient bien et, aprds quelque temps, la
nouvelle venue sera Ie bras droit de Ia pharmacienne.

Tout comme pour l'installation des seurs d Tracadie en 1868,
monseigneur Rogers s'abstint de venir pr6sider l'6lection de la
nouvelle sup6rieure, qui fut tenue le 26 juillet. Il d6l6gua ce
pouvoir d monsieur Andr6 Nercam, pr6tre de Saint-Sulpice et
chapelain des Hospitalidres de Montr6al, qui 6tait venu prdcher
la retraite de la communaut6. L'6lection de la sup6rieure fut
suivie du salut du Saint-Sacrement et du chant du Te Deum. Pour
le repas de f6te, les seurs d6ciddrent de servir de la volaille, mais
il fallait tuer un de leurs poulets de deux mois. Personne ne
pouvait ou vouiait Ie faire. Ayant 6t6 6lev6e d la campagne, seur
St-Jean s'ex6cuta, ce qui lui fit dire d mdre Pag6 : < Il fallait le
docteur au ceur dur pour faire ca3.lr

1. Sr St-Jean, <Lettre a mdre Pag6, sup6rieure d Montr6al>, le 27 mai
1869.

2. Sr St-Jean, <Lettre d la sup6rieure de Montr6al>,le 21juin 1869.
3. Sr St-Jean, < Lettre a mdre Pag6 >, Ie 22 juillet 1869.
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Ce n'est pas parce que scur St-Jean avait sacrifi6 un poulet
qu'elle 6tait dure de ceur. Encore dans la vingtaine, elle 6tait une
jeune femme assez attrayante, constamment en contact avec un
public qui savait appr6cier ses taients et ses qualit6s. Sa popula-
rit6 comme pharmacienne aurait pu lui monter d la t6te, mais
seur St-Jean l'avait solide sur les 6paules. L'ancienne postulante
au temp6rament vif et extraverti avait appris d canaliser ses
6nergies et d se donner g6n6reusement aux soins des malades.
Et pourtant, elle connaissait ses limites et ne se payait pas d'illu-
sion. Avec humour, elle demande des pridres d mdre Pag6, parce
que ( Charlo lc'est-d-dire Ie diable]r6de sans cesse comme autre-
fois, il ne respecte pas ma saintet6 du tout I > Puis, avec son
entrain habituel, elle ajoute : < J'ai requ en pr6sent une belle petite
moutonne, c'est t i  pas beau Ea?4> Elle ne reparlera plus de
Charlo. Sans doute dut-elle r6gler ces tentations de la faEon
habituelle, c'est-ir-dire par la pridre et la p6nitence.

Les nombreuses lettres 6crites par les s@urs sont r6v6latrices
de Ieur v6cu ainsi que de la sensibilit6 et du style de chacune. La
correspondance entretient des liens amicaux et fraternels entre
les seurs de Montr6al et leurs cons@urs de Tracadie. Par sa
verve, son humour et des images originales, Ie style de seur St-
Jean se rapproche quelque peu de celui de Ia c6ldbre 6pistolidre
madame de S6vign6. Qu'il suffise de citer un extrait d'une lettre
d Ia sup6rieure de Montr6al, qu'elle aime beaucoup: < Que vous
Otes bonne de penser d moi. [...] Vos chdres Iettres font d toutes
un si grand plaisir qu'en les lisant nous sommes toutes aussi
6moustill6es qu'une poch6e de souriss. >

Seur St-Jean 6taittrds attach6e d la communaut6 de Montr6al,
otr elle avait regu sa formation religieuse. Pendant son deuxidme
Noel d Ia l6proserie, elle confie aux s@urs de Ia maison mdre que
le temps n'a pas effac6 le souvenir de toutes celles qui ont 6t6
plus que des mdres pour elle. Elle ajoute que I'ann6e qui s'an-
nonce risque d'6tre remplie de croix. Amanda n'a pas non plus
coup6 Ies communications avec sa famille. En d6cembre 1871.,
elle requt la nouvelle d'une s6rie de d6cds qui avaient durement

4. Sr St-Jean, < Lettre d la sup6rieure >, Ie 6 f6wier 1870.
5. Sr St-Jean, < Lettre ir Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 1.2 mai 1872.
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f:app6 les Viger. Seur St-Jean confiera d mdre Pag6 qu'elle a
perdu sa seur Anna, son oncle Samuel et un neveu de quelques
mois. Seur Quesnel, qui a laiss6 de belles lettres d6crivant la vie
quotidienne ir Tracadie, sera rappel6e d Montr6al en juin 1871.

Seur St-Jean ne se faisait pas de scrupules par rapport d
certains rdglements monastiques comme Ie grand silence obli-
gatoire aprds neuf heures Ie soir. Durant les heures de veille d
l'h6pital quand tout est calme et que les grands malades edgent
moins de soins, elle en profite pour mettre sa correspondance ir
jour. Les amiti6s exclusives n'6taient pas bien vues, mais les liens
d'amiti6 entre les seurs 6taient fraternels et tangibles. Seur St-
Jean percevait mdre Pag6 d la fois comme mentor et figure ma-
ternelle. Le jour de la Pentec6te en mai 1872, elle lui d6clare son
besoin de se confier de temps en temps. MOme si la f6te du jour
est propice d Ia conversation de l'Ame avec Dieu seul, Amanda
pense qu'elle peut tout de m6me communiquer avec sa grande
amie. En r6alit6, mdre Pag6 6tait plus qu'un guide, surtout depuis
les neuf mois pass6s d Tracadie. Seur St-Jean 6crit : < A qui dois-
je aprds Dieu, plus de reconnaissance qu'd vous, qui m'avez con-
duite dds mes premidres annees de profession religieuse et qui,
plus tard, avez guid6 mes pas et fortifi6 mon courage dans les
premiers jours de l'exi I ?6 r Elle parle de ses inqui6tudes quant d
son caractdre qu'elle doit contr6ler, sinon sa sant6 s'en ressenti-
rait. Elle ajoute : < Je n'ai que vingt-quatre ans maintenant [...] et
moi qui veux vivre jusqu'd quatre-vingts. r Malgr6 ses r6solutions
r6it6r6es de mieux faire, el le regrette d'y manquer aussit6t.
Devant Ia contrari6t6, elle trouve moyen de se retirer d I'6cart, de
r6fl6chir et de prier. La lecture des 6pitres de saint Pierre lui
apporte du r6confort. < Ce qui y est 6crit sur la pridre et I'ob6is-
sance m'impressionne beaucoup >, aff irme-t-el le. Malgr6 les
inqui6tudes, elle conserve de I'optimisme, en particulier lors-
qu'elle note que les seurs vont bien : < Ici, toutes nos seurs sont
bien gaies et ferventes, nous vivons sous l'aile de la Divine Provi-
dence quinous comble de faveurs.[. . . .1Malgr6les efforts de nos
ennemis, nous jouissons de Ia paix la plus profondeT.l

6. Sr St-Jean, < Lettre d mdre Page r, Ie 1.2 mai 1872.

7. Ibid.
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Les sreurs avaient trds peu d'ennemis, mais elles subissaient
parfois les cons6quences de discordes au sein du Bureau de
sant6. Comme cela ne les concernait pas directement, les seurs
du lazaret ne se laissaient pas distraire de leurs tdches auprds des
malades. Seur St-Jean ne s'arr6tait pas davantage d toutes ces
histoires qu'd ses propres probldmes personnels. De surcroit, les
seurs avaient entrepris de rendre service aux paroisses de Ia
r6gion, en faisant des hosties et en entretenant les ornements
sacerdotaux et le l inge d'autel pour Tracadie, Caraquet,
Pokemouche et onze autres missions.

Lorsque Ie pdre Gauvreau prit sa retraite en L871.,Ie pdre
Babineau, qui avait 6t6 vicaire d Tracadie un an et cur6 d New-
castle deux ans, 6tait pr6t d prendre la direction de la paroisse de
Tracadie. Il y demeurera jusqu'en 1903. En tant que sup6rieure
de la communaut6, seur Reid 6crit alors d monseigneur Rogers:
< Je connais depuis quelque temps la r6solution or) 6tait notre
bon pdre Gauvreau de retourner d Qu6bec; cependant [. .  ] je
vous avoue, Monseigneur, que je suis trds peintie, car ce d6vou6
Pasteur a acquis des droits d notre immortelle reconnaissances. ,r
La sup6rieure, qui 6tait assez vieille pour Otre Ia mdre du nou-
veau cure de vingt-cinq ans, aussi nomm6 chapelain de Ia com-
munaut6, 6crit simplement: < Nous sommes heureuses de savoir
que Votre Grandeur nous a destin6 pour
Pdre, Ie R6v6rend M. Babineau. Quoi qu'il
en so i t ,  Monseigneur ,  nous sommes
toutes parfaitement soumises d vos ordres
ld-dessuse. l

Le pere Joseph Auguste babineau,
.rr. d. la paroisse de Tracadie,

aum6nier d.s Hospitalidres et du Lazaret
entre16/l etl9O).

B.
L

Sr Monique Reid, n Lettre d Mgr Rogers r, Ie 5 septembre 1871.
Ibid.
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Les rapports harmonieux entre I '6veque et le nouveau cure
se distinguaient des relations plut6t discordantes entre Rogers
et les deux missionnaires d'origine qu6b6coise, monseigneur
Paquet et le pdre Gauvreau. Le pdre J. Auguste Babineau, l'un
des rares prOtres acadiens du diocdse, 6tait n6 d Saint-Louis-de,
Kent au Nouveau-Brunswick, en 1844. Soucieux de plaire d tous,
le pdre Babineau s'6tait rapidement acquis l'entidre confiance de
l'6v6que, qui n'h6sitait pas d le d6l6guer comme remplaqant offi-
ciel aux importants 6vtinements de la communaut6. II le savait
capable de surveiller tout ce qui s'y produisait et de veiller d ce
que Ies membres de la communaut6 de l'H6tel-Dieu de Tracadie
soient dociles. Puisqu'il 6tait confesseur des seurs, fonction qu'il
remplira pendant plus de trente ans, ce jeune prOtre 6tait au cou-
rant d'd peu prds tout ce qui se passait au couvent et au \azaret,
car il 6tait aussi chapelain des malades. Mais Ie pdre Babineau
n'6tait pas aussi accommodant vis-d-vis de l'6v6que qu'il en avait
l'air. Reconnu par monseigneur Bary, qui sera le successeur de
Rogers, pour ( sa grande intelligence et sa volont6 forte l, il sera
un fiddie alli6 des hospitalidres, particulidrement de seur St-
Jean, qui acc6dera 6ventuellement au poste de sup6rieure. Le
pdre Babineau aura souvent d intervenir en faveur des seurs de
Tracadie auprds de monseigneur Rogers ou des membres du
Bureau de sant6. I1 ne craignait pas de faire circuler des p6titions,
d'6crire des lettres aux journaux ou de faire du )obbying auprds
des repr6sentants du peuple au gouvernement. En choisissant Ie
lazaret comme principal point de convergence plutdt que la com-
munaut6 religieuse, il exerEa une influence auprds des gens en
place, sans que les seurs ne retiennent ind0ment l'attention du
public.

Les hospital idres s'occupdrent d'abord de soins de sant6,
mais graduellement, la communaut6 s'int6gra dans le milieu et
contribua consid6rablement au progrds mat6riel, culturel et spi-
rituel de cette r6gion acadienne. Leurs entreprises procurdrent
des emplois vari6s d des travailleurs manuels ou autres. Pour les
projets de constructions et de r6novations, elles recouraient habi-
tuellement d des ouvriers de la r6gion. De plus les marchands
locaux 6taient les fournisseurs habituels du lazaret et de la com-
munaut6. Le d6vouement des sreurs auprds des malades et plus
tard auprds des 6ldves et des orphelins offrait aux jeunes filles
des moddles autres que celui de mdre de famille ou de c6libataire
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ainsi que des possibilit6s de carridre. Avec Ie temps, et de faqon
subtile, la pr6sence des srcurs infusait, d'abord par les c6re-
monies religieuses puis par l'enseignement, l'appr6ciation de
valeurs culturelles et le gorit de la musique. Les seurs se r6jouis-
saient particulidrement d'6v6nements qui manifestaient publi,
quement leur int6gration dans la vie sociale et religieuse de
Tracadie. A l'automne 1870, une centaine de personnes assis-
taient au d6voilement et d la b6n6diction de la cloche de leur
chapelle, et Ia somme de 44$ fut recueillie en dons individuels
d'un dollar pour avoir ie privildge de sonner Ia cloche.

Par un beau matin de juin en1872,les pavillons 6taient hiss6s
pour saluer l'arriv6e du t6l6graphe d Tracadie. Seur St-Jean fut
ravie de voir son vi l lage entrer dans la course au progrds
moderne. Elle 6crit aussit6t aux seurs de la communaut6 de
Montr6al : < Demain, Tracadie sera en communication avec l'uni-
vers entier. t...1 n nous semble que cela nous rapproche de vous
et nos ceurs en sont tous joyeux1o. > Ainsi, Ies seurs de Tracadie
auront moins l ' impression d'6tre d I 'autre bout du monde,
puisque les communications avec Montr6al seront d6sormais
presque instantan6es. D6jd part ie prenante de son nouveau
milieu, seur St-Jean ajoute: < Cela donnera de l'importance ir
cette paroisse et facilitera son progrds et j'oserais dire sa civiii-
sation, car sous ce rapport elle est un peu en arridre du temps
pr6sent11. r Pour I'hospitalidre de Tracadie, le t6l6graphe repr6-
sente davantage: il 6voque un pont au-deld de l'espace et du
temps Ia reliant d Marie de Ia Ferre, fondatrice de la congr6gation
des Hospitalidres de Saint-Joseph. Comme elle, seur St-Jean
rencontrera des gens de tous les milieux; elle aura d n6gocier
avec des hommes d'affaires, d discuter avec des adeptes d'autres
rel igions et d essayer de comprendre ies subti ls rouages du
monde politique et gouvernemental. PIus souvent qu'd son tour,
elle devra accueillir des visiteurs de toutes cat6gories: membres
du clerg6, m6decins, gens d'affaires, inspecteurs, politiciens,
journalistes ou touristes curieux. Assez souvent, elle servira de

10. Sr St-Jean, <Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al>,le 18 juin 1872.
11,. Ibid.
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guide pour la visite des salles de malades, r6pondra d toutes les
questions, assistera aux examens m6dicaux et, au besoin, agira
comme interprdte ou traductrice.

Le docteur
,  |  - t  |  -  |

JOSePn \*naTtes I acne,

deouie -ministre de I 'A t '
| " 

grlculture
A OtLawa, prol-esseur titulaire

de l'Unive.siie Laval de Quebec,

A la demande du Conseil de la Reine d'Angleterre, Ie docteur
Joseph Charles Tach6, d6put6-ministre de l'Agriculture d Ottawa,
entrepr i t  une etude ?pprofondie des causes de Ia  ldpre au
Nouveau-Brunswick. A I'ete 1872,11arriva d Tracadie et installa
ses quartiers g6n6raux au presbytdre. Ainsi, il pouvait se rendre
au lazaret tous les jours. Seur St-Jean fut vivement impres-
sionn6e devant I'approche scientifique de ce fonctionnaire de
haut calibre, < qui ne se fie d personne, sinon d ses yeux ef d ses
oreilles lsoulign6 dans Ie texte] ; il est dou6 d'une mtimoire extra-
ordinaire. Je crois qu'il connait tous les habitants de Tracadie
chacun par son nom. C'est un saint homme, bon, simple, sans
c6remonies et  sans facon12.  l  Avant  besoin de I 'a ide d 'une

12. Sr St-Jean, rr Lettre a la sup6rieure r, le I aoit 1872.
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copiste, le docteur Tach6 pr6sente une demande d la sup6rieure,
qui d6signe sceur St-Jean. Elle s'attelle alldgrement ir Ia tAche:
n Je copie d la journ6e tous ies papiers qui concernent les l6preux
et le lazaretl3.l Ce travail se fait d la main et exige une grande
pr6cision, mais l'habile secr6taire se donne beaucoup de peine.
Dou6e d'une grande perspicacit6, elle remarque que les conclu-
sions du docteur Tach6 contredisent certaines id6es reques.
D'ailleurs ce travail sera publi6, et le docteur promet d'envoyer
une copie aux seurs. La secr6taire improvis6e s'en r6jouit: < Cela
nous servira beaucoup pour nos chroniques dans lesquelles j'ai,
sans doute, mis bien des erueurs, m'6tant appuy6e sur les his-
toires populairesla.> Cependant, ce n'6tait pas la premidre fois
que seur St-Jean 6tait invit6e d collaborer avec un m6decin cher-
cheur. En 1869, seur Trudeau de Montr6al lui avait fait parvenir,
de la part du docteur Munro de l'H6tel-Dieu, un article sur la
ldpre paru dans The Gazette.ll lui demandait de comparer les
sympt6mes de la ldpre d6crits dans ce journal avec ceux qui se
manifestaient chez les malades du lazaret de Tracadie.

Quand les seurs de Chatham et de Tracadie avaient l'occa-
sion de se rencontrer, ia joie d'6voquer le souvenir du Mont
Sainte-Famille et de raviver les liens d'amiti6 6tait r6ciproque. La
visite (( rare l de seurs de Montr6al 6tait accueillie avec encore
plus d'enthousiasme. Lorsqu'elle vint au Nouveau-Brunswick en
juin 1873, mdre Pag6 trouva seur St-Jean trds fatigu6e. II est vrai
que les seurs se levaient dds quatre heures et demie le matin et
que leurs journ6es bien remplies s'achevaient d neuf heures du
soir. La communaut6 de Tracadie fut enchantt-'e de recevoir d son
petit H6tel-Dieu son ancienne sup6rieure et fondatrice. Mdre
Pag6 6tait accompagn6e de I'6vdque et de mdre Davignon, pre-
midre sup6rieure de Ia communaut6 de Chatham. Afin d'assurer
Ia conformit6 et Ia fidelit6 aux rdgles des Religieuses de Saint-
Joseph, mdre Pag6 leur apportait des exemplaires du nouveau
Coutumier publi6 en 1.872. Pendant sa visite de trois jours d
Tracadie, elle rencontra les seurs et expliqua, entre autres, d
seur St-Jean l'importance des archives et la bonne faqon de les

1,3. Ibid.
14. Ibid.
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tenir. Au cours de sa visite de trois jours, elle sugg6ra d la com-
munaut6 de placer l'harmonium dans le cheur des seurs et
insista pour que sreur St-Jean en joue plus souvent.

En plus de visiter les deux communaut6s d'hospitalidres de
l'est de la province d.l'6t61873, mdre Pag6 aura aussi l'occasion
de se rendre au Madawaska, secteur du diocdse le pius 6loign6
de Chatham. Monseigneur Rogers souhaitait faire venir des hos-
pitalidres de St-Joseph d Saint-Basile pour prendre la reldve des
Seurs de la Charit6 retourn6es d St-Jean. L'ouverture d'une troi-
sidme maison au Nouveau-Brunswick ajouterait certes un plus
grand d6fi e la communaut6 de Montr6al, d'autant plus que ces
filiales demeuraient financidrement d6pendantes de la maison
mdre pendant les premidres ann6es d'enracinement. La commu-
naute fondatrice devait, au moins pour quelques annties, envoyer
des sreurs en nombre assez grand pour assurer la r6gularit6 de
ces nouvelles maisons et de remplacer celles qui retournaient d
Montr6al. Certaines sceurs 6taient plus Ag6es, et le dur travail, Ia
privation et ia fatigue minaient rapidement la sant6 des seurs
fondatrices. MOme si l'6v6que manifestait sa grande satisfaction
d'avoir des sreurs dans son diocdse, l'6ventuelle autonomie des
maisons 6tait une exigence fondamentaie, ce qui supposait
qu'elles puissent ouvrir un noviciat et assurer la reldve locale de
futures hospitalidres. Aprds une visite d Saint-Basiie de Mada-
waska, mdre Pag6 recommande d Ia communaut6 de Montr6al
d'approuver cette fondation. Sreur Davignon sera nomm6e sup6-
rieure. Comme pour Ies autres fondations, Ia maison mdre choi-
sit un groupe de seurs en bonne sant6, instruites et aptes it
accomplir les euvres hospitalidres et 6ducatives en plus de faire
face aux impr6vus.

Dds I 'ouverture de Ia communaut6 des hospital idres d
Chatham en 1869, monseigneur Rogers leur avait permis d'ouvrir
un noviciat, autorisation qu'il refusait d'accorder d la maison de
Tracadie. Le nombre de seurs y 6tait restreint et toutes faisaient
Ieur possible pour assurer Ia fid6lit6 aux c6r6monies et autres
rites essentiels de la vie monastique, tout en accomplissant de
multiples tAches. Au cours de sa visite, mdre Pag6 leur fit com-
prendre que, dans les circonstances, elles n'6taient pas tenues
de faire exactement Ia m6me chose qu'd Montr6al. De pius,
puisque les visiteurs s6culiers circulaient au premier 6tage pour
diverses raisons, i l  ne leur 6talt pas faci le de convoguer les
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assembl6es du chapitre ou encore de faire des p6nitences
publiques au r6fectoire ou d la communaut6 sans que tout le vil-
lage le sache. La simple fid6lit6 dr la rdgle du silence n'6tait pas
ais,5e. Enfin, s@ur St-Jean se remit d la musique, mais un peu d
contreceur. Elle admettait que cela aidait les chanteuses, mais
elle trouvait un peu gOnant de pratiquer de la musique quand il y
avait tellement ir faire.

Afin d'all6ger l'horaire, Ia communaut6 d6cida de r6duire le
nombre des instructions religieuses dans les salles de malades d
deux ou trois fois par semaine au lieu de tous les jours, 6tant
donn6 que les malades r6sidaient en permanence au lazaret. La
maison de Tracadie avait d6jd quatre ann6es d'existence quand
la sup6rieure, mdre Reid, soumit Ie premier Rapport triennal de
l'H6tel-Dieu de Tracadie d Rome. Malgr6 l'amour et l'estime de la
Rdgle, elle 6crivait: <r Il y a certains points qui ne peuvent s'ob-
server r6gulidrement, comme d notre communaut6 mdre. t...1 Le
point principal est Ia cl6ture religieuse que nous observons exac-
tement parce que nous ne sortons jamais de l'enclos. Notre
cheur est le seul lieu qui soit cens6 cloitr6; mais les personnes
du dehors peuvent aller partoutls. > La communaut6 est form6e
de sept seurs desservant un lazaret de vingt-quatre malades et
une clientdle de l'ext6rieur qui sollicite de I'aide m6dicale. La
communaut6 possdde des terrains valant 680 $, don de monsieur
le cur6 Gauvreau. La sup6rieure pr6cise: < On espdre pouvoir,
moyennant les secours de Ia divine Providence, faire bAtir une
maison qui servira d'h6pital et d'orphelinatlo. > La pratique
assidue des obligations religieuses est assur6e, Iorsque < Ie local
et le personnel nous fournissent Ie moyen de tout faire confor-
m6ment d la rdgle17. >

L'absence d'une cl6ture monastique et l'interdiction d'ad-
mettre et de former des candidates d la vie religieuse 6taient
causes de frustration chez les seurs de la communaut6 de
Tracadie. Il ne suffisait pas que seur St-Jean ait Ie titre de

Sr Reid, Premier rapport triennal de la communaut4 des Religreuses
Hospitalidres de l'H6tel-Dieu de Saint-Joseph de Tracadie, dans le dio-
cdse de Chatham, Tracadie, Ie 6 ao0t 1872.
Ibid.
Ibid.

15 .

16.
17 .



138 Poun L'esporn ET LA DrcNnE DES LEpREUX e TnacaorE

rraitresse des novices, encore lui fallait-il des postulantes et des
novices pour Ie justi f ier. C'est bien en vain que, dds 1869,
quelques aspirantes d la vie religieuse s'6taient pr6sent6es au
couvent. Puisque les habilet6s des s@urs et les ressources pro-
fessionnelles 6taient toutes indispensables, seur St-Jean eut une
vive r6action lorsque, peu de temps aprds la visite de mdre Pag6,
elle apprit que srcur Brault pourrait 6tre nomm6e ir Chatham.
Impossible de se passer d'el le d Tracadie, parce qu'el le est
< capable de remplir tous les emplois que nous avons ici. Il n'y en
a pas une qui sache tenir les liwes de la procure ici. [...] Main-
tenant que nous allons ouvrir une 6cole, nous ne voyons pas
comment nous pourrons suffire sans ma seur lAssistante puisque
continuellement une ou deux seront occup6es d I'6cole18. > Le
r6alisme et la fermet6 du ton de cette lettre r6vdlent la force et la
d6termination de seur St-Jean, qui avait d6pass6 le stade de
l'id6alisme et de l'ob6issance passive. Sa foi n'6tait pas diminu6e
pour autant; bien au contraire, elle lui servait d'appui pour per-
s6v6rer malgr6 les obstacles de toutes sortes. MOme si elle adres-
sait des protestations d un personnage aussi important que mdre
Marie Pag6, elle le fit avec franchise et spontan6it6. De toute
faqon, cette lettre s'av6rerait fort utile dans les n6gociations entre
I'6v6que et Ia sup6rieure de Montr6al, puisqu'il 6tait d6sormais
clair que la diminution du nombre de seurs d Tracadie compro-
mettait d Ia fois la croissance et le d6veloppement de cette
maison, tout autant que la quantit6 et la vari6t6 de services d
rendre. Lorsque l'une ou l'autre des seurs aurait d veiller un
mourant, en resterait-il suffisamment pour assurer tous les ser-
vices le lendemain ? Et puis, la communaut6 comptait Ie strict
minimum de membres pour fonctionner. Par cons6quent, seur
Brault ne fut pas mut6e. Quelques jours plus tard, les seurs de
Tracadie apprenaient que monseigneur Rogers autorisait l'ou-
verture d'un noviciat. Seur St-Jean jubilait: < Nous ne pourrions
pas 6tre plus heureuses. Nous remplissons maintenant la plus
essentielle de nos saintes rdgles voulant que chaque maison
devienne autonomele. > L'ouverture du noviciat devait d6sormais
solidifier les euwes de la communaut6, en assurant une reldve
d'hospitalidres et d'enseignantes acadiennes.

18. Sr St-Jean, < Lettre d mdre Pag6 >, Ie 8 juillet 1873.
19. Sr St-Jean, < Lettre d Ia sup6rieure >, le 25 juillet 1873.
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Une euvre nouvelle naissait, car aprds la demande r6it6r6e
de l '6v6que, la communaut6 avait accept6 d'enseigner aux
enfants des environs. La pharmacie reldverait maintenant de
mdre Reid et de seur Brault, puisque seur St-Jean dirigerait
l'6cole et enseignerait. La Loi des 6coles < neutres ) ou (( Iibres >
vot6e par l'Assembl6e l6gislative du Nouveau Brunswick en1871.
interdisait l'enseignement de toute religion et la pr6sence de
signes religieux dans les classes, y compris le port de l'habit dis-
tinctif par les membres des communaut6s religieuses de seurs
ou de frdres. C'est alors que les catholiques, anglophones autant
que francophones, s'impliqudrent plus que les autres groupes
dans Ies pol6miques qui s'ensuivirent. Les 6v6ques de Saint-Jean
et de Chatham interdirent d leurs dioc6sains d'envoyer leurs
enfants aux 6coles publiques, m6me si les gens devaient payer
des taxes scolaires pour les soutenir. Ces controverses incitdrent
monseigneur Rogers d rem6dier aux probldmes d'enseignement
A Tracadie. En 1868, la moyenne des pr6sences ir l'unique 6cole
de Saumarez 6tait de seize par jour et depuis, cette 6cole avait 6t6
ferm6e. Plus de la moiti6 de Ia population adulte 6tait analpha-
bdte. Quand l'6v6que demanda aux s@urs de Tracadie d'ouvrir
une 6cole priv6e, elles n'avaient ni tenain otr construire une
6cole, ni argent pour le faire, ni noviciat pour assurer la reldve de
s@urs enseignantes. Si l'6v6que voulait que les seurs de Tra-
cadie dirigent une 6cole, il devait au moins autoriser l'admission
de candidates au noviciat. Seur St-Jean n'6tait plus la pharma-
cienne, car cette fonction relevait maintenant de mdre Reid et de
son aide, seur Sicotte. Cette nouveaut6 dans Ies euvres des
Hospitalidres de Tracadie d6montre que Ie progrds de la com-
munaut6 6tait limit6 par la nature mOme de leur premier engage-
ment, c'est-ir-dire le soin des l6preux. La trds grande importance
accord6e d cet apostolat constituait, en fait, une contrainte d
l'int6rieur m6me de la r6ussite.

La direction de l'Externat Saint-Joseph fut confi6e d seur St-
Jean, qui n'avaitjamais enseign6. Heureusement que la premidre
postulante ir se pr6senter, Luce Parent, de Pasp6biac au Qu6bec,
6tait une institutrice de trente-trois ans avec quatre ann6es
d'exp6rience dans le domaine ! Wil l iam Ferguson, homme
d'affaires de Tracadie, acheta la terre voisine du monastdre et,
pour la somme nominale de 30 $, c6da par contrat aux seurs
Sicotte et Baudin un terrain de sept arpents et un tiers de long
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sur un arpent de large. Seur Baudin avait remplac6 sGur
Quesnel. Une fois le contrat sign6, mdre Reid en informa l'6vdque
et lui demanda de b6nir cette propri6t6. Puis elle ose ajouter:
n Votre Grandeur voudrait-elle nous permettre de consid6rer ce
terrain comme faisant partie de notre cloitre, vu qu'il est contigu
d celui que nous occupons et qu'il pourrait nous 6tre n6cessaire
d'y aller2O ? > William Davidson leur offrit la charpente d'un
ancien magasin et beaucoup de planches. II fit tout transporter
sur les lieux d ses frais et Ies travaux d6butdrent en juin 1873.
Certains habitants mieux nantis donndrent le bardeau et le bois
n6cessaire; d'autres, la main d'Guvre gratuite. Il y eut un frilIic
ou corv6e de douze hommes pour poser la couverture en bar-
deaux. Le 8 ao0t, seur St-Jean 6crit que les hommes bardochent
et que les seurs fournissent les repas : soixante-dix-huit hommes
au diner, et quarante-sept au souper. Le pdre Babineau donna
100 $ et une vieille table pour l'6cole; une ancienne contre-porte
servira de deuxidme table pour les 6ldves. Parce qu'elles 6taient
cloitr6es, les seurs firent construire des chemins couverts reliant
les sept bAtiments d leur disposition. Ainsi elles pourraient cir-
culer sans sortir dehors, ce qui 6tait commode en hiver. Ces
ponts couverts en bois piquaient la curiosit6 et, selon seur St-
Jean, ( Ea ressemblait au d6pdt des chars ou plut6t au pont
Victoriazl >, Profitant de l'occasion, elle demanda aux seurs de
Montr6al de lui envoyer, entre autres, un manuel pour l'ensei-
gnement du franqais.

Les finitions d l'int6rieur de l'6cole 6taient loin d'6tre achev6es
et le mat6riel didactique n'6tait pas en place quand, le 9 d6cem-
bre 1873, l'Externat Saint-Joseph ouvrit ses portes. ind6pendam-
ment de la saison, seur St-Jean et la postulante Luce Parent
accueillirent cinquante 6ldves au cours des quinze premiers
jours, et il en arrivait constamment de nouveaux. Parmi etx, des
jeunes filles d'une vingtaine d'ann6es, tout autant que les petits,
6taient avides d'apprendre. Les s@urs avaient pens6 ouwir Ie
noviciat au deuxidme 6tage de l'6cole, mais une salle de classe
suppl6mentaire eut Ia priorit6. Seur St-Jean enseignait le fran-
qais et les rudiments de l'anglais; seur Parent, qui ( en valait

20. Sr Reid, < Lettre d Mgr Rogers r, le 10 mai 1872.
2L. Sr St-Jean, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, le 23 d6cembre 7873.
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deux >, 6tait une bonne enseignante; et les enfants n'6taient pas
d6pourvus d'intelligence. L'6t6 suivant, d I'occasion de la b6n6-
diction de Ia pierre angulaire de l'6glise paroissiale, monseigneur
Rogers et sept pr6tres assistdrent d l'examen de fin d'ann6e, le
29juillet 1874.L'6v|que posa des questions de cat6chisme aux
6ldves et v6rifia leurs connaissances en anglais et en franEais. La
directrice des classes d6clare fidrement aux seurs de Montr6al:
<t Les enfants ont assez bien paru, pour n'avoir eu que sept mois
d'6cole. l Monseigneur et les parents sont, en effet, trds satisfaits
de leur 6cole, qui a accueilli jusqu'd cent vingt-quatre 6ldves.
Toutefois, le record d'assistance n'6tait pas slmonyme de revenus
assur6s. Trds peu de familles versdrent les frais de 3 $ par ann6e
pour un enfant de Tracadie et de 4 $ pour ceux de I'ext6rieur.
Tous les enfants recevaient de l'instruction, mais les registres
montrent que l'6cole 6tait loin d'6tre rentable. Par exemple, en
1875, Ies enseignantes touchdrent 62$ provenant surtout de la
vente de livres et autres articles, alors que les d6penses r6elles
s'6levaient A 56 $. Seur Parent fut admise d la prise d'habit, mais
elle quittera la communaut6 pendant son noviciat. Avec des
moyens extr6mement limit6s, seur St-Jean se plaignit: < Nous
avons absolument besoin de novices si nous voulons remplir les
offices actuels et d venir. > A cause du manque d'espace, la com-
munaut6 souhaitait surtout recevoir des seurs de cheur, puis-
qu'il y avait peu de diff6rence entre les travaux des seurs de
cheur et ceux des converses. L'H6tel-Dieu de Montr6al leur
envoya deux autres sGurs, mais comme on ne pouvait pas les
loger d Tracadie, elles demeurdrent d Chatham. Mademoiselle
Marianne Losier, l'une des premidres 6ldves et la fille de Philias
Losier, ancien gardien du lazaret, fut admise au postulat. Le
besoin de seurs enseignantes 6tait urgent. Seur St-Jean ne
pouvait suffire, car elle avait d'autres responsabilit6s, comme
accueillir les visiteurs, Ieur faire visiter I'hdpital et r6pondre d une
s6rie de demandes sur la profession m6dicale. Assez souvent, il
n'y avait qu'une enseignante d l'6cole.

M6me si Ie clerg6 consid6rait la loi scolaire comme anti-
catholique, graduellement, le gouvernement avait adouci ses
exigences et s'acheminait vers un compromis. Des catholiques
exerEaient certaines pressions sur I'Eglise et ses repr6sentants.
En L876, l'6cole des seurs fut reconnue par le gouvernement et
Ies enseignantes furent r6mun6r6es. La sup6rieure, mdre St-
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Jean, explique aux sceurs de Montr6al comment < I'affaire des
6coles > s'est r6gl6e. La communaut6 a d'abord pr6sent6 ses
conditions aux commissaires du district scolaire de Saumarez,
efgeant que les seurs soient n exempt6es de passer d l'examenl
qui se tenait d Fredericton, 6tant donn6 qu'elles 6taient cloitr6es
et ne pouvaient s'y rendre. Encore plus cat6gorique, la sup6-
rieure a affirm6 : < Si ces choses ne pouvaient 6tre accord6es, que
nous laisserions 1'6cole, attendu que c'est pour nous une Guvre
accessoirezz.> Cette condition fut refus6e d Fredericton et sera
une des causes de r6clamations assidues de la part de la sup6-
rieure.

L'ann6e 1876 marquait n6anmoins un progrds pour l'Exter-
nat Saint-Joseph puisque le gouvernement donnerait des sub-
ventions pour l 'enseignement et que les conseils scolaires
feraient leur part. Les commissaires insistdrent pour que les
sceurs passent l'examen qui ieur accorderait le statut d'6cole
<r moddle > et un meilleur salaire. Encore une fois, seur St-Jean
refusa, all6guant les obligations d'une communaut6 cloitr6e.
Mais plut6t que de laisser les enfants d6pourvus d'enseignement,
el le abaissa ses propres exigences. Les seurs enseignantes
signdrent un contrat d'un an avec la commission scolaire de
Saumarez, pr6cisant les dates d'ouverture et de fermeture de
l'ann6e scolaire, le salaire annuel et Ie nombre de versements.
Les seurs pourront utiliser les m6mes livres, mais l'enseigne-
ment du cat6chisme ne sera pas compris dans les heures de
classe. Enfin, les seurs seront dispens6es < de faire le serment
exig6 par la loi23 r lors des < retours ) ou rapports d la fin de
I'ann6e scolaire. La loi scolaire avait 6t6 amend6e en 1873 et auto-
risait le port d'un habit religieux d l'6cole et, selon le compromis
de 1875, Ies commissaires avaient le droit de louer des 6coles
appartenant d des communaut6s religieuses. les s@urs ensei-
gnantes n'avaient pas d suivre les cours d l'Ecole normale de
Fredericton mais devaient s'y rendre pour 6crire l'examen n6ces-
saire afin d'obtenir un permis d'enseignement des premidre et
deuddme classes. A I'epoque, I'Ecole normale n'offrait pas d'en-

22. Sr St-Jean, <Lettre d la sup6rieure de Montr6al>, Ie 9 mai 1876.
23. Ibid.
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seignement en frangais. Rares 6taient les enseignants acadiens
qui d6tenaient un permis de premidre ou de deuxidme classe.
L'enqu6te gouvernementale men6e en 1893 dans le comt6 de
Gloucester r6vdle que les < Iicences locales ) approuv6es par les
commissaires 6taient nombreuses. Les s@urs enseigndrent jus-
qu'en 1885 avec la < Iicence locale > et touchdrent le salaire de
troisidme classe, qui n'exigeait pas l'examen de la province du
Nouveau-Brunswick. Au d6but, Ia communaut6 recevait g5 $ par
enseignante et si le nombre d'6ldves l'edgeait, des enseignantes
surnum6raires 6taient engag6es d 30 $ par ann6e. La sup6rieure
6tait satisfaite : < Nous avons les b6n6fices de la loi sans Otre
assujetties. Notre paye commencera le 1"t mai24. >

Les seurs souhaitaient ardemment la venue de novices
capables d'enseigner et elles furent exauc6es. Dans un intervalle
de quatre ans, deux jeunes femmes ayant de l'exp6rience en
enseignement se pr6sentdrent au noviciat. Marie-Anne Doucet,
qui entra au couvent en1B7B, avait enseign6 d Bathurst et d Saint-
Jean avec une (licence locale>. Elle avait 6t6 accept6e comme
seur converse car elle Ie demandait, mais un an plus tard, la
communaut6 l'admit comme s@ur de cheur, 6tant donn6 son
instruction et ses aptitudes. En 1881, Marguerite Hachey fut
admise au noviciat. D6tentrice d'un permis d'enseignement
valide, elle avait commenc6 sa carridre d Bathurst d l'Age de seize
ans et avait cinq ans d'exp6rience. Puisqu'elle ne pouvait pas
sortir du monastdre pour aller 6crire I'examen de la province, elle
dut enseigner avec une ( licence locale > et un salaire de troisidme
classe. Son contrat de 1BB1 indique qu'elle percevait 150$ par
ann6e. La sup6rieure qui 6tait aussi directrice de I'6cole multiplia
les d6marches pour faire approuver un manuel d'arithm6tique
en frangais, ce qui fut accord6. Au bout d'un an, elle n'avait
encore rien regu. Malgr6 certaines difficult6s, les deux ensei-
gnantes 6taient trds efficaces, et l'inspecteur Valentin Landry
reconnut leur succds lors de sa visite d l'Externat Saint-Joseph.
Soixante-deux des soixante-dix 6ldves 6taient pr6sents; trente-
sept passdrent les examens et vingt-sept r6ussirent. L'6cole regut
la cote < excellent ) pour la qualit6 de l'enseignement et Ie haut

24. Ibid.
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niveau de comp6tence des institutrices. L'6valuation de monsieur
l'Inspecteur 6tait l'une des meilleures, si i'on compare avec
l'6cole publique de Saumarez, or) aucun des vingt 6ldves ne passa
l'examen. Le registre n'6tait pas tenu et, par cons6quent, l'ensei-
gnante reEut la cote npassable) et le qualificatif afaible) pour
ses aptitudes d l'enseignement.

La bonne r6putation de l'6cole Saint-Joseph ne garantissait
pas pour autant une r6mun6ration conforme d son excellence.
Seur St-Jean, qui en 6tait e un second mandat comme sup6-
rieure, devait constamment clarifier Ia situation et faire des r6cla-
mations auprds des commissaires et de l'inspecteur du district
scolaire de Saumarez, ou auprds du surintendant en chef d
Fredericton. Avec le temps, cette situation conflictuelle devint
irritante. En 1883, seur St-Jean fut oblig6e d'exiger le salaire de
seur Hachey, retenu d Fredericton soi-disant parce qu'el le
n'avait pas pass6 le fameux examen. Aprds avoir 6crit ir John
Young, secr6taire des commissaires, pour qu' i l  appuie sa
demande, ia sup6rieure insista auprds de l'inspecteur Valentin
Landry, qui par sa fonction accordait les permis d'enseigner. Le
surintendant Rand exigeait un certificat d'aptitudes sign6 par sa
sup6rieure et la promesse que srcur Hachey irait d Fredericton
6crire l'examen au mois d'ao0t suivant. Seur St-Jean plaide sa
cause ainsi : < Monsieur I'lnspecteur, vous savez qu'll nous est
impossible de remplir cette dernidre condition. Auriez-vous Ia
bont6 de vous occuper de cette affaire et de me dire si je puis
faire quelque chose pour que nous ayons droit d ce paiement qui
a 6t6 d'ailleurs bien consciencieusement gagn6. J'6tais sous I'im-
pression qu'aussi Iongtemps vous jugeriez d propos de donner
licence, aussi longtemps nous avions droit ir la r6tribution25. >
Malgr6 tout, l'6coie demeura ouverte et la belle saison amena une
inscription de quatre-vingt-dix 6ldves, e l'6t6 1883.

H6las I toute solution d6finitive aux probldmes financiers
semblait impossible. En janvier 1.884, Ia sup6rieure 6crit  d
monsieur V. A. Landry, 6cuyer, inspecteur d'6coles, qui habite ir
Sh6diac : ( Je prends donc la l ibert6 de vous dire que ma

25 .  S r  S t - Jean ,  t r  Le [ t r e  d  Va len t i n  Land ry ,  i nspec teu r  d ' 6co le r r ,  ] e
14janvier 1883.
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Sr Hachey n'a pas 6t6 pay6e pour les trois derniers termes26. ) A
l'automne 1885, les salaires dus aux seurs Hachey et Doucet
6tant retenus jusqu'd ce qu'elles se rendent d Fredericton, la
sup6rieure s'adresse directement au nouveau surintendant
William Crocket, en anglais, et n'y va pas par quatre chemins:
n Je d6sire vous informer que srcur Hachey est d6c6d6e en
janvier. Lorsque seur Doucet a reEu sa licence de I'inspecteur
Landry, nous avons compris qu'elle recevrait la subvention du
gouvernement, parce que le salaire du district est trds petit. > La
communaut6 ne pouvant pas se permettre de perdre cette
somme, la sup6rieure se fit insistante: (Au nom de la justice,
donnez-nous l'argent qui a ete gagnez7.',> La situation se com-
pliquait d'autant plus que, d'une part, les srcurs refusaient de se
soumettre aux rdglements scolaires et que, d'autre part, les
fonctionnaires se montraient intransigeants.

Malgr6 ces difficult6s, l'Externat Saint-Joseph continuera de
recevoir des 6ldves jusqu'en 1885. Cette ann6e-ld, Mary Mac-
Donald, d6tentrice d'un permis de premidre classe, fut engag6e
par ies seurs pour enseigner aux 6ldves plus avanc6s. La nou-
velle postulante Alodie Landry, institutrice d6butante, avait obtenu
au pr6alable un permis d'enseignement de I'Ecole normale du
Nouveau-Brunswick, valide pour trois ans. Sceur St-Jean s'in-
forma auprds de monsieur Landry si, d l'expiration du permis,
elle pourrait aller d I'H6tel-Dieu de Chatham pour 6crire l'examen.
Elle pr6cisa que l'inspecteur Mersereau donnerait d'excellentes
recommandations. Encore une fois, les paiements retarddrent:
seur Doucet n'avait pas reEu de salaire pour les trois derniers
termes scolaires. Malgr6 tout, en 1885-1886, dernidre ann6e sco-
laire de l'Externat Saint-Joseph, le haut niveau d'excellence fut
maintenu.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, ce ne sont pas les
contretemps financiers qui incitdrent la sup6rieure mdre St-Jean
d fermer l'6cole. Les premiers indices de troubles 6taient apparus

26. Sr St-Jean, <Lettre d Valent in Landry, inspecteur d'6cole>, le
14 janvier 1884.

27 . Sr St-Jean, < Lettre d William Crocket, surintendant en chef de l'6duca-
tion du Nouveau-Brunswick, d Fredericton >, Ie 25 septembre 1885.
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dans le rapport de Mersereau en 1885. Faisant allusion d la proxi-
mit6 du lazaret,l'inspecteur note : < Il edste du m6contentement
dans le district concernant le lieu actuel de l'6cole28. > il est vrai
que la population en connaissait alors davantage sur la ldpre et
craignait les risques de contagion, en particulier parce que les
seurs enseignantes faisaient partie de la communaut6 qui soi-
gnait les l6preux. A titre de chapelain et de porte-parole du laza-
ret, le pdre Babineau, qui n'6tait pas insensible d toute publicit6
susceptible de nuire autant aux seurs qu'ir ieurs Guvres, con-
seilla aux hospitalidres de fermer l'6cole, non sans avoir demand6
l'approbation de l'6vdque au pr6alable. Une dizaine d'ann6es
plus tard, l'6v6que confirmera cette version des faits, dans une
lettre d seur St-Jean, Ie 30 juin 1895.

L'inspecteur esp6rait que la friction s'att6nuerait. Cependant,
en 1886, un citoyen qui soutenait que l'6cole 6tait trop prds du
lazaret fut 6lu commissaire et, dds novembre, l'avenir de l'6cole
devint chancelant puis s'6croula. Invit6e d enseigner d l'6cole
publique, l'institutrice Mary MacDonald d6clara d sreur St-Jean
qu'el le s'6tait engag6e pour l '6cole des seurs, pas pour une
autre. Devant la difficult6 de se trouver une bonne enseignante,
l'6cole publique perdit des 6ldves. Il y avait pourtant d'autres
raisons militant en faveur de Ia fermeture de l'Externat Saint-
Joseph. Dans la lettre de Nodl ir la maison mdre, Ie 26 d6cembre
1886, seur St-Jean parle des 6preuves qui, en plus du d6part de
seur Brault pour Montrtial, avaient marqu6 la communaut6, < la
dernidre est la fermeture de notre 6cole qui a eu lieu Ie 18 d6cem-
bre dernier, d cause de certaines difficult6s qui se sont 6lev6es
par les artifices de quelques protestants, francs-maqons de la
paroisse2e. > EIle pr6cise que cette d6cision a 6t6 prise avec la
permission de monseigneur Rogers et l'appui du pdre Babineau.
Elle ajoute plus clairement que I'enjeu touchait l'honneur reli-
gieux et que c'6tait peut-Otre I'occasion de <donner une leqon
aux gens l de Ia r6gion trop influenc6s par les protestants. Le

28. Mercereau, < Inspector's reports : County of Gloucester >, in Journal of
the Legislative Council of the Province of New Brunswick, Fredericton,
G.E. Printer to the Queen's most Excellent Majesg, 1886.

29. Sr St-Jean, <Lettre d Ia communaut6 de Montr6al>, le 26 d6cembre
1886.
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rapport officiel de I'inspecteur est discret sur ce point. Rien n'in-
dique si le commissaire qui s'opposait d l'6cole des seurs 6tait
protestant ou catholique. Quoi qu'il en soit, en 1885, le pdre
Babineau 6tait lui-m6me l 'un des commissaires du distr ict;
James Young, un protestant, l'avait 6t6 en 1BB2 et 1883. Et alors ?
Pour le cur6 de Tracadie et l'6v0que de Chatham, il valait peut-
Otre mieux imputer la responsabilit6 de la fermeture aux plaintes
des protestants, puisque cela laissait aux seurs l'esp6rance de
reprendre l'enseignement, une fois que les objections seraient
6touff6es. Mais cela 6tait peu probable.

MOme s'il y avait une forte comp6tition entre les marchands
catholiques et protestants qui faisaient affaires avec le lazaret, les
hospitalidres jouissaient de I'estime d'd peu prds tout le monde.
Depuis 1883, des parents protestants aussi bien que catholiques
envoyaient leurs enfants au couvent pour des leEons de musique
d un co0t de 2 $ d 3 $ par mois. Les quelques familles protestantes
s'opposaient peut-Otre d l'6cole catholique, mais le r6le tout d fait
particulier de l'H6tel-Dieu de Tracadie, c'est-d-dire le soin des
l6preux, n'6tait pas 6tranger d cette perte. Aucune 6cole du dis-
trict de Saumarez n'avait un niveau d'enseignement aussi 6lev6
que celui de I'Externat Saint-Joseph, qualifi6 d'6cole < moddle >
par les inspecteurs, Ia seule d offrir des cours de niveau sup6-
rieur. Les autres 6coles 6taient d6sign6es comme 6l6mentaires
ou disparates. En 1887, les deux 6coles de Tracadie seront
class6es comme disparates.

Comment expliquer que cette 6cole de haut cal ibre put
fermer ses portes sans objections de la part de Ia population qui
en avait profit6 ? L'6ducation avait mis du temps d se d6velopper
en Acadie pour plusieurs raisons, dont l'une des plus regret-
tables est sans doute I'inertie du clerg6 catholique, pour qui
I'6ducation n'6tait peut-Otre pas une priorit6. L'edstence d'6coles
priv6es catholiques dirig6es par des communaut6s religieuses
d'hommes ou de femmes r6pondrait 6ventuellement aux attentes
d'une certaine 6lite ayant les moyens de placer leurs enfants dans
un pensionnat ou un colldge classique, sous l'6gide de l'Eglise
catholique.

Les chefs de la hi6rarchie catholique avaient des r6ticences
face au systdme scolaire neutre et lib6ral, sur lequel ils n'avaient
oas la mainmise. Certains pr6tres et rel iqieuses subissaient
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l'influence de l'opinion publique pr6conisant que l'instruction
des enfants en milieux pauwes n'6tait pas essentielle. A l'exemple
de leurs parents, Ies filles seraient in6vitablement des mdres de
famille ou des servantes, alors que les garEons assureraient la
main-d'euvre dans l'agriculture, Ia pdche ou les chantiers fores-
tiers. Pas besoin de savoir lire et 6crire dans ces m6tiers, telle 6tait
l'opinion de certaines gens born6s. De toute faqon, si les enfants
fr6quentaient l'6cole, ils se butaient au manque de livres en
franEais et d des institutrices francophones form6es en anglais.
M6me si, au Nouveau-Brunswick, l'6ducation devait Otre acces-
sible d tous, chaque comt6 avait son conseil scolaire, et les com-
missaires avaient la responsabilit6 de percevoir les imp6ts pour
l'entretien de l'6cole et le salaire des instituteurs et des institu-
trices. Il existait donc une disparit6 6vidente d la base de ce sys-
tdme scolaire, car le sud de la province 6tait plus prospdre et le
nord-est, moins bien nanti, pouvait d peine satisfaire aux besoins
scolaires de la r6gion.

Au courant de ces disparit6s, les seurs avaient appris d
s'int6grer dans cette province d pr6dominance anglaise et pro-
testante. Le prochain besoin social d retenir leur attention et leur
g6n6rosit6 sera, encore une fois, li6 d I'6ducation. En effet, en
1889, Ies seurs commenceront d accueillir des orphelins et des
orphelines d leur H6tel-Dieu. Plus tard, en L910, elles feront
construire l'Acad6mie Sainte-Famille, qui accueillera deux cents
6ldves pensionnaires et externes d son ouverture en 1,972. Cette
6cole est priv6e mais pas gratuite, et l'enseignement est con-
forme au programme des 6coles de la province du Nouveau-
Brunswick. On y offre une formation scolaire de qualit6
sup6rieure d ce qui s'offre dans les 6coles publiques. Comme
c'6tait Ia coutume dans toutes les 6coles dirig6es par une com-
munaut6 rel igieuse, les hospital idres acceptaient aussi des
enfants moins favoris6s financidrement et leur offraient la m6me
6ducation, quitte d leur confier de petites tAches d Ia cuisine ou d
l'entretien m6nager. L'approche p6dagogique de qualit6 qui
avait marqu6 l'Externat Saint-Joseph allait d6sormais se pro-
Ionger et se surpasser ) I'Acad6mie Sainte-Famille.
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La pharmacie de Tracadie et ses (( seurs docteurs > 6taient bien
connues dans toute Ia p6ninsule acadienne et m6me au-deld.
Lorsqu'ils 6taient malades ou bless6s, Ies gens venaient au dis-
pensaire des religieuses hospitalidres et, souvent, le visiteur
demandait des conseils et des remddes pour une tierce personne.
A la fin de I'automne de \874, une 6pid6mie de variole, mieux
connue comme ala picote >,lcIala dans Ia r6gion de Caraquet, ir
une vingtaine de kilomdtres au nord de Tracadie. Cette ann6e-ld,
d Montr6al,647 d6cds furent attribu6s d Ia picote et, d'aprds les
lettres de seur St-Jean, cetle maladie contagieuse fut apport6e
au Nouveau-Brunswick par un habitant de Pokemouche qui 6tait
all6 d I'H6tel-Dieu de Montr6al chercher son frdre atteint de la
picote. Cet Acadien avait l'intention de le ramener et de le faire
soigner par les hospitalidres de Tracadie. Malheureusement, le
malade mourut et son frdre, qui ne passa qu'une journ6e d
Montr6al, prit le bateau pour revenir, emportant avec lui les
effets personnels du d6funt remis par la religieuse et... le virus
de Ia picote. Au cours du voyage, ce brave monsieur tomba
malade et la picote s'6tendit aux autres passagers et ensuite d la
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famille des deux frdres apicot6s>. Evidemment, les religieuses
hospitalidres de Tracadie n'6taient pas en mesure de recevoir ces
malades, puisqu'il n'y avait pas d'espace de disponible. De toute
fagon, il fallait pr6venir tout risque de contagion, surtout d cause
de l'absence de salle d'isolation, de I'espace restreint, du manque
d'a6ration appropri6e, du systdme d'6gout rudimentaire et de la
pr6sence occasionnelle de rats au lazaret. Voild autant de facteurs
de contagion qui auraient pu an6antir les seurs aussi bien que
les l6preux. Mais ces malheurs n'auront pas l ieu car aucun
malade atteint de la picote ne viendra d l'Hdtel-Dieu. Au con-
traire, quelques smurs se rendront elles-mdmes les soigner d
Caraquet.

MOme si les Hospitalidres 6taient des religieuses cloitr6es, en
temps d'6pid6mie, il leur est arriv6 quelques fois au cours de
I'histoire de sortir de leur H6tel-Dieu pour aller soigner des
malades en quarantaine. Elles ne manquaient pas d leurs obli-
gations, car le chapitre, plus haute autorit6 du monastdre, et
l'6v6que, plus haute autorit6 du diocdse, permettaient aux seurs
de sortir de leurs couvents. Voici comment l'alerte avait 6t6
donn6e dans la p6ninsule. Le malade qui avait amen6 la picote
mourut en peu de temps, et sept de ses huit enfants Ie suivirent
dans la tombe en moins de trois semaines. C'est en apportant du
secours spirituel d cette famiile que le cur6 Allard de Poke-
mouche avait attrap6 Ia maladie. Lors d'une visite chez le cur6
Pelletier de Caraquet, le pdre Allard tomba malade, au grand
d6sarroi du pdre Pelietier qui laissa le malade entre les mains de
sa servante et se rendit aussit6t chercher des remddes d Tracadie.
Voyant la grande inqui6tude du pdre Pelletier, les seurs offri-
rent de venir d son secours. Toutes auraient aim6 aller soigner
les malades, mais les seurs Brault et Sicotte furent d6sign6es et
se rendirent au presbytdre de Caraquet,le 25 novembre. Elles
commencdrent par regrouper et isoler les malades dans une
m6me maison afin de pr6venir la contagion et demeurdrent d
Caraquet un peu plus de trois semaines. Des quinze personnes
atteintes, incluant le vicaire du pdre AIIard et la servante du pdre
Pelletier, seulement quatre surv6curent.

Pendant l'6pid6mie, les sceurs avaient accueilli d Tracadie la
mdre du pdre Pelletier qui habitait avec son fils au presby'tere.
Les gens de Tracadie en conclurent qu'elle avait la picote et Ia
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peur les envahit. L'alarme avait sonn6. La plupart des parents
retirdrent leurs enfants de l'6cole, de sorte qu'il en restait d peine
une vingtaine sur les cent vingt-trois inscrits d I'Externat St-
Joseph. Seur St-Jean reconnait que c'6tait aussi bien ainsi car
les sreurs 6taient surcharg6es, ayant d remplacer celles qui
6taient d Caraquet. Aprds vingt-quatre jours,l'6pid6mie de picote
6tait d peu prds enray6e, et les seurs revinrent d Tracadie. Le
d6vouement des Hospitalidres eut <un grand retentissement),
au dire de seur St-Jean. Succds diplomatique aux yeux de
l'6v6que Rogers, 6tant donn6 que cet 6v6nement fit la manchette
dans trois journarx de la province, l'un franqais et les deux autres
anglais. Des ovations et des 6loges jaillirent d'un peu partout.
C'est avec une grande satisfaction que seur St-Jean 6crit d la
maison mdre : < Monseigneur Rogers parait trds content, il nous
a 6crit une lettre des plus flatteuses, tous les Messieurs Prdtres
des alentours paraissent trds satisfaitsl.l Elle termine sa longue
lettre en disant que seur Sicotte leur donnerait des d6tails < sur
ce sujet qui occupe ici tous les esprits et qui fait le sujet de toutes
Ies conversations. Personne ne parle que de la picote, la picote,
Ia picote; ils s'en tournent Ia t0te2. )

A maintes reprises, la valeur de la contribution de seur St-
Jean d la fondation de Tracadie avait 6t6 mise en 6vidence. Chose
certaine, ir la fin de l'6t6 1875, elle ne s'attendait pas d 6tre 6lue
sup6rieure, elle qui venait tout juste d'avoir trente ans. Encore
une fois, en nommant une sup6rieure dont l'Age 6tait de dix ans
inf6rieur d I'Age requis pour cette fonction, la communaut6 devait
demander une dispense de la rdgle. Mais, cette d6cision 16sultait
de la n6cessit6 et non d'un choix, car Ia communaut6 qui 6tait
alors form6e de neuf seurs comptait cinq seurs de cheur, et les
seurs St-Jean, Brault et Sicotte n'avaient pas les quarante ans
requis. Seur St-Jean, secr6taire du chapitre, 6crivit d la maison
mdre demandant s'il 6tait possible de r66lire s@ur Reid pour un
troisidme mandat. Seur Reid avait cinquante-deux ans bien
sonn6s et, malheureusement, elle perdait graduellement la vue

Sr St-Jean, <Lettre d Ia communaut6 de Montr6al>, Ie 19 d6cembre
1874.
Ibid.

1 .

2.



752 Poun l'Esporn ET LA DrcNrrE nrs r-Epnrux e TnecauE

et avait de Ia difficult6 d marcher. Par contre, si elle 6tait nommee
assistante et admonitrice d'une jeune sup6rieure, ceia garantirait
une certaine prudence et sagesse dans la gestion des euvres et
la direction de la communaut6. Seur Sicotte souffrait d'une sorte
de m6lancoiie qui i'avait atteinte dds son arrivee d Tracadie. Sceur
L6v0que 6tait un peu plus Ag6e mais elle devait diriger l'6cole.
Ag6e de trente-six ans, sreur Brault remplissait habituellement
les fonctions de maitresse des novices, d'hospitalidre et de d6po-
sitaire; mais on l'avait pr0t6e d Chatham pour une p6riode de
temps ind6termin6. Il restait sceur St-Jean, qui eut la surprise
d'apprendre d Ia fin de l'6te 1875 que le chapitre l'avait 6lue au
scrutin secret. EIle confie d ia nouvelle sup6rieure de la maison
de Montr6al : n Jeune, sans exp6rience, d6pourvue des qualit6s
et surtout des vertus requises dans une sup6rieure, il ne me serait
jamais venu en pens6e que je pourrais etre 6lue3. r Peut-Otre
avait-elle besoin de l'appui des smurs de Montr6al ? Chose sirre,
elle savait que celui de sa communaut6 lui 6tait acquis. < La satis-
faction g6n6rale et l'affection toute charitable, que me t6moi-
gnent nos chdres seurs, m'encouragent ir embrasser ma croix
avec r6signation. A quoi bon murmurer ? se d6piter ? Dieu le
veut, parole douce qui me donne force et courage. Oui, Dieu le
veut sera ma devise et mon cri de ralliementa.l

La jeune sup6rieure avait bien certaines iimites, mais elle ne
manquait pas de leadership. Il fallait juste un peu de temps pour
que ses qualit6s puissent m0rir. Au cours des trois ann6es de son
mandat, elle subira des tests de comp6tence ir plusieurs titres:
soit comme sup6rieure d'une communaut6 comptant sept srcurs
professes, une novice et deux postulantes i comme directrice
d'un lazaret de vingt-quatre l6preux; et enfin, comme premidre
responsabie d'une 6cole comptant habituellement entre quatre-
vingt- dix et cent 6ldves. En 1875, la valeur des propri6t6s de la
communaut6 s'6levait d 980 $. Les revenus annuels des seurs
6taient de 1753 $ et les d6penses 1402$., ce qui constituait un sur-
plus de 351 $, d la fin de d6cembre. Inquiet et m6fiant vis-d-vis du
gouvernement, monseigneur Rogers avait jadis interuog6 seur

3. Sr St-Jean, < Lettre ir la sup6rieure de Montr6al >, Ie 3 septembre 1875.
4. rbid.
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Reid sur l'avenir de leur maison et la sup6rieure lui avait r6pondu
avec franchise: crVotre Grandeur d6sire savoir si nous pourrions
subsister d Tracadie, sans un 6tablissement propre, dans le cas
oir le gouvernement nous remercierait pour nos services. A cela,
Monseigneur, permettez-moi de r6pondre que nous croyons
pouvoir subsister d Tracadie, sans l'aide du gouvernement. Il est
vrai que nos ressources ne sont pas opulentes et que pour
quelque temps nous serions trds d l'6troit dans notre maison
d'ticole, mais nous serions heureuses de pouvoir ressembler d
nos mdres fondatrices de notre maison de Montr6al, et, Mon-
seigneur, pourrions-nous ne pas nous confier en la Divine
Providence qui nous a donn6 de si touchantes marques de pro-
tection depuis cinq ans5 ? > Au moins, les hospital idres de
Tracadie 6taient propri6taires de bien-fonds et l'avenir ne les
preoccupait pas outre mesure.

La nouvelle sup6rieure apprendra d canaliser ses 6nergies et
d se servir de ses talents en vue de la solidification de leurs
Guvres. En effet, seur St-Jean avait collabor6 d I'inauguration
de l'enseignement et, d titre de pharmacienne ou d'aide d l'hos-
pitalidre, elle avait soign6 Ies l6preux et les maiades de la r6gion.
EIle avait un temp6rament autoritaire. Ses lettres, qui versaient
parfois dans la sentimentalit6, en particulier dans Ia correspon-
dance avec les seurs de la maison mdre de Montr6al, pouvaient
paraitre piquantes d l'occasion, mais sa perception de Ia vie com-
munautaire 6tait empreinte de vitalit6. A l'automne 1.875, mon-
seigneur Rogers signa la liste des offices des seurs et pr6sida
lui-m6me la c6r6monie d'6lection de la sup6rieure, qui eut lieu Ie
jour de Ia prise d'habit de Marianne Losier, premidre hospitalidre
d prononcer ses veux d Ia communaut6 de Tracadie.

Selon Ia coutume chez les Hospital idres de St-Joseph, la
secr6taire exp6dia les r6sultats des 6lections et la liste des offices
des seurs de sa communaut6 d Ia communaut6 de l'H6tel-Dieu
de Montr6al. Par Ia m6me occasion, la sup6rieure demandait une
seur, pour remplacer les seurs Cl6mence et Lumina, deux con-
verses 6puis6es par de lourdes tAches manuelles. D'ailleurs, seur

5. Sr Reid, <Lettre d Mgr Rogers >, Ie 16 septembre 1873.
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Cl6mence retournerait bientdt d la maison mdre. Cinq semaines
s'6taient 6coul6es depuis l'envoi de ces lettres, et Ia r6ponse
tardait d venir. Plut6t susceptible, la nouvelle sup6rieure s'inqui6-
tait et s'imaginait une r6action d6favorable d sa propre nomina-
tion. Elle 6crivit d nouveau : < Dites-nous tout simplement si notre
demande pour une s@ur vous a bless6es. Quant d moi person-
nellement, je suis dans l'impression que le triste choix que nos
chdres seurs ont fait de ma personne pour la place de sup6rieure
vous a apparu si peu raisonnable que vous ne savez trop qu'en
dire6. > Toutefois, les v6ritables pr6occupations de seur St-Jean
6taient d'ordre pratique. En effet, seur Lumina ne pouvait plus
faire la cordonnerie, et les seurs devaient alterner leurs chaus-
sures de pied chaque semaine pour ne pas les user trop rapide-
ment. Que dire ensuite du peu de confort ainsi occasionn6, qui
n'6tait pas sans nuire d leurs travaux habituels ! Une multitude
d'autres tdches 6taient en attente: la filasse et la laine d filer, le
galon et une infinit6 d'autres choses d faire. Les propos de seur
St-Jean sont d'une grande simplicit6 et sinc6rit6 : ( N'accusez pas
nos ceurs qui vous aiment, car si nous vous 6tions plus indiff6-
rentes, sans doute votre silence nous serait moins sensibleT.l

Se peut-i l  que seur St-Jean ait eu alors d traverser une
p6riode de nostalgie ou d'ennui ? En f6vrier 1876, aprds le d6part
des seurs L6v6que et Cl6mence pour Montr6al en compagnie
du pdre Babineau, elle 6crivit une longue lettre d la communaut6
de la maison mdre, commenQant par exprimer son attachernent
en termes affectueux: ( Je vous serre toutes dans mes bras ou
plut6t, je me presse sur vos ceurs. Il y aura bient6t huit ans que
nous sommes s6par6es, huit ans que nous avons pris Ia route de
l'exil, mais le souvenir de nos v6n6r6es mdres et de nos bien-
aim6es seurs est encore aussi vif que s'il y avait que huit jours8. >
Elle imagine Ia scdne qui se produira d l'arriv6e des seurs d
Montr6al, scdne <trds diff6rente de celle qui se passa ici hier
matin, lorsque, sur les huit heures, nous donnions un dernier
baiser d cel les qui, plus heureuses que nous, reprenaient Ie

6. Sr St-Jean, <Lettre ir Montr6al>, Ie 5 octobre 7875.
7. Ibid.
8. Sr St-Jean, ( Lettre ir Ia sup6rieure et ir Ia communaut6 de Montr6ai >,

Ie 11 f6vrier 1876.
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chemin de la patriee.l En sup6rieure consciencieuse, porte-
parole de sa maison, elle ne manquera pas de remercier la com-
munaut6 de Montr6al pour les services que les deux seurs ont
rendu d la fondation de Tracadie, puisque, dit-elle, < C'est comme
membres du corps, c'est en votre nom qu'elles ont travaill610. >
Enjou6e, Ia jeune s@ur St-Jean ajoute, en guise d'appr6ciation
des d6licatesses des sceurs de Ia maison mdre: < Quand la provi-
sion du printemps et de l'automne nous arrive, nous sommes
toutes trds empress6es de recueillir et de saisir tous les petits
paquets et bonbons qui nous sont adress6s11. >

La sup6rieure et les seurs avaient bien hAte de revoir le pdre
Babineau, qui 6tait demeur6 plus de deux semaines au Mont
Sainte-Famille. Pour le retour, il voyagea par train et devait des-
cendre jusqu'au sud-ouest du Nouveau-Brunswick, avant de
remonter vers Miramichi. A cause d'une terrible temp6te de
neige, Ies chars furent retard6s de plus de douze heures, et le
pdre Babineau arriva d Tracadie tard dans la nuit. Le lendemain
matin, qui 6tait un dimanche, il 6tait au lazaret pour la messe de
sept heures. Seur St-Jean raconte qu'il prit le d6jeuner au
couvent, mais que ( ce pauvre pr6tre ne pouvait pas manger.
Nous le faisions parler tout Ie tempslz. > Il partit d neuf heures et
donna r6cr6ation aux seurs, pour avoir les belles images et lire
les lettres qui les accompagnaient>. Le voyageur revint pour le
salut du Saint-Sacrement d quatre heures de l'aprds-midi, et Ies
seurs se r6unirent au parloir pour entendre d'autres nouvelles
de leurs sGurs de Montr6al. Dans sa lettre, seur St-Jean remercie
la communaut6 pour le chaleureux accueil fait d leur chapelain,
fort heureux de son s6jour ir l'Hdtel-Dieu de Montr6al. < Ce
que vous avez fait pour notre bon pdre Babineau, vous nous
l'avezfait d nous-m6mes, car cela I'attache de plus en plus d notre
petite maison pour laquelle il est d6vou6, et dont il prend si bien
nos int6r6ts13.l Connaissant davantage la communaut6 des

L lbid.
1,0. Ibid.
1,1,. Ibid.
12. Sr St-Jean, < Lettre d Ia Sup6rieure de Montr6al >, Ie 3 mars 1876.
13. Ibid.

155



156 Poun r.'nspotn ET LA DrcNrrE DES LEpREUX a TnacaorE

Hospitalidres de St-Joseph, le curti en comprenait mieux la mis-
sion et serait d6sormais en mesure de collaborer avec la sup6-
rieure aux Guvres de Tracadie. D'ailleurs, le pdre Babineau 6tait
mieux plac6 que quiconque pour d6fendre les int6r6ts des s€urs,
car il eut d n6gocier d maintes reprises auprds des instances gou-
vernementales ou eccl6siastigues, en faveur du lazaret et de la
communaut6.

Quelques prOtres du diocdse de Chatham ne se laissaient pas
d6passer en g6n6rosit6: ies pdres Gauvreau et Paquet avaient,
en leur temps, contribu6 financidrement d l'installation de la
maison. Le cur6 de Tracadie et celui de N6guac,le pdre Th6berge,
suivront cette tradition d'appuyer financidrement les euvres des
seurs de Tracadie. Monseigneur Rogers faisait lui aussi, d
l 'occasion, des dons de 25 $ ou 30 $, surtout pour les bazars, les
spectacles de chant et autres activit6s au profit des orphelins.

La communaut6 continuait de recevoir des dons des seurs
de France et de Montr6al. La communaut6 de Montr6al ne faisait
pas que des dons mon6taires, elle garantissait aussi le personnel
n6cessaire d la communaut6 et au lazaret. La demande de Ia sup6-
rieure fut bien agr66e, car les deux seurs Catherine et Laferre
viendront pr6ter main-forte en juin 1876. Les nouvelles venues
avaient une perception de la maison assez diff6rente de celle de
seur St-Jean, trop habitu6e au milieu acadien. Seur Catherine
s'6merveille : < Maintenant, je vais vous parler du beau petit
monastdre de Tracadie. C'est petit, si silencieux, si tranquille, si
recueil l i .  t . . .1 OhlOui, chdre mdre, nous avions raison de dire
que c'6tait la petite maison de Nazarethl4. ) La nouvelle hospi-
talidre 6tait des plus vaillantes. <Avant de vous quitter, chdre
mdre, je vais vous dire d quoi je suis employ6e maintenant. Je file
au noviciat et je suis employ6e d tous les ouvrages communes
lsicl que ma bonne seur Lumina faisaitls. > Cette dernidre 6tait
retourn6e dans les sal les prendre soin des l6preuses. Seur
Catherine trouve amusante la remarque faite d seur Lumina sur
son propre compte. EIIe 6crit: les l6preuses ont dit < que je fais

14. Sr Catherine, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, le 26 juin 1876.
15. Ibid.
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piqu6, tant je parais bonne.l Seur Laferre, qui 6tait arriv6e en
m6me temps que scur Catherine, fut nomm6e d I'enseignement.
Elle s'y plaisait mais trouvait la discipline difficile, 6tant donn6
qu'elle devait s'imposer d de grandes filles d'une vingtaine
d'ann6es et ir de grands garqons. Eile avoue : < Je les aime bien,
ces chers enfants, quoique cet office m'a paru un peu 6trange au
premier abord. Je m'y fais, seulement je regrette de n'avoir plus
d'tiducation pour d6charger encore plus notre chdre seur lmot
illisiblel que le soin des novices r6clame, mais enfin je fais ce que
je peux16.l

Comme toutes les seurs, la sup6rieure avait bien hdte au jour
oir la communaut6 aurait son propre monastdre, et un cloitre les
s6parant du public. Toutefois, de l'avis de seur St-Jean, il 6tait
encore plus urgent d'avoir un h6pital pour recevoir et soigner
quelques malades non l6preux. Au cours des ann,5es, certains
6v6nements ou circonstances avaient surgi, justifiant justement
cette n6cessit6. Ce fut le cas du pdre Nugent, l'un des vicaires de
Tracadie qui souffrait des fidvres typhoides, en d6cembre 1876.
La sup6rieure jugea exp6dient que deux seurs aillent tous les
soirs au presbytdre veiller ce pauvre pr6tre. Puisque les gens
6taient effray6s et que la m6nagdre avait besoin d'aide, on s'6tait
demand6 si les seurs ne devraient pas s'y rendre le jour. La
sup6rieure explique la situation et insiste sur Ia n6cessit6 d'une
salle pour soigner les malades autres que les l6preux: n Personne
ne veut y aller. La pauvre m6nagdre n'en peut plus. Si nous
avions un appartement au moins, oi nous pourrions recevoir
quelqu'un17. > Dans I'esp6rance de faire commencer la construc-
tion d'un h6pital et d'un monastdre plus spacieux, l'audacieuse
sup6rieure fait tirer cinquante cordes de pierres taill6es. Lors-
qu'elles furent pr6tes d 6tre transport6es, la jeune sup6rieure
inexp6riment6e fut presque prise de panique. < Quand je pense
que Ia pierre seule, rendue sur notre terrain va nous coirter au
moins environ quatre milie dollars, la t6te me tourne, car quand
aurons-nous assez oour celal8 ? > Le bois co0tait moins cher. En

16. Sr Laferre, < Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, Ie 2 juillet 1876.
17. Sr St-Jean, < Lettre ir la sup6rieure de Montr6al >, le 22 dlcembre 1876.
18. Ibid.
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1.877, elle fit faire un agrandissement en bois pour loger les
novices. Pour recueillir des fonds, les seurs faisaient des bazars
et un encan particulier octroyait aux gagnants Ie droit $e faire de
la coupe de bois sur la terre des seurs d bon prix. A la fin de
I'ann6e 1877, seur Reid retourna d Montr6al, et ce d6parl priva
la sup6rieure d'une conseilldre avis6e, ce qui explique en partie
Ie ton ironique de ses propos. n Notre fondation va doucement.
S'il fallait juger de la solidit6 de l'euwe par Ie temps, il n'y aurait
rien d craindre pour la n6tre1e. > Elle ajoute, avec un certain pes-
simisme r6aliste, ce commentaire pourtant r6v6lateur d'une foi
profonde : ( L'avenir de notre maison est couvert d'un 6pais
nuage. Nous n'y voyons goutte, mais nous sommes entre les
mains de la Divine Providence, et notre refrain est celui de notre
Divine Mdre, Fiafo.>

En s'6ternisant, la discorde au sein mOme du Bureau de sant6
jetait certes une ombre sur la vision que les Hospitalidres se fai-
saient de l'avenir. La communaut6 ressemblait d un petit ilot
entour6 d'une mer d'hostilit6s. Sur la question du lazaret, Ia sup6-
rieure avait besoin de l'appui et des conseils judicieux du pdre
Babineau, membre du Bureau et chapelain du lazaret. Comme Ie
gouvernement fournissait Ies fonds et que le Bureau les admi-
nistrait, il arrivait souvent que des contrats avec les marchands
soient assez lucratifs. Le patronage n'6tait pas exclu des transac-
tions en lien avec Ies besoins mat6riels du lazaret. Depuis 1860 et
jusqu'au d6but de la d6cennie de 1870, le Bureau de sant6 avait
6t6 form6 de sixmembres, habituellement des hommes d'affaires
entre qui s'6levait une comp6tition pr6visible, d savoir qui aurait
Ies contrats et ferait le plus de b6n6fices. Le 30 septembre 1868,
imm6diatement aprds I'arriv6e des seurs d Tracadie, Ie Bureau
cr6a un comit6 pour les fournitures, form6 des membres John
Young et William Ferguson. Ils auraient d g6rer les besoins mat6-
riels du lazaret, provisions, vdtements et autres fournitures et
travaux occasionnels, tandis que les seurs passeraie4t les com-
mandes auprds de ces deux membres du Bureau. Peu de temps
aprds, Young commenqa d livrer des articles qui n'avaient pas

Sr St-Jean, < Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, le 18 d6cembre 1877
Ibid.

19.
20.
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6t6 command6s ou qui n'6taient pas n6cessaires. Cette pratique
prit fin lorsque le Bureau refusa de payer Young s'il ne consultait
pas son homologue, tel qu'entendu.

Par contre, lorsque le gouvernement nomma quatre nou-
veaux membres au Bureau de sant6 en1874,le contrdle de Young
s'accrut, selon le pdre Babineau. Dans une s6rie d'articles sur la
question, Babineau pr6tendit que le frdre de John Young et
Adams, ami intime de John Young, avaient exerc6 une influence
indue dans la nomination des nouveaux membres. Peu de temps
aprds, le Bureau form6 de dix membres d6cida par scrutin du
cong6diement de Philias Losier, gardien du lazaret depuis trds
longtemps. Ce n'est pas par hasard que Ie r6sultat fut de six voix
contre quatre; i l  6tait 6vident que les nouveaux membres
appuyaient Young. Une s6rie de gardiens se succ6ddrent, mais
ils constitudrent un embarras autant pour les seurs que pour les
I6preux. Le Bureau nomma aussi un cuisinier et, selon le secr6-
taire-tr6sorier A.K. McDougall, tout ce personnel d6sign6 au
lazaret avait des obligations vis-d-vis de Young. Pas 6tonnant
alors, si ce dernier avait toute libert6 de manipuler Ie comit6 des
fournitures et de f ixer les prix. Des deux autres membres
nomm6s au Bureau de sant6 en 1878, l'un 6tait le beau-frdre de
Young, c'est-d-dire Ie docteur Smith. La sup6rieure de la com-
munaut6 n'avait pas plus de pouvoir qu'un simple employ6,
aucun droit d'intervenir dans le choix du oersonnel ni dans
l'achat de provisions pour Ie lazaret.

Le mandat triennal de la sup6rieure achevait quand le doc-
teur Smith fut nomm6 m6decin < consulteur > aprds des 6tudes
sp6cialis6es d une universit6 de New York. En faisant sa demande
d'emploi, il avait racont6 aux autorit6s provinciales que les hos-
pitalidres d6clinaient la responsabilit6 de poser le diagnostic de
la ldpre et d'en d6crire Ies diverses 6tapes. Le docteur Smith
affirma aussi que des personnes qui n'avaient pas la maladie
avaient 6t6 admises parce que les examens de certains m6decins
inexp6riment6s 6taient fautifs. Une lettre de recommandation du
docteur Tach6 accompagnait la demande de Smith. Monsieur le
cur6 Babineau ne renonEa pas pour cela ir sa propre part d'auto-
rit6 dans les affaires du lazaret, et scur St-Jean I'appuya en ce
sens. La sup6rieure n'a pas laiss6 de commentaires 6crits sur Ie
retour du docteur Smith, mais il est probable qu'elle y vit un
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effort de la part du gouvernement pour renforcer l'aspect pro-
fessionnel du soin des l6preux. Elle n'aura pas d s'inqui6ter du
r6le attribu6 au m6decin attitr6, car le docteur Smith conserva
son bureau et sa r6sidence de Chatham. Trois ou quatre fois par
ann6e, il venait dans la r6gion et visitait des maisons d'affaires et
des domiciles priv6s en vue de d6pister la ldpre. De temps d
autre, il envoyait des malades d l'h6pital. Surtout, Ie m6decin
reconnaissait la valeur du travail des seurs et avait m6me de la
consid6ration pour seur Saint-Jean. Peut-Otre n'y avait-il pas
r6ciprocit6, car la rel igieuse ne partageait pas les id6es rel i-
gieuses du m6decin. Avec une exp6rience de dix ans auprds des
l6preux et ses propres recherches m6dicales sur le terrain, seur
St-Jean 6tait aussi apte que Ie docteur Smith d poser le diagnostic
de Ia ldpre, mais, contrairement au m6decin hygi6niste, la reli-
gieuse ne pouvait pas sortir de son cloitre pour faire les visites ici
et ld dans la r6gion. De toute fagon, m6me si elle avait obtenu la
permission de sortir, son expertise n'aurait pas eu le mOme poids
que celle du m6decin. Il est arriv6 quelques fois que des non-
l6preux, le plus souvent des enfants, demeurent au lazaret, sur-
tout si les deux parents 6taient atteints de la ldpre. De tels cas
seront av6r6s, m6me aprds 1898, quand Ie docteur Smith sera
administrateur de la l6proserie. Une fois d f int6rieur du lazaret,
ce n'6tait pas facile de sortir, m6me si la maladie 6tait stable
depuis des ann6es.

Pendant les trois ann6es oi seur St-Jean fut sup6rieure pour
la premidre fois, soit de 1875 et 1878, elle 6tait vraiment perque
comme directrice du lazaret, mdme si le Bureau de sant6, qui se
r6unissait quatre ou cinq fois par ann6e, en 6tait l'administrateur.
Pour tout renseignement sur Ia maladie, c'est it la sup6rieure que
les gens s'adressaient. Pour une raison quelconque, monsei-
gneur Rogers lui envoie un jour une stirie de questions. Il veut
savoir, entre autres, si la ldpre s'6tendait d d'autres races que les
Frangais. Seur St-Jean explique que ( depuis l'apparition de Ia
Idpre, dans ce pays, deux Anglais seulement en ont 6t6 victimes,
et il y a d6jd longtemps ; ils 6taient au Lazaret, je crois, en 185321 r.
Elle n'en dit pas davantage, mais les recherches d6montrent que

21. Sr St-Jean, < Lettre d Mgr Rogers >, 1e' septembre 1878.
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ces deux anglophones 6taient des frdres transf6r6s de l'ile aux
Becs-Scies d Tracadie en 1849. Des documents plus anciens mon-
trent que quatre victimes de la r6gion de Miramichi 6taient d'ori-
gine iriandaise ou,5cossaise. Dans la r6gion de Tracadie, il y avait
aussi des francophones d'origine celte assimil6s aux Acadiens.
Quant d ceux du Cap Breton, i ls 6taient des Ecossais. Les
r6ponses de seur Saint-Jean sont courtes et d point. En 1878, il y
avait dix-neuf l6preux au lazaret: huit hommes et onze femmes,
et il en reste, habituellement, quatre ou cinq ir l'ext6rieur du
lazaret. Oui, le nombre de malades a fluctu6 au cours des der-
nidres ann6es et a 6t6 r6duit d douze, puis il a remont6. Non, Ia
maladie ne s'6tendait pas d l'arridre-pays.

A la question portant sur la s6v6rit6 et l'application des lois
provinciales concernant Ies l6preux, seur St-Jean pr6cise : n Les
lois de s6questration sont toujours les mOmes, mais elles ne sont
plus en vigueurzZ. r La loi vot6e en 1844 s'intitulait Act to Prevent
the Spread of a Disorder now Existing in Certain Parts of the
Counties of Gloucester and Northumberland Les malades devaient
6tre enferm6s de force si n6cessaire, et toute personne qui
donnait asile d des l6preux ou les gardait risquait l'amende ou la
confiscation de ses biens. Seur St-Jean ne voit pas Ia n6cessit6
de telles contraintes, car de toute fagon, a Ie cur6 de la paroisse
tAche de faire entrer les l6preux d l'h6pital, par le moyen de la
conviction, aussit6t qu'il est inform6 de leur 6tat23 >. La plupart y
venaient de leur plein 916, mais quelques-uns demeuraient dans
leur famille jusqu'aux stades les plus avanc6s de la maladie, con-
taminant parfois Ies personnes qui les soignaient, habituellement
Ia mdre, l'6pouse ou Ia belle-fille. Faute de mesures pr6ventives,
la ldpre se communiquait parfois aux autres membres de Ia
famiile, en particulier aux plus jeunes. Seur St-Jean explique:
a La maladie est ici regard6e comme contagieuse, mais non pas
comme le chol6ra ou le typhus. Mais par Ie moyen de la vie de
famille, vie commune et peut-Otre aussi par inoculationza ll Une
croyance populaire voulait que si telle 6tait la volont6 de Dieu, il

Ibid.

Ibid.

lbid,

22.

24,
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n'y avait rien qui les emp6cherait d'Ctre malades et, alors, il fallait
se r6signer. Certains croyaient aussi que la pauwet6 6tait un fac-
teur d'expansion de la maladie et que les pauvres gens 6taient
plus vuln6rables. En r6alit6, il s'agit moins de pauvret6 que de
promiscuit6 dans Ies maisons trds petites avec des moyens
d'hygidne l imit6s. L' incidence de la maladie devait d6cl iner
proportionnellement d la hausse du niveau de vie.

L'H6tel-Dieu de Tracadie 6tait assez florissant lorsque s@ur
St-Jean r6digea son Rapport triennal en juin 1.878. La commu-
naut6 comptait huit religieuses professes, dont six de cheur et
deux converses, ainsi qu'une novice et une postulante. Le
nombre de malades au lazaret 6tait de seize ou dix-sept. Qua-
rante-neuf 6taient d6c6d6s depuis la venue des sceurs. Chaque
ann6e, le gouvernement allouait 1600 $ pour les l6pretx. La phar-
macie de l'H6tel-Dieu, dont les d6penses variaient entre 100 $ et
120$, distribuait des remddes d trois ou quatre mille personnes
par ann6e. Il y avait quatre-vingt-dix d cent 6ldves d l'Externat
St-Joseph. La valeur des terrains de la communaut6 6tait de
1255$, et Ia communaut6 avait pu (mettre en caisse 2759$ pro-
venant des aum6nes et revenus des terres, pour se pr6parer )r
bAtir un monastdrezsl. En main, il reste 180$ aprds d6duction
des d6penses courantes de 1729$ pour la communaut6. Les
seurs ont aussi 350 $ en caisse provenant d'aumdnes sp6ciales
pour un h6pital ind6pendant du lazaret. En somme, la situation
financidre 6tait assez bonne.

Toutefois, le l6ger brouillard entrevu en 1877 reparut en
d6cembre 1878. Les 180$ avaient 6t6 d6pens6s, et les finances
n'6taient pas roses. En juillet, les seurs avaient emprunt6 200$
de Ia communaut6 de Montr6al. De plus, une somme de 200$
parait aux livres de compte pour un don offert d monseigneur
Rogers. Ces d6tails ne sont pas signal6s dans les Chroniques ni
dans Ies lettres d mdre Pag6. Rien n'indique non plus que Rogers
avait sollicit6 Ies sGurs de Tracadie. La sup6rieure aurait-elle agi
sans consulter Ia communaut6 ? C'est peu probable, car la d6po-

25. Sr St-Jean, Troisidme Rapport triennal de la communaut1 des Reli-
gieuses Hospitdidres de l'H6tel-Dieu de St-Joseph de Tracadie dans le
diocdse de Chatham. Ie 15 iuin 1878.
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sitaire et non Ia sup6rieure s'occupe de Ia tenue des livres.L'expli-
cation est fort simple. En f6vrier 1B7B,l'evdque de Chatham avait
convoqu6 son clerg6 pour discuter de Ia dette du diocdse de
30 000 $, et au cours de la nuit du 14 f6vrier, la r6sidence 6pisco-
pale, la cath6drale et le colldge 6taient pass6s au feu. L'6vdque ne
changea pas le discours qu'il adressait Ie lendemain d ses vingrt-
six pr6tres r6unis d Chatham. Rogers all6gua les coirts des fon-
dations des Hospitalidres pour une partie de Ia dette du diocdse.
Les cures du diocdse acceptdrent de solliciter Ieurs paroisses et
la somme de 23 000 $ rapidement recueillie servit aux construc-
tions. Le cur6 de Tracadie avait donne 800 $ et les seurs, 200 $.
Mais Ie diocdse avait maintenant une dette de 36 000 $. Comment
se fait-il que la communaut6, qui n'6tait pas riche, ait pu faire un
don aussi g6n6reux ? Le cur6 de Tracadie aurait-il exerc6 des
pressions sur Ia sup6rieure de I'H6tel-Dieu ? Une sup6rieure plus
Ag6e et plus avertie, comme mdre Pag6 ou mdre Reid, aurait peut-
6tre r6sist6 et attendu avant de laisser partir un tel montant. Seur
St-Jean, qui faisait entidrement confiance au cur6 Babineau,
oubliait-elle qu'il 6tait plus jeune et que, par cons6quent, elle
n'avait pas ir suivre ses conseils d la lettre, d'autant plus que le
cur6 6tait un ami de l'6v0que ? Quoi qu'il en soit, la communaut6
des Hospitalidres de Tracadie apportait une importante contri-
bution aux soins des l6preux et d l'6ducation des enfants de
Tracadie et des environs. Sans oublier que l'6v6que r6coltait d6jd
le fruit de ses investissements, puisque son diocdse comptait des
maisons ir Chatham et d Saint-Basile de Madawaska, oi les hos-
pitalidres dirigeaient des pharmacies, des dispensaires, des h6pi-
taux et des 6coles. Plusieurs jeunes femmes catholiques, surtout
des Acadiennes, entraient chez les Hospitalidres, assurant ainsi
Ia reldve pour les Guvres des religieuses. L'6v6que ne pouvait pas
passer sous silence le fait que ces femmes venues de Montr6al
contribuaient au progrds spirituel et 6conomique de son diocdse.

Au besoin, sceur St-Jean ne craignait pas de faire des tran-
sactions f inancidres. Cette ann6e-ld, el le emprunta 300$ de
William Davidson, pour l'achat de trente acres de tere tout prds
de leur propri6t6, et monseigneur Rogers donne son approba-
tion. Fort heureusement pour les hospitalidres, elles avaient des
amis influents qui veillaient d leurs int6r6ts et d ceux de leurs
l6preux. Sans qu'el les aient d le demander, le docteur Tach6
obtint du oouvernement federal une subvention de 1500$ au
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nom des hospital idres pour n' importe quelle r6novation au
lazaret, quand et comme elles le voudraient. Elles auraient aussi
toute libert6 de d6signer les entrepreneurs ou ouvriers, sans
avoir d rendre compte au Bureau de sant6 des comt6s de Glou-
cester et Northumberland. En attendant de prendre les d6cisions
appropri6es, la communaut6 plaga donc cette somme d int6r6t.
Cette subvention fut inscrite aux registres de comptes du lazaret
parce qu'elle n'6tait pas destin6e arrx besoins mat6riels de la com-
munaut6. Donc, d la fin de 1878, le total des revenus des seurs,
incluant les emprunts, se chiffrait d 1982 $, alors que les d6penses
s'6levaient d 2105 $, ce qui signifiait un d6ficit de 123 $.

De retour au Nouveau-Brunswick en 1878, mdre Pag6 fut 6lue
sup6rieure de Ia communaut6 de Chatham, ce qui permit d seur
Brault de revenir d Tracadie, or) elle fut 6lue sup6rieure. Aprds
trois ann6es d'exigeants services, seur St-Jean n'eut pas de
peine ir laisser son poste. Une lettre d la communaut6 de Montr6al
r6vdle sa r6action spontan6e: <Je suis trds fidre de reprendre
notre ancien office de secr6taire qui me met en relation fr6quente
avec vous tous26. > Avec tout l'humour qui la caract6rise, elle
raconte que les pridres de seur Sicotte, maitresse des novices,
pour obtenir des recrues avaient 6t6 exaucles, puisque Ie cha-
pitre avait admis une seur touridre. Cette demoiselle < est Ia
doyenne d'Age. Elle a quarante-deux ans. Ses cheveux sont aussi
gris que ceux d'une personne de soixante-db; et pour combler la
mesure, elle n'a qu'une dent, mais, en revanche, c'est une sainte
fi l le. Nos seurs qui sont venues au Nouveau-Brunswick la
connaissent. Son nom est Octavie Landry2T.l

La secr6taire alterne entre les nouvelles amusantes et les
situations graves, en particulier chez les l6preux. < Nous avons
vingt malades actuellement parmi lesquels il y a un jeune homme
de dix-huit ans qui fait piti6 d voir. Les vers le rongent tout vivant.
Quand on Ie ldve, Ies vers fourmillent dans son lit28. > D'autres
malades ne manquent pas d'originalit6 et le style de seur St-Jean

26. Sr St-Jean, < Lettre d la communaut6 de Montr6al >, le 16 novembre
187B.

27. Ibid.
28. Ibid.
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d6note une certaine gaiet6 pour distraire ses lectrices. <Nous en
avons un qui est fou et qui donne assez de trouble d ma seur
Laferre qu'il, heureusement, craint un peu. II disait ces jours der-
niers : 'Cette petite seur d'affaire, c'est tout petit puis c'est malin
comme la gr6le.' Parfois, il nous fait des choses bien dr6les2e. >

Les rumeurs de corruption au sein mOme du Bureau de sant6
se rendirent jusqu'ir Ottawa et un comit6 d'enqu6te fut mis sur
pied, conjointement, par les gouvernements provincial et f6d6ral.
Le comit6 en vint rapidement ir la conclusion que tous les
membres du Bureau de sant6 profitaient financidrement de
l'hdpital, d'une faqon ou d'une autre, selon les fournitures ou ser-
vices requis. Cette pratique cr6ait une rivalit6 entre les membres
et une bonne administration 6tait devenue impossible. De plus,
le rapport du comit6 d'enquOte d6nonqa la condition mat6rielle
inacceptable de l'6difice de trente-six ans d'existence, qui ne
r6pondait plus aux besoins des malades. Le comit6 trouva peu
commode que Ia cuisine des l6preux soit dans la maison du gar-
dien, d I'ext6rieur de l'enclos. Ii signala aussi Ie manque d'espace
convenable pour l'entrep6t et la conservation des aliments. Fina-
lement, le comit6 intergouvernemental recommanda que le
Bureau de sant6 existant soit dissous et qu'un nouveau Bureau
temporaire soit form6 pour s'occuper du Lazaret, pendant que
les deux gouvernements prendraient les mesures pour en trans-
f6rer la responsabilit6 au niveau f6d6ral. MOme s'il 6tait 6vident
que John Young r6coltait une large part des b6n6fices, Ie comit6
refusa de donner des noms. Le rapport d6finitif du comit6 recom-
mandait que, Iorsque Ie Bureau temporaire serait en fonction, les
hospitalidres aient une plus grande latitude dans la direction du
Iazaret et l'administration du budget.

Malgr6 tous ces changements en perspective, seur St-Jean
n'6tait pas trds optimiste. L' insti tutr ice de I '6cole publique
essayait d'attirer les 6ldves des seurs, et Ia communaut6 n'avait
pas encore de monastdre conforme aux rdgles conventuelles
comme celui de Montr6al. En d6cembre 1878, seur St-Jean 6crit:
n Depuis plus de dix ans que notre fondation existe, chaque
ann6e nous avons form6 des projets et nourri des esp6rances,

29. Ibid.
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mais les ann6es passent et nous sommes toujours ld ir en attendre
les effets3o. > L'hiver s'annonqait dur d Tracadie. Le mOme jour, la
nouvelle sup6rieure, mdre Brault, empruntait un style d6pouill6
et r6aliste pour confier aux s@urs de Montr6al : < Ici, nous
sommes toutes assez bien. Nous allons notre petittrain ordinaire,
rien d'int6ressant, rien de nouveau d vous apprendre. Tout est
tranquille autour de nous. Nous n'entendons que le vent qui est
si grand qu'on dirait que toutes les bAtisses vont 6tre ren-
vers6es31. >

30. Sr St-Jean, < Lettre ir la sup6rieure de Montr6al>, Ie 22 d5cembre 1878.

31. Sr Brault, < Lettre ir Montr6al > , 22 d6cembre LB7B.
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TOUT PASSE

Des six seurs venues fonder un H6tel-Dieu d Tracadie en 1868,
s€ur Brault et seur St-Jean 6taient les seules d n'Otre jamais
retourn6es d leur <r cher chez-nous > de Montr6al. Aprds douze
ans, leur tour 6tait venu de rendre visite d leurs s@urs de cette
communaut6 et de se mettre d jour dans le domaine des soins de
sant6, car le lazarelreldverait bient6t du ministdre f6d6ral d'Agri-
culture et que les seurs en auraient I'entidre responsabilit6
administrative. A l'hiver LBB0, seur St-Jean avait expos6 d mon-
seigneur Rogers, qui devait autoriser les voyages des seurs, la
n6cessit6 de se ressourcer spirituellement d leur maison de
Montr6al, plus vaste et bien 6tablie. La demande parut sage, et
monseigneur se montra magnanime en permettant )r cinq seurs
de se rendre d leur bien-aim6e maison mdre. Les seurs Anastasie
et Guimont ainsi que la novice Azilda Houde faisaient aussi partie
du groupe qui voyageait par train. Les contacts avec les seurs
de la communaut6 de la maison mdre furent des plus chaleureux,
et la participation d la vie communautaire et aux pridres, pendant
les quatre ou cinq semaines que devait durer leur s6jour, eut
l'effet d'un stimulant psychologique et spirituel.

HAPITRE

I
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Seur St-Jean fut quelque peu surprise des changements sur-
venus d Montr6al, autant dans la ville que dans leur maison mdre,
oir elle renoua avec d'anciennes conseurs et fit la connaissance
de celles qui 6taient entr6es depuis son d6part en 1BOB. Il est vrai
que la vie au Mont Sainte-Familie, dans un magnifique espace
g6ographique et le contexte d'une grande ville moderne, con-
trastait avec la rude r6alit6 quotidienne de leur village acadien
au Nouveau-Brunswick. Elle revisita l'Hdtel-Dieu, sa pharmacie
bien garnie, les immenses salles de malades, et l'imposante liste
de m6decins rattach6s d l'h6pital l'impressionna. Pas surprenant
qu'elle eut envie d'y rester ! D'ailleurs, elle n'avait pas la certi-
tude que leur maison de Tracadie parviendrait, avec le temps, d
la stabilit6 qui caract6risait la maison de Montr6al.

L'heure du d6part arriva bient6t. Le matin du 3 avril 1.880, les
seurs Brault, St-Jean et Houde quittdrent la communaut6 des
Hospitalidres de Saint-Joseph de l'avenue des Pins; les autres
voyageuses les rejoindraient d la gare. Huit jours plus tard, une
longue iettre de seur St-Jean d6crivait le voyage de retour en
d6tails. <Aprds nous avoir dit adieu; adieu, j'oserais dire plus
p6nible encore que celui qu'il nous avait fallu faire, il y a douze
ans, nous nous rendimes chez les r6v6rendes et bonnes Seurs
de Sainte-Anne, oir nous f0mes regues comme des envoy6es du
ciel. La sup6rieure, quoique malade, s'est rendue avec plusieurs
seurs pour nous recevoirl. > Les seurs St-Jean et Brault visi-
tdrent le noviciat, l'infirmerie et Ie pensionnat, oi les 6ldves les
accueillirent au son de la musique. Selon la coutume, une 6ldve
Iut une adresse exprimant leur joie de recevoir pour la premidre
fois, des < mdres de l'H6tel-Dieu >. Tous manifestdrent un grand
int6r6t pour les l6preux et posdrent bien des questions. L'abb6
Narcisse Trudel, qui accompagnait sa nidce, eut la bont6 de
r6pondre pour les seurs, < ce qui nous tira une bonne 6pine du
pied2l, au dire d'Amanda Viger dite seur St-Jean. Puis, toujours
escort6es par Ie cher oncle, les seurs de Tracadie se rendirent d
Ia gare des trains, oi les attendaient parents et amis venus les
saluer. Seur St-Jean ne devait pius revoir son oncle Narcisse,

1. Sr St-Jean, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 11 awil 1880.
2. Ibid.
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car il mourut en juin de l'ann6e suivante. Le train quitta la gare d
vingt et une heures trente minutes, le samedi soir, le voyage se
passa bien, sauf que scur St-Jean et seur Houde furent un peu
malades.

Seur St-Jean poursuit le r6cit du voyage : < Nous sommes
arriv6es d Newcastle, Ie lundi d trois heures du matin, 6tant en
retard de trois quarts d'heure3. [...] Nous avons 6t6 agrlablement
surprises de rencontrer, en descendant des chars, sa grandeur
monseigneur Rogers venu de Chatham pour nous accompagner
durant le reste du trajet. [...] Nous arrivAmes chez nos seurs d
quatre heures du matin, passablement fatigu6es, mais contentes
d'6tre renduesa. l Elles passdrent deux jours ir Chatham et rendi-
rent visite d mdre Pag6, qui 6tait alit6e d l'infirmerie. En voyant
les seurs de Tracadie, l'ancienne sup6rieure ne put retenir des
larmes de joie. Elle 6tait tellement malade que mdre Bonneau,
alors sup6rieure au Mont Sainte-Famille, insista auprds de mon-
seigneur Rogers pour qu'elle retourne d Montr6al.

En quittant Chatham, un profond sentiment de nostalgie
envahit seur St-Jean. C'est d regret qu'elle avait laiss6 son cher
chez-nous et une institution de sant6 beaucoup mieux 6quip6e
que le petit Hdtel-Dieu de Tracadie, mais surtout, elle s'6tait
s6par6e pour une deuxidme fois de conseurs et d'amies qu'elle
croyait ne plus jamais revoir. Devant elle, Tracadie l'attendait. Le
bruit des d6charges de fusils en Ieur honneur se fit bient6t
entendre, pendant que les voitures approchaient du monastdre.
Toutes les seurs 6taient venues d la porte pour les recevoir.
Comme le voulait la coutume, Ies voyageuses et la communaut6
se rendirent d Ia chapelle rendre grAce d Dieu pour avoir fait un
bon voyage et renouveler I'offrande d'elle-m6me au service des
malades et des enfants. Seur St-Jean 6tait visiblement 6mue:
< Je vous assure que j'ai d0, pour ma part, refouler de toutes mes
forces les larmes qui 6taient pr6tes d couler et maitriser mon
6motion de crainte d'affliger nos chdres s@urs qui 6taient si heu-
reuses de nous recevoirs. l  Le lendemain matin ir la messe.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.
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grande surprise ! Seur Hachey, qui avait requ un accord6on en
cadeau de son oncle, interpr6ta un morceau de musique et
accompagna Ie chant. Aprds le d6jeuner, le pdre Babineau et les
seurs se rendirent dans les salles oi les malades avaient pr6-
par6 une petite f6te avec r6citations sous forme de dialogues.
Seur St-Jean en fut trds touch6e. <<C'6tait si beau, dira-t-elle,
qu'il a fallu payer un l6ger tribut et laisser couler les larmes6. >
Un mois plus tard, elle enverra une longue lettre ir la commu-
naut6 de Montr6al, adressant quelques lignes d chacune des
nombreuses seurs.

Conform6ment aux promesses du gouvernement du Domi-
nion canadien, le transfert de l'administration du lazaret de
Tracadie se fit en novembre 1880. Au cours d'une c6r6monie
officielle, le repr6sentant du gouvernement provincial remit tous
pouvoirs au repr6sentant du niveau f6d6ral, en I'occurrence le
pdre Babineau. Puis, ce dernier remit d la communaut6 des Reli-
gieuses Hospitalidres de St-Joseph, < le lazaret, les terrains, la
cuisine, les animaux, les meubles, les habits etc.7 >. Seur St-Jean
incitera les seurs du Mont Sainte-Famille d penser au bon pdre
Babineau dans leurs pridres, ( pour avoir tant travaill6 pour notre
communaut6 et nos maladess. > De l'avis de seur Brault. les
directives reEues du gouvernement f6d6ral pour l'administration
du lazaret 6taient assez simples. < Nous sommes libres d'engager
ir notre choix des serviteurs et servantes, pourvu que le montant
des gages ne d6passe pas 270$ par ann6e. Nous devons pour-
voir d tous les besoins du Iazaret comme nous I'entendons jus-
qu'd la somme de 1.25 $ par mois en moyenne, c'est-d-dire 1500 $
par ann6es. r Malgr6les attentes l6gitimes des seurs,la nouvelle
structure administrative du lazaret fut plus profitable au gouver-
nement qu'd Ia communaut6 des Hospitalidres. Le docteur Tach6
croyait alors que les nouvelles administratrices n'auraient pas de
difficult6 d obtenir Ia construction d'un lazaret, mais il leur con-
seilla de ne pas insister pour le moment, car < la hAte risquait de
tout ruiner >.

6. Ibid.

7. Sr St-Jean, < Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, Ie 30 novembre 1880.

B. lbid.

9. Sr Brault, < Lettre d Mgr Rogers >,le 25 d6cembre 1880.
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Si d'une part, l'instance gouvernementale avait 16916les pro-
bldmes de corruption et de patronage, d'autre part, les reli-
gieuses avaient davantage de responsabilit6s et de travail, mais
pas plus de revenus. Leur allocation de 800$ par ann6e, inchan-
g6e depuis les d6buts, ne serait pas major6e. La nouvelle struc-
ture 6liminait les anciens postes de gardien, de cuisinier et de
secr6taire-tr6sorier. Le docteur Smith retenait la fonction de
m6decin < consulteur r; i l  enverrait les rapports annuels au
ministdre d'Agriculture et toucherait des honoraires de 200 $ par
ann6e. Le pdre Babineau retint le poste de chapelain d 100$ par
ann6e. Le Bureau de sant6 provisoire 6tait aboli et les seurs
avaient d6sormais l'entidre direction du Iazaret: de la cuisine aux
soins, sans oublier la surveillance des constructions et r6nova-
tions. Les registres des d6penses et d6bours6s pour le lazaret
6taient tenus avec minutie. La secr6taire de l'euvre y inscrivait
jusqu'aux plus petits achats, tels les lacets de bottines et les
6pingles d cheveux.

171

Sceur Delphine brault, l 'une
des fondatric.u d. l'H6t l-Di.u

| - l ,de Tracadre, nommee superieure en1)OZ.

Sreur Brault fut heureuse d'annoncer d l'6v0que qu'elles
emploieraient les 1500 $ requs du gouvernement f6d6ral, en 1878,
d la construction d'une aile en bois qui abriterait Ia pharmacie,
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une salle d'attente, la procure du lazaret, la cuisine des l6preux et
le magasin de provisions. Seront am6nag6s sous Ies mansardes,
trois petites chambres, une salle et un r6fectoire pour les ser-
vantes. Il faudra aussi renouveler les chdssis des fen6tres et les
planchers du lazaret, transporter des bAtiments et en d6molir
d'autres. Tous ces travaux faisaient dire d sreur St-Jean ; ( Nous
sommes par-dessus la tOte dans les r6novations, mais c'est peu
compar6 d ce que nous souhaitons. > Puis el le ajoute : < Le
nombre de lepreux gravement malades a augment6; nous
devons les veiller depuis le 1er novembrel0.l

Puisque Ie nombre de seurs avait augment6lui aussi,la com-
munaut6 6tait trds d l'6troit. C'est pourquoi, en mars 1881, la
sup6rieure avait demand6 d I'6v6que l'autorisation de prendre
500 $ de leur avoir pour r6nover la maison du monastdre qui
datait de 1868. Toujours r6ticent, monseigneur Rogers leur con-
seille de ne pas d6penser leur argent sur des bdtiments appar-
tenant au gouvernement, mais donne l'autorisation aux seurs de
faire ce qu'elles jugeront n6cessaire pour leur sant6 et leur bien-
6tre, d condition que le pdre Babineau soit d'accord. Avec l'appui
de ce fiddle conseiller, des travaux assez consid6rables furent
entrepris. La nouvelle construction comprenait au premier
6tage: le tour, le parloir, la procure, la salle de communaut6, Ie
secr6tariat et la chambre de Ia sup6rieure. L'6tage au-dessus
satisfaisait aux exigences d'un noviciat selon les rdgles: salle de
rencontre, chambre de la maitresse de formation et dortoir des
jeunes s@urs. La chapelle et le cheur des seurs, situ6s dans l'an-
cienne maison du monastdre, furent agrandis et on y am6nagea
un nouvel avant-cheur et un petit parloir. Les travarxfurent plus
consid6rables que pr6vus. L'6difice construit en 1.877 s'effondra
quand on voulut ajouter un 6tage; les poutres 6taient d6je
pourries. Cette section devait comprendre au premier 6tage la
cuisine et le r6fectoire des seurs; et, au deuxidme, une salle de
travail pour les converses et quatre petites chambres. A cause
d'impr6vus, Ies d6penses s'6levdrent e 2500$, mais au moins, d
partir de 1882, les seurs eurent la satisfaction d'habiter dans un
monastdre r6gulier avec grilles au parloir et d Ia procure.

10. Sr St-Jean, < Lettre ir Mgr Rogers >,Ie 29 novembre 1881.
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Sceur St-Jean fut 6lue sup6rieure une deuxidme fois en sep-
tembre 1881, mandat qui sera renouvel6 trois ans plus tard. La
communaut6 comptait alors six seurs professes, deux novices et
deux postulantes. La sup6rieure assumait la responsabilit6 de la
pharmacie, alors que seur Sicotte 6tait assistante et hospitalidre
en chef. Seur Brault 6tait d6positaire et maitresse des novices;
sceur St-Stanislas, secr6taire du chapitre. Le nombre de seurs
avait augment6, et le profil d6mographique se transformait, car
quelques jeunes femmes acadiennes faisaient maintenant partie
de la communaut6: Marianne Losier, Marie-Anne Doucet, Elisa-
beth et Octavie Landry. La sup6rieure avait de bonnes raisons
d'6tre optimiste. Le co0t de Ia vie des seurs qui 6tait de 1729 $ en
1B7B 6tait maintenant de 2400 $, mais les revenus provenant de la
ferme, de l'6cole, de dons et d'autres sources s'6levaient a 2700 $.
La somme de 425$ compos6e d'aum6nes avait 6t6 mise de c6t6
en vue d'un h6pital, autre que le lazaret. Aprds trois ans, le rap-
port triennal d'ao0t 1BB4 r6v6lera que les d6penses courantes de
la communautti ont augment6 et se chiffrent d 2350 $, tandis que
les recettes sont de 2400$. Le gouvernement octroie 1820$ pour
les l6preux, et la communaut6 est propri6taire de terrains valant
1550 $. Somme toute, ce n'est pas l'aisance et l'6quilibre est pr6-
caire. Les bienfaiteurs insignes sont les cur6s de Tracadie et de
N6guac. En effet, entre septembre 1BB4 et Ia mi-octobre 1885, le
pdre Joseph Th6berge de N6guac aura fait des pr6ts s'6levant
jusqu'ir 1100$. Les hospitalidres devaient lui payer un int6r6t
annuel de cinq pour cent, mais elles n'eurent pas d rembourser
le principal qui leur fut 6ventuellement donn6.

Les ann6es 1BB0 ne furent pas exemptes de probldmes finan-
ciers. La pharmacienne dirigeait toqjours le dispensaire avec une
partie de la somme que Ie gouvernement allouait d la commu-
naut6. Selon les rapports triennaux, ie nombre de consultations
avait baiss6 et se situait entre 2000 et 2500 par ann6e, mais la
quantit6 de remddes distribu6s 6tait encore importante. Le peu
de revenus ne suffisait pas d couvrir le coOt d'achat. Par exemple,
en 1883, la pharmacie rapporta 70 $, alors que les co0ts s'tile-
vaient d 101$. La vente des produits de la ferme et Ie profit pour
l 'entretien du l inge de sacrist ie des paroisses de ia r6gion
variaient quelque peu mais n'ajoutaient pas grand-chose aux
revenus de la communaut6.
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Le lazaret 6tait presque continuellement d l'avant-scdne de
i'actualit6. A la demande du consul d'Hawai, le bon docteur
Tach6 revint faire enqu6te sur la ldpre dans la r6gion, et seur St-
Jean dut d6laisser ses autres responsabil i t6s pour lui servir
encore une fois de copiste bilingue. MOme si ses propres notes
et observations soigneusement recueillies furent utiles aux doc-
teurs Tach6 et Smith, la contribution de seur St-Jean ne fut pas
reconnue dans Ie rapport Questions sur la ldpre; Enqu€te du
Gouvernement d'Haouai lsicl, publi6 en juin 1885, mais I'excel-
Ient travail des religieuses hospitalidres, appel6es < seurs de
charit6 >, y est soulign6. Le pdre Babineau, dont les aptitudes
journalistiques se sont av6r6es par de nombreux articles d Ia
d6fense des int6r0ts du lazaret, connaissait certes la valeur d'une
bonne publicit6, puisqu' i l  n'6conduit jamais de journalistes
int6ress6s d la ldpre. Seur St-Jean les recevait aimablement,
r6pondait d leurs questions, leur faisait visiter les salles et leur
pr6sentait les malades. Au cours de la d6cennie de 1880, plu-
sieurs journaux, tels Catholic World, Le Moniteur Acadien, The
Daily Telegraph de Saint-Jean, The Halifax Chronicle et quelques
autres publidrent des articles sur le lazaret de Tracadie.

Lelazaret eut I'honneur de recevoir la visite de monseigneur
John Joseph Lynch, archev6que de Toronto, visite qui eut des
r6percussions au plan national. Aprds son d6part, I'archev6que
voulut en savoir davantage, et sceur St-Jean fut heureuse de lui
envoyer par 6crit les renseignements demand6s sur l'hdpital et
les malades. Elle 6crivit  :  n De meil leures bAtisses et de plus
grandes ressources d'administration sont les seuls moyens
d'am6liorer le sort des malades, 1...J aprds quelque temps de
s6jour d I'h6pital, leur 6tat parait am6lior6.[...] Il est remarquable
que ceux qui viennent d I'h6pital au d6but de Ia maladie ne sont
jamais aussi d6figur6s que les autres qui restent plus longtemps
dans leurs famillesll. r Prenant d creur les int6rdts du lazaret de
Tracadie, dds son retour chez lui, monseigneur Lynch 6crivit une
Iettre au premier ministre Sir John A. MacDonald, oi il identifie
les Hospitalidres comme ( seurs de charit6 r et nfemmes m6de-
cins>. La sup6rieure recevra copie de cette lettre etles 25$ des-
tin6s d l'achat de ventilateurs pour les salles, don de l'honorable

11. Sr St-Jean, <Leftre d Mgr John Joseph Lynch>, aprds le 30 aorlt 1885.
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Alexander Galt. La lettre de Lynch d Sir John A. d6crivait le
lamentable 6tat du lazaret et insistait pour qu'il autorise la cons-
truction d'un nouvel h6pital ou, d tout le moins, d'importantes
r6novations.

Souhaitant sincdrement venir en aide aux l6preux,le z616
archev6que prononEa un sermon sur la ldpre et le d6vouement
des seurs hospitalidres, qui fut ensuite publi6 dans les journaux.
Le gouvernement voyait d'un mauvais eil tout excds de publi-
cit6, en particulier sur le lazaret de Tracadie, d'autant plus q.re
des cons6quences n6gatives s'ensuiwaient sur les possibilit6s
d'investir dans la r6gion et d'y attirer des habitants. Malheureu-
sement, le sermon de monseigneur Lynch contenait des erreurs
qui alarmdrent Ie public, choqudrent les politiciens et embarras-
sdrent les religieuses. Les fonctionnaires ne pouvaient pas nier
le fait que les malades habitaient dans une vieille bAtisse oi les
odeurs f6tides de la maladie demeuraient dans l'air malgr6 les
efforts d6ploy6s par les seurs pour assurer la propret6 et l'a6ra-
tion des lieux. L'erreur la plus grave concernait le nombre de
l6preux que l'archev6que estimait d plus de deux mille, erreur
due d la confusion entre le nombre r6el de l6preux et le nombre
de malades de l'ext6rieur, qui n'6taient pas l6preux mais venaient
r6gulidrement d la pharmacie. Une telle d6claration fautive indi-
gna les repr6sentants du gouvernement. IIs d6noncdrent cette
m6prise qui, malheureusement, jeta le discr6dit sur tout ce que
l'archev6que avait pu dire de bon sur le sujet.

A Ia lettre du docteur Tach6, visiblement vex6, Ia sup6rieure
mdre St-Jean r6pondit aussitdt, rectifiant quelques points du
sermon de l'archev6que de Toronto. <Lorsque j'ai r6pondu d Sa
GrAce [LynchJ que la moyenne des applications faites ici annuel-
lement pour remddes 6tait de 2500, il ne m'est jamais venu en
pens6e que l'on p0t supposer un pareil nombre de l6preux dans
la paroissel2. > Mdme si l'archev6que avait trouv6 les < odeurs
insupportables >, s€ur St-Jean riposte : < Nous trouvions, nous,
que qa sentait bon, vu que nous avions tout pr6par6 de notre
mieux pour Ia r6ception des v6n6rables pr6lats13. > EUe pr6cise

12. Sr St-Jean, <Lettre ir J.C. Tach6>, Ie 1e'octobre 1883.
13. Ibid.
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que le don de 25 $ a servi A la r6paration des ventilateurs et non
d l'achat de neufs. La sup6rieure expose clairement l'attitude des
seurs sur un point chatouillerx. < Bien des fois, d6jd, des visi-
teurs nous ont sugg6r6 de demander au gouvernement de nou-
velles bAtisses, et toujours nous avons r6pondu que nous ne
demandions rien, que nous 6tions contentes de ce que le gou-
vernement jugeait d propos de fairela. l

Ces d6bats parfois houleux survenus au cours de la d6cennie
de 1BB0 ne constituaient qu'une partie des d6fis pos6s d seur St-
Jean. La sup6rieure ne put emp6cher la maladie et Ia mort de
r6clamer ses premidres victimes au Nouveau-Brunswick. En
I'espace d'd peine deux ans, trois jeunes professes furent empor-
t6es par Ia tuberculose. Seur Marguerite Hachey, qui n'avait que
vingt-six ans, mourut le 25 janvier 1BB5 et fut la premidre reli-
gieuse d 6tre enterr6e d Tracadie. La sup6rieure 6crit d monsei-
gneur Rogers que la communaut6 perdait une personne en qui
elle avait mis de grandes esp6rances. Seur Marianne Losier, qui
avait dix ans de profession et de d6vouement dans les salles des
l6preu,; mourut huit mois plus tard. Et la troisidme, seur Azilda
Houde, mourut le 1er octobre 1886. Le mOme jour, Ia sup6rieure
apprend ainsi la nouvelle d l'6v6que : < Cette bonne petite seur a
laiss6 son dme monter vers Dieu, un peu avant midi, assist6e du
pdre Babineau et entour6e de la communaut6 au complet.l

Le spectre de Ia mort n'emp6cha pas d'autres jeunes filles
d'entrer au monastdre. En avril 1885, Alodie Landry et Madeleine
Pitre recevaient l'habit religieux. En ao0t 1886, ce fut Ie tour de
Luce Blanchard et d'Ad6laide Robichaud dite Marguerite Marie,
puis d'Elisabeth Doucet en septembre. Ces ann6es-ld, quelques
jeunes filles pensionnaient au couvent de Tracadie, entre autres,
l'institutrice mademoiselle MacDonald, Amanda Sormany et
mademoiselle Ferguson. H6ldne Savoie se joignit d elles en 1.887.
En juin de la m6me ann6e, Amanda devint postulante. Pendant
cinq semaines, une dame Gallant avait aussi 6t6 accueillie avec
ses six enfants, pour la somme minime d'un dollar pour l'6du-
cation de ses enfants et de trente cents oour leur lessive.

1,4. Ibid.
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A la fin de 1886, l'annonce d'un autre d6part de la commu-
naut6 devait affecter grandement la sup6rieure. Il ne s'agissait
pas d'un d6cds, mais c'6tait comme si. L'une des deux fondatrices
de Tracadie fut rappel6e d la communaut6 de Montr6al. Sr Saint-
Jean 6crit d la sup6rieure de leur maison d'origine : < Le d6part
de notre chdre sceur Brault, fix6 au 3 janvier, couvre notre maison
d'un voile lugubre et remplit nos ceurs d'une tristesse que la foi
seule peut adoucir. Ces 6preuves de ceur sont mille fois plus
sensibles que toutes les autres auxquelles la Divine Providence
nous a soumisesls. > La fermeture de l'6cole fut l'une des autres
croix port6es par la communaut6. La sup6rieure ressentait
encore de la peine, lorsqu'elle 6crit au docteur Tach6, six mois
plus tard : < Notre chdre seur Brault, l'une des fondatrices, et
celle que nous regardions comme la plus forte colonne de notre
petite maison est retourn6e ir Montr6al au commencement de
janvierlo. ri Par cons6quent, seur St-Jean assumera eile-mOme la
responsabilit6 de maitresse des novices, vu l'importance de la
formation des jeunes s@urs. En septembre 1887, seur Marie-
Anne Doucet fut la premidre Acadienne d 6tre 6lue sup6rieure
de la communaut6 de l'H6tel-Dieu de Tracadie. Elle avait cinq
ans de moins que seur St-Jean, qui en avait alors quarante-trois.
Seur Doucet 6tait entr6e au couvent en 1877 et avait 6t6 Ia
deuxidme d faire profession d Tracadie. Aux nouvelles ob6-
diences, seur Sicotte 6tait nomm6e assistante et hospitalidre en
chef ; seur St-Jean, maitresse des novices, pharmacienne et
secr6taire du chapitre.

Les temps 6taient durs, car pour la premidre fois de leur his-
toire, les hospitalidres de Tracadie n'arrivaient pas d joindre les
deux bouts; des factures 6taient en souffrance. Dans des lettres
6crites en novembre 1BBB d l'homme d'affaires M. J.O. Villeneuve
et d Dupuis et Frdres, seur Marie-Anne Doucet, qui achdve sa
premidre ann6e au poste de sup6rieure, se voit oblig6e, d cause
de d6penses impr6r,ues, de demander une prolongation de cr6dit
jusqu'en f6vrier, mois oi les seurs regoivent une partie de leur
allocation du gouvernement. D'autres probldmes d'ordre finan-
cier retenaient l'attention de la sup6rieure; en effet, certains

15. Sr St-Jean, < Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, le 26 d6cembre 1886.
16. Sr St-Jean, < Lettre au docteur Tach6 r, Ie 5 juillet 1887.
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parents tardaient d r6gler, en tout ou en partie, la dot de Ieur fille
entr6e au monastdre. Seur Doucet se vit oblig6e d'ecrire au pdre
d'une jeune seur : <rL'6tat de gOne extr6me dans lequel nous
nous trouvons me force A venir vous demander s'il ne vous serait
pas possible de nous iaisser toucher les 25 $ dus pour la v6ture
de ma seur Vautour. Dans l'impossibilit6 oi nous sommes de
payer les 600 $ [montant de la dot] que nous devons, je voudrais
au moins faire face aux besoins les plus pressants de notre com-
munaut6. [...] Lors de son entree au noviciat, vous avez promis
de payer les frais du noviciat, c'est-d-dire 75 $ en trois paiements
et de plus de donner B0 $ d sa profession, ce qui fait en tout
155 $17.  >

Frllettes et femmes l.pr.rr.s sur la gale.ie recemment construite
iru deuxrdme etaqe de l ancien lazsret, vers 188/.

Soit d cause des pressions de visiteurs aussi i l lustres que
monseigneur Lynch, du lobbying du pdre Babineau ou encore
de I'intercession du docteur Tach6, des fonds furent allou6s pour
apporter des am6liorations au lazaret. L'ajout d'une galerie d
l'6tage des femmes, sous les mansardes, am6liora sensiblement

17. Sr Doucet. < Lettre d Michel Vautour de St-Louis. N.-B. ). ca 1889.
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l'a6ration. Visiblement satisfaite, seur St-Jean raconte au doc-
teur Tach6: < Si vous voyiez comme les femmes sont bien main-
tenant sur leur grande galerie oi l'air est si pur et si bon !181 De
plus, avec les sommes reques, les seurs ont achet6 < pour les
malades, un beau bateau tout peinture et gr6e d neuf de voiles et
de cordages. Il est assez grand pour tous les malades, et tout
naturellement, le premier tour de bateau qu'ils ont fait, ils ont
saild (comme ils disent) en votre honneurle. > Les rapports
annuels du docteur Smith au gouvernement sont pr6cis et con-
tiennent des statistiques sur les l6preux, mais les lettres que scur
St-Jean envoie au docteur Tach6 sont des plus captivantes et
color6es. Elles relatent un peu le quotidien du lazaret et donnent
des nouvelles de tous les malades que le docteur connait person-
nellement. EIle 6crit: < Depuis ma dernidre letlre, nous avons eu
deux d6cds, Michel Doiron et Victorine Brideau. Cette dernidre
s'est 6teinte tranquillement sans avoir plus de marques de la
maladie que lorsque vous l'avezvue. Michel Doiron, au contraire,
a 6t6 le cas le plus terrible que nous ayons eu. Il s'est d6compos6
tout vivant. Vous avez appris que Raymond Duguay a d6sert6 le
dix-neuf avril aprds un s6jour de cinq mois d l'H6pital, ce qui
r6duit le nombre des malades d dix-sept. Nous avons reQu un
nouveau cas depuis les deux enfants de Caraquet, c'est une petite
fille de treize ans, du nom de Ferre. Elle demeurait chez Brigitte
McGrath quand cette dernidre est venue d l'h6pital, et elle a dCr
prendre la maladie ld, vu qu'il n'y en a jamais eu dans Ia famille
de cette enfant.

Pierre Nodl, William Plourde, Lucie, sa seur, et Ia petite Mar-
guerite Gionnais sont trds malades. Joseph Benoit et T6lesphore
Basque perdent leurs forces visiblement. La grosse Judith a la
jambe et Ie pied droit tellement enfl6s qu'elle n'a pas march6
depuis l'automne dernier. EIle a commenc6 ces jours-ci d faire
quelques pas. Madame Saunier est toujours la m6me, elle a
quelques petits bobos de temps en temps, mais c'est tout. La
petite Judith Benoit continue toujours d 6tre bien, le Dr Smith a
eu grande envie de la d6charger l'hiver dernier. Je pense qu'il en
parlera encore d sa prochaine visitezo. >

18. Sr St-Jean, < Lettre au docteur Tach6 >, Ie 5 juillet 1887.
19. Ibid.
20. Sr St-Jean, < Lettre au docteur Tach6 >, Ie 5 juillet 1887.
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Duncan McKinnon, premier malade de l'ext6rieur du Nou-
veau-Brunswick et aussi le premier protestant, 6tait d'une famille
n6o-6cossaise du Cap Breton dont plusieurs membres avaient
contract6 la ldpre. Il arriva e l'6t6 1BB9 et, comme ce sera le cas
pour quelques autres l6preux protestants, il se convertit d la reli,
gion catholique. La secr6taire note : < Monsieur McKinnon
mourut de dysenterie seulement sept semaines aprds son arriv6e
ici. Pendant ce court laps de temps, nous avons eu le privildge de
le voir embrasser notre religion et il mourut rempli de l'amour
de notre Seigneur. >

En 1BBB, la ldpre n'6tait pas encore 6limin6e, mais les nou-
veaux cas se faisaient plus rares et provenaient de familles ou il y
avait d6jd eu des l6preux. Dans la lettre annuelle au docteur
Tach6, la sup6rieure mdre Doucet 6crit: < Nous n'avons regu que
deux malades seulement cette ann6e: une petite fille de douze
ans, Ol6sine Plourde, de Caraquet, seur de William et de Lucille
Plourde, tous deux bien maiades et ne mourant pas. Puis Char-
lotte Plourde, femme de Georges Dignard, de Lamdque, et seur
de Marie-Rose qui est entr6e au lazaret l'automne dernierZl. > Les
lettres de seur Doucet se rapprochent de ceiles de sceur St-Jean
par la connaissance de chacun des malades et la pr6cision des
nouvelles consign6es dans ses 6crits. Par exemple, c'est avec r6a-
lisme que scur Doucet indique que Joseph Benoit et Joseph
Comeau sont ( horriblement d6figur6s et bien souffrants ) et
qu'un jeune l6preux d6pist6, un enfant de sept ans, le frdre de la
petite H6ldne Ferre, <ne s'est pas encore montr6>. L'ann6e sui-
vante,la sup6rieure raconte le d6cds de Lucille Plourde, devenue
aveugle, sourde et couverte de plaies < depuis le sommet de la
t6te jusqu'd Ia plante des pieds2z l. Ne pouvant tol6rer de couver-
tures, elle restait assise dans son lit et faisait signe d la seur sur-
veillante de nuit de venir lui frictionner Ie dos de temps d autre
avec du liniment. Elle mourut au matin.

Le docteur Tach6 6tait un v6ritable ami des hospitalidres et
des l6preux. M6me aprds sa retraite, les seurs continudrent de
Iui donner des nouvelles du lazaret, des malades et de l'efficacit6

21. Sr Doucet, u Lettre
22. Sr Doucet, n Lettre

au docteur Tach6 >>,le 27 novembre 1BBB.
au docteur Tach6 >,Ie 1.4 septembre 1891.
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de certains traitements. Joseph Benoit avait atteint un stade
extr6me de la maladie et 6tait d6c6d6 depuis. Malgr6les bains de
jambes quotidiens dans de ph6nol ou de chlorure de chaux, Ies
infirmidres n'avaient pas pu emp6cher les vers de se former dans
le pied droit. Par contre, Joseph Comeau a 6t6 plus chanceu&
car les seurs r6ussirent d d6truire compldtement les vers en uti-
lisant du Jay's Fluid, un d6sinfectant command6 de Montr6al.
Autre nouvelle, inusit6e celle-ci, la naissance d'une petite fille au
lazaret. Seur Doucet raconte : < Marie L6gdre de Caraquet,
mari6e d Thomas Forbes d Lamdque, est entr6e d l'h6pital en
novembre dernier 6tant grosse; quand nous nous en sommes
apergus, il 6tait trop tard, il a fallu la garder. Le Dr Smith a envoy6
une sage-femme pour l'assister et il est venu lui-mOme la visiter.
La petite fille a 6t6 baptis6e et sa grand'mdre l'a emport6e le len-
demain aprds sa naissance. Il y avait derx mois que le pdre 6tait
mort chez lui de consomption23.l

La fermeture de l'Externat Saint-Joseph d la fin de 1BBO signi-
fiait d la fois I'abandon d'une sphdre apostolique mais aussi la
r6duction des revenus pour la communaut6. En 1887,le budget
des seurs 6tait a peine en 6quilibre. L'une des dernidres initia-
tives de seur St-Jean, avant de terminer son troisidme mandat
comme sup6rieure, fut d'acqu6rir une maison et une terre d'un
couple dg6 qui souhaitait que les seurs aient soin d'eux, en
6change. Le printemps suivant, elles firent cultiver Ia terre et
transporter la maison prds du monastdre. Des r6novations y
seraient plus tard effectu6es afin de servir d'h6pital pour soigner
des pr6tres. C'est l'explication que Ia sup6rieure donna d mon-
seigneur Rogers, mais elle songeait peut-Otre d ouvrir un orphe-
linat ou d agrandir Ie noviciat. Quoi qu'il en soit, quand seur
St-Jean signa le sixidme rapport triennal de l'H6tel-Dieu de
Tracadie, Ies d6penses courantes et les recettes de Ia commu-
naut6 s'6galisaient d 2070 $. La communaut6 avait tout de m6me
n en caisse la somme de 1250 $ provenant d'aum6nes et de
revenus des terresza l et un compte s6par6 de 450 $ en vue d'un
h6pital ind6pendant du lazaret.

23. Ibid.
24. Sr St-Jean-de-Goto, Srxidme Rapport triennal de la communaut1 des

Religieuses Hospitdidres de l'H6te1-Dieu de St-Joseph de Tracadie dans
Ie diocdse de Chatham. le 24 iuillet 1887.
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La fermeture de l'6cole laissait place dans le ceur de seur
St-Jean et des seurs enseignantes pour une autre forme d'Guwe
6ducative. Pourquoi pas un orphelinat ? Les deux jeunes s@urs
acadiennes Luce Blanchard et Marie-des Anges 6taient atteintes
de tuberculose. Pleines de confiance en sainte Anne, Ies seurs
entreprirent une neuvaine pour leur gu6rison et mirent comme
condition que, si les malades 6taient gu6ries, Ia communaut6
recevrait et 6duquerait de petits orphelins et des orphelines.
Monseigneur Rogers vint les visiter accompagn6 du pdre
Morissey, un saint prOtre qui avait de grandes connaissances en
m6decine et le don de gu6rison. Seur St-Jean raconte aux s@urs
de Montr6al qu'il vint voir les seurs malades et eut Ia bont6 de
leur prescrire un remdde. < Et neuf heures plus tard, la bonne
sainte Anne montrait sa puissance en gu6rissant instantan6ment
notre chdre seur Blanchard2s. > Remplies de confiance, les
seurs commencdrent une deuxidme neuvaine pour s@ur Marie-
des-Anges. Les deux furent gu6ries et purent reprendre leur
travail. Aucun m6decin ne les a examin6es, mais selon seur St-
Jean, ces gu6risons 6taient certes miraculeuses. Avec les 600$
g6n6reusement offerts par le cur6 Th6berge de N6guac, Ia com-
munaut6 fit faire des rtinovations d Ieur maison, afin de loger des
enfants qui viendraient sans tarder. Les seurs Sicotte et Marie-
des-Anges furent nomm6es pour s'en occuper. Aprds quelque
temps, l'6tat de sant6 de seur Blanchard se d6t6riora, mais les
travaux 6taient d6jd entrepris, de sorte que, en juillet 1BBB, trois
enfants furent admis ir I'orphelinat. Au cours de l'ann6e, le
nombre monta d dix. En avril 1890, vingt-deux enfants habitaient
au deuxidme 6tage d'une < allonge > qui avait co0t6 600 $, tandis
que des < vieilles > dames logeaient au premier. Lorsqu'elles diri-
geaient I'6cole, les seurs 6taient r6mun6r6es, mais ce sera diff6-
rent pour l'orphelinat, une Guvre priv6e oir Ia communaut6
devait pourvoir d tous les besoins. Ce qui faisait dire d seur
Doucet : n Nous avons 800 $ de dettes d payer avec rien, mais Dieu
y pourvoira. t...1 Les seurs sont actuellement d faire la cordon-
nerie qui n'est pas une petite 7ob maintenant avec le surplus de
quarante-quatre petits pieds d chausser26. >

25. Sr St-Jean, < Lettre ir ia sup6rieure de Montr6al >, le 5 juillet 1BBB.
26. Sr Doucet, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 12 avril 1890.
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Au d6but de 1888, une tache bien agr6able incombait cepen-
dant i la sup6rieure seur Doucet, c'est-d-dire la pr6paration
d'une f6te pour c6l6brer Ie vingt-cinquidme anniversaire de pro-
fession religieuse de seur St-Jean, le 2 f6vrier. Seur Doucet 6crit
aux seurs de Montr6al: <Nous devons et dewons une 6ternelle
reconnaissance a notre chdre maison mdre de nous l'avoir laiss6e
pour aider d 6tablir et ensuite conduire cette petite communaut6.
[...] Puissions-nous poss6der Iongtemps cette chdre seur, ainsi
que ma chdre seur l'Assistante lSicotte], pour avoir Ie bonheur
de les voir se reposer d l'ombre de la vigne qu'elles cultivent avec
tant de soins aussi au prix de tant de sacrifices2T. > Invit6 par la
sup6rieure pour pr6sider les c6r6monies religieuses des noces
d'argent, monseigneur Rogers fit le voyage malgr6 les routes
enneig6es et dangereuses. Neuf prOtres assistdrent aussi d Ia f6te.
Des cartes et des lettres arrivdrent de partout, autant de la France
que du Canada, et sreur St-Jean en 6tait confuse mais heureuse.
A son dire, la f6te a 6t6 si bien r6ussie qu'elle aurait 6t6 n digne
d'une noce d'or >. Puis la jubilaire fait Ie bilan de ses vingt-cinq
ann6es de profession religieuse et 6numdre quelques change-
ments survenus depuis ses premiers vertx. Elle 6crit artx s@urs
de Montr6al: < Si j'ai pu contribuer d quelque chose d l'6tablis-
sement et au soutien de cette fondation, q'a 6t6 pour moi, un
bonheur et ce sera toujours ma plus grande consolation de
pouvoir, au prix de quelques sacrifices, vous prouver ma recon-
naissance pour la charit6 que vous avez eue de m'admettre d la
sainte profession malgr6 tant de raisons qui auraient d0 me
priver du bonheur d'6tre l'6pouse de Notre Seigneur. [...] En
parlant de ma profession religieuse d nos s@urs ces jours der-
niers, je leur faisais remarquer l'instabilit6 des choses de la terre.
Il ne reste pas grand vestige de la c6r6monie d'il y a vingt ans ir
Montr6al. Monseigneur Bourget qui recevait mes v@ux est mort,
notre sainte maitresse Marchessault est morte, notre mdre St-
Louis qui prenait ce jour-ld Ie saint habit est morte aussi, puis
notre trds honor6e et chdre mdre Pag6, alors sup6rieure, n'est

27. Sr Doucet, < Lettre a
1887.

Ia communaut6 de Montr6al>. le 18 d6cembre
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plus au cher chez-nous. Et moi je suis ici. N'est-ce pas bien Ie lieu
de s'6crier sous le firmament que rien ne change mais tout passe.
Dieu seul sait ce qui nous attend28. >

28. Sr St-Jean, < Letlre d Ia communaut6 de Montr6al >, ie 3 f6wier 1888.
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A I'automne de 1891, seur St-Jean venait d'enterrer seur
Sicotte, I'une de ses plus anciennes compagnes d Tracadie,
quand elle 6crit: < Nous croyons que nos grandes douleurs ne
sont que les pr6ludes de grandes consolationsl. > Les efforts
d6ploy6s par le pdre Babineau auprds des fonctionnaires d
Ottawa en vue de remplacer le vieux lazaret furent assez fruc-
tueux, d'autant plus qu'il avait pr6sent6 un rapport de I'6tat
d6plorable de Ia vieille bAtisse du lazaret, d6sormais d6sudte et
trop restreinte pour accueillir et soigner convenablement des
malades dont le nombre fluctuait entre vingt et vingt-cinq. Les
salles 6taient surpeupl6es et les lieux communs d6labr6s; les
chAssis pourris laissaient entrer le froid et Ie vent tandis que les
murs servaient parfois de repaire aux rats. Le pdre Babineau
envoya des copies de son rapport aux amis du lazaret et aux
journaux. A la tin de l'ann6e, les hospitalidres furent heureuses
d'apprendre que Ie gouvernement du Dominion canadien 6tudiait
s6rieusement Ieur demande de construction.

1. Sr St-Jean, a Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, le 23 d6cembre 1891 .
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Cependant, pour les fonctionnaires, le point le plus litigieux
6tait moins Ie remplacement de l'6difice que la n6cessit6 de cons-
truire. Apparemment, les malades vivant d l'hdpital provenaient
de quelques familles acadiennes ou d'amis affect6s par la ldpre.
D'aucuns croyaient que de simples mesures prophylactiques
auraient suffi pour pr6venir Ia contamination. Etant donn6 le
consensus g6n6ral confirmant Ia n6cessit6 d'isoler les malades
et de les soigner dans une institution, il est possible que personne
n'ait song6 s6rieusement d des soins d domicile. Toutefois, force
est d'admettre que telle 6tait la situation des l6preux du Cap
Breton mis en quarantaine dans leurs propres maisons. Rien ne
prouve que cette solution 6tait Ia meilleure, mais elle fut efficace,
car ces malades n'avaient aucun contact avec les voisins et les
autres membres de leur famille. Le docteur Smith pr6conisait
l'internement au \azaret, et Duncan McKinnon fut le seul N6o-
Ecossais du Cap Breton d 6tre soign6 d Tracadie. Les autres,
incluant la seur de McKinnon, refusdrent de quitter leur ile.
Smith entreprit donc de confiner chez eux les l6preux de la
r6gion des lacs Ainslie et O'Law. Les mesures draconiennes que
le m6decin hygi6niste mit en place, comme demander ir des voi-
sins de faire Ia surveillance, eurent de bons r6sultats, puisque la
ldpre disparut graduellement de cette r6gion. Cependant, cette
approche n'6tait pas la meilleure d cause du manque de soins
appropri6s, qui constituait un grave d6savantage pour les
malades. Au tournant du sidcle, il ne restait plus que deux seurs
l6preuses vivant ensemble, d qui les voisins apportaient des
aliments sur Ie pas de Ia porte, sans jamais entrer. En 1907, le
docteur Smith 6tait sur Ie point d'amener la seule survivante d
Tracadie, quand il apprit son d6cds. Plus tard, des immigrants et
des malades provenant de I'Ouest canadien ou des provinces du
Haut-Canada seront admis au lazaret du Nouveau-Brunswick.

Vers 1891, I'esp6rance d'6radiquer la ldpre et Ia comp6tence
des hospitalidres de Tracadie revenaient p6riodiquement dans
les rapports du m6decin consulteur, confirmant l'opinion de cer-
tains fonctionnaires f6d6raux que la ldpre d6clinait. Mais Ie vent
tourna, et des cas de ldpre se d6clardrent par-ci par-ld, de sorte
qu'il devint urgent de construire un lazaret adapt6 aux exigences
de Ia m6decine moderne. Les m6thodes en vigueur pour amener
ces malades au lazaret 6taient beaucoup plus humaines que celles
qui avaient pr6valu lorsque l'ile arx Becs-Scies servait de prison
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pour les l6preux. Aprds l'arriv6e des hospitalidres et meme aprds
qu'un nouveau lazaret sera construit en 1896, Ies malades
n'6taient habituellement pas forc6s d'y entrer. Plusieurs conti-
nuaient de travailler, de viwe en famille et de se m6ler aux amis.
Ils ne se pr6sentaient au lazarel qu'd un stade plus avanc6 de Ia
maladie oi, malheureusement, le risque de contagion s'6tait
av6re. La cohabitation explique que des familles entidres furent
affect6es, d'une g6n6ration d l'autre. II ne fut jamais ais6 d'attirer
les malades au lazaret et de les isoler des autres membres de leur
famille. Seur Sormany, secr6taire de la communaut6, 6crira en
1896: < Il n'y a que notre R6v6rend Pdre Babineau qui peut
r6ussir d les en s6parer. t...1 Ce bon pdre se fait un devoir de s'y
rendre une ou deux fois I'ann6e pour visiter les pauwes r6duits
oir vivent ces malheureux abandonn6s et les encourager d venir
d l'h6pital. Il parvient toujours d leur faire comprendre la n6ces-
sit6 de cette s6paration et d 6ter de leurs esprits Ia pens6e que le
lazaret n'est autre chose qu'une prisonz. >

II y eut moins de victimes de Ia ldpre au Cap Breton qu'au
Nouveau-Brunswick ; seulement quelques familles furent affec-
t6es et les premiers cas se d6clardrent vers 1852. L'expertise du
docteur Smith profita d ces malades, des c6libataires pour Ia plu-
part, qui vivaient totalement isol6s de Ieurs familles ou de leurs
conjoints s'ils 6taient mari6s. La s6gr6gation du reste de la soci6t6
r6ussit d enrayer Ia ldpre au Cap Breton, alors que chez les Aca-
diens habitu6s d se soutenir en temps de difficult6s, les liens avec
Ia famille n'6taient pas coup6s parce qu'un membre 6tait malade
de Ia ldpre. L'entraide collective, une certaine m6fiance vis-d-vis
des fonctionnaires et des m6decins anglophones, protestants
pour Ia plupart, ainsi qu'une forte adh6sion d Ia religion catho-
Iique sont autant de facteurs qui expliquent de quelle fagon les
Acadiens ont fait face d la ldpre. Les pr6tres encourageaient cer-
tainement les malades d se retirer au lazaref mais ils n'efgeaient
pas n6cessairement Ia coupure d6flnitive avec les autres membres
de la famille. La religion percevait la souffrance comme un 616-
ment de salut chr6tien, ce qui permettait aux personnes atteintes

2. Sr Sormany,< Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 8 septembre 1896.



1BB Poun r'Esporn ET LA DIGNITE ors l€pnnux e TnecaorE

et d leurs familles de l'accepter puisqu'ils y voyaient une mani-
festation de la volont6 divine. Cette attitude de soumission, qui
n'6tait pas 6vidente dans les premiers stades de la maladie,
donnait en fait un sens d la souffrance. Parmi ceux qui restaient
chez eux, quelques couples continuaient d'avoir des enfants,
m6me aprds confirmation que l'un des deux avait la ldpre. Tant
que la maladie n'avait pas atteint un stade avanc6,les hommes
demeuraient au travail. soit dans les camps de b0cherons ou
ailleurs.

II ne faudrait pas comparer lelazaret aux institutions de sant6
pour malades mentaux ni aux logements collectifs des pauvres
du dix-neuvidme sidcle. La plupart des malades du lazaret6taient
originaires des r6gions c6tidres du Nouveau-Brunswick et pro-
venaient d'un groupe social d peu prds homogdne, dont les
membres avaient la foi chr6tienne en partage. Comme leurs
malades, les religieuses vivaient ir I'ombre du lazaret et sortaient
peu; Ies liens de Ia charit6 chr6tienne unissaient les malades et
les seurs hospitalidres. En 1890, Ia plupart des religieuses de
Tracadie 6taient de jeunes femmes acadiennes qui consacraient
Ieur vie d Dieu pour servir les personnes dans Ie besoin, c'est-d-
dire des malades, des pauvres et des orphelins. Issues du mOme
milieu social, ces religieuses parlaient Ia m6me langue et com-
prenaient Ia mentalit6 des malades, qu'elles soignaient avec com-
passion. Elles tAchaient aussi de les 6gayer par des activit6s
r6cr6atives, comme la musique et le th6Atre, des sorties en bateau
sur Ia baie de Tracadie et Ia possibilit6 de cultiver de petits jardins
individuels d I'arridre du lazaret. La religion leur procurait une
attitude plut6t philosophique devant la souffrance. En 1891, seur
St-Jean avait une assez longue exp6rience au lazaret pour dire:
< Nos pauvres l6preux, au nombre de 23, nous donnent beaucoup
de consolation par leur r6signation et leur esprit de pridre3.l

3. Sr St-Jean, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, le 5 d6cembre 1891.
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Les Reliqieuses Hospitalidres de Tracadie dans le iardin de la communauti,
ca16!0. De qar.h. i droite,lre ranz€e:scurs Rilundu lormant4, Landrq,
Vautour, otlr de la Grange (novicd Mlle Vautour (associee), 

"Luru 
bla"nchard

(posfulante) et Octavie (touridre). 7" ranqee: scurs Marie bariault,
rl isa beth Lan Ar g, Lou ise Legdr e, Le Roge-r (d'n*habaska), st-Jea n-de-Goto
(superieure), D6ucet, rrla'llJ, n. nobic[aud, Marquerite Marie,
Maiie des Anges et Hedwidge.

L'acceptation des l6preux avec leurs misdres et leurs beaux
c6t6s 6tait la marque distinctive du soin global offert par les hos-
pitalidres de Tracadie. Scur Doucet le reconnait dans une longue
lettre au docteur Tach6, or) elle r6sume l'6taI de chacun des
l6preux: ( S'il est bien vrai, mon cher Monsieur, que l'on parle
de ce que I'on aime, vous pouvez juger par la longueur de cette
lettre que nous aimons beaucoup nos pauvres maladesa.l Quel-
ques ann6es plus tard, une lettre de la secr6taire seur Robichaud
confirmera l'approche compatissante de la commundut6 : < Notre
famille l6preuse, Iaquelle est au nombre de vingt pour le pr6sent,
dont 11 hommes et 9 femmes, nous donne beaucoup d'ouvrage.

4. Sr Doucet, < Lettre au docteur Tach6 >t , Ie 1.4 septembre 1891.
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A part quelques exceptions, les autres sont presque tous dans
une difformit6 extr6me, c'est vous dire, ma trds honor6e Mdre et
mes bien chdres Seurs, qu'il faut toqjours substituer Notre Sei-
gneur en leurs personnes pour que leur abord ne soit pas trop
repoussant5. > Elle y voit aussi un moyen de sanctification per-
sonnelle et d'accumulation de m6rites en vue du ciel.

Saurs Marie Pftre et Marquerite Maillet au.. d"r* fillettes l.pt.r".u. VerslSlJ.

5. Sr Robichaud, <Lettre ir Ia
1893.

sup6rieure de Montr6al>t,le 22 d6cembre
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Entre 1BB1 et L902, les s@urs Marie-Anne Doucet et St-Jean-
de-Goto alterndrent d la tete de Ia communaut6, pour des
mandats de six ann6es cons6cutives. En 1891, seur Doucet 6tait
sup6rieure, ce qui d6gageait seur St-Jean du fardeau financier,
devenu plus lourd depuis que les hospitalidres avaient Ia pleine
direction du lazaret. Tout en r6tant premidre responsable de Ia
pharmacie, seur St-Jean assumait la fonction de maitresse des
novices. Sans doute consciente du besoin 6ventuel d'hospita-
lidres comp6tentes, elle veillait d la formation spirituelle et pro-
fessionnelle des jeunes professes, parmi lesquelles se signalait
une jeune femme trds dou6e, seurAmanda Sormany. Les seurs
s'int6ressaient aussi aux 6v6nements paroissiaux d'imporlance.
Une grande retraite pr6ch6e par des pdres R6demptoristes en
septembre 1891 eut un franc succds. Seur St-Jean en parle aux
seurs de Montr6al : < Des retardataires de plusieurs ann6es se
sont rendus d la grAce. Puissent les effets en 6tre durables. Qu'il
est consolant de voir un grand nombre de pauwes femmes qui
demeurent loin de I'6glise se lever le matin dds trois heures et
quatre heures pour 6tre rendues d l'6glise pour les offices, faisant
plusieurs milles d pied. Pourrait-on croire que Dieu ne b6nisse
pas un tel courage6 ? >

Le projet de construction d'un lazaret moderne avangait dou-
cement. Les seurs Doucet, St-Jean et Sicotte conqurent un plan
6labor6. A la demande du gouvernement f6d6ral, il faudra le
refaire et lui donner des dimensions plus restreintes. Seur
Sicotte, qui avait pass6 des nuits d travailler d ces plans, n'en
verra pas Ia r6alisation, puisqu'elle est d6c6d6e en novembre
1891, des suites d'une maladie de ceur. MOme si elle n'a jamais
6t6 sup6rieure, cette d6vou6e religieuse 6tait une excellente col-
Iaboratrice, assidue m6me dans les plus petites choses. Dans sa
lettre de NoOl d sa seur Orpha Viger Rocheleau, s@ur St-Jean
parle du d6cds de cette amie fiddle, son ancienne compagne de
pensionnat, qui 6tait entr6e au couvent un an aprds elle. Venue d
Tracadie, neuf mois aprds seur St-Jean, seur Sicotte y aura v6cu
vingt-deux ans au service des malades et des enfants. Seur St-
Jean confie aussi d sa seur ain6e oue seur Blanchard se mourait

6. Sr St-Jean, <Lettre d la sup6rieure de Montr6al>, le 5 d6cembre 1891.
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de a consomption ), que toutes les seurs 6taient trds fatigu6es et
que ses pauwes jambes enfl6es auraient bien besoin de repos.
Maintenant 6g6e de quarante-six ans, elle se plaint un peu d sa
seur d'avoir d6jd des cheveux gris7.

Robert PowerA son arrivee
au Lazaret en lsl). ll q mourra en llll
d l' 6ge de trente-nert 

" 
nu.

Le dur travail et la fatigue 6taient constants dans Ia vie des
hospitalidres, mais l'automne de 1891 fut particulidrement p6nible,
d'autant plus que detx seurs 6taient gravement malades et qu'il
y avait vingt-trois l6preux et l6preuses. Raymond Duguay, qui
s'6tait sauv6 quelques ann6es auparavant, 6tait revenu. Avaient
6t6 admis, en octobre, quatre nouveaux malades appartenant aux
familles Plourde et Power de Pointe-Marcel, petit village prds de
Shippagan. D'autres membres de ces familles 6taient d6jd au
lazaret. David Plourde devait y venir, et les seurs attendaient un
jeune Doucet depuis deux mois d6jd, ainsi qu'une autre femme.
Le lazaret 6tait plein d craquer et les risques de maladies conta-
gieuses assez 6lev6s. Plusieurs malades et quelques seurs furent
atteints du zona ou <bardeau>. Jour et nuit, Ies hospitalidres

7. Saur St-Jean, < Lettre d madame Joseph Rocheleau (Orpha Viger) >, le
26 d6cembre 1891.
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soignaient les malades; il fallait veiller les mourants et ensevelir
Ies morts. Seur St-Jean 6crit d Ia communaut6 de Montr6al:
n Notre Seigneur ne nous laisse pas sans consolation et sans
esp6rance, et nous croyons que nos grandes douleurs ne sont
que les pr6ludes de grandes consolationss. r Elle considdre de
bon augure I'accus6 de r6ception envoy6 par le gouvernement et
donnant suite aux d6marches officielles du pdre Babineau pour
nobtenir de nouvelles bAtisses>. Les s@urs ne doutent pas que
leur seur Sicotte, < qui aimait tant notre petite maison et qui a
tant pri6 et fait prier pendant sa vie dans ce but, t...1 y soit pour
quelque chose dans Ie mouvement subit, qui s'est produit d cet
effet quelques jours seulement aprds sa morte. r La ldpre n'6tait
pas en r6gression au Nouveau-Brunswick et les fonctionnaires
n'6taient pas sans savoir que parmi les immigrants qui arrivaient
par vagues au Canada, il y avait des personnes porteuses du
bacille de Hansen. Le ministdre de l'Agriculture, de qui relevait
lelazaret, s'occupait aussi des h6pitau de quarantaine. Le lazaret
de Tracadie 6tait suffisamment 6loign6 pour n'effrayer personne
et pour servir d'asile d de nouveaux cas de ldpre de l'ext6rieur du
Nouveau-Brunswick, d'autant plus que Ia qualit6 des services
offerts 6tait reconnue par les fonctionnaires et le public concern6.

La planification et les pr6paratifs en vue de l'am6nagement
du nouveau Iazaret incombaient d Ia sup6rieure et ir la commu-
naut6, qui devaient 6tre renseign6es sur les nouveaut6s et l'6qui-
pement moderne disponible sur le march6. En mai 1893, seur
Doucet et seur St-Jean entreprirent Ia tourn6e des autres mai-
sons de la congr6gation en sol canadien. Cette ann6e-ld, I'H6tel-
Dieu de Tracadie c6l6brait son vingt-cinquidme anniversaire, et
monseigneur Rogers en profita pour souligner les contributions
de Ia communaut6 et les accomplissements de s@ur St-Jean
depuis les d6buts. Comme s@ur Robichaud avait des probldmes
d'audition, elle fut du voyage jusqu'ir l'H6tel-Dieu de Montr6al,
oil elle reEut des traitements. Avec la b6n6diction de leur 6v6que,
Ies trois voyageuses entreprirent la tourn6e en commenEant par
Ie plus jeune monastdre d'Hospitalidres de St-Joseph au Nou-
veau-Brunswick, I'H6tel-Dieu de Campbellton, fond6 en 1BBB.

B. Sr St-Jean, < Lettre d la sup6rieure de Montr6al >, Ie 23 d6cembre 1891.
9. Ibid.
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\/isiblement enchant6e de tout, seur Doucet trouva cet endroit
charmant. Puis, les trois seurs de Tracadie montdrent d bord du
train et arrivdrent d Montr6alle 12 mai. dans la soir6e.

Premiere aile en brique de l'nAtel-pieu des Religieuses Hospitalieres
de Saint-Joseph a daint-Dasile de uada*a"Lu i"rminie en 1689.
Elle servit d'oiphelinat, de pensionnat, d'ecoleet de monastdre.

H6tel-Dieu des Religieuses Hospitalidres de Saint-Joseph A Campbellton,
au Nouveau-brunswick.
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Hdtel-Dieu des Religieuses Hospitalieres de Saint-Joseph i Chatham,

au Nouveau-brunswick.
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H6tel-Dieu des Religieuses Hosptalieres de Saint-Jou.ph u Kingston en ontario.
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Cette deuxidme visite au ( cher chez-nous ) ne produisit pas
le m6me effet sur seur St-Jean que celle effectu6e en 1880. En
retournant au monastdre de ses jeunes ann6es, elle 6tait cons,
ciente des pertes survenues, surtout que seur Marie Pag6 6tait
d6c6d6e en janvier d l'Age de quatre-vingt-un ans. A demi para-
iys6e et presque aveugle, cette bonne religieuse s'6tait adonn6e
d Ia pridre et d l'oraison pendant les dernidres ann6es de sa vie.
Etaient aussi d6c6d6es depuis quelques ann6es les seurs Mar,
chessault et Reid, ainsi que la bonne seur Cl6mence, l'une des
fondatrices de Tracadie. Sreur St-Jean dut ressentir un peu de
nostalgie en retrouvant d'anciennes compagnes de Tracadie,
sGur Delphine Brault, maintenant d6positaire de l'Hdtel-Dieu de
Montr6al, et les seurs Quesnel et Lumina. Se peut-il qu'au cours
de son premier voyage, elle ait 6t6 port6e par la renomm6e fami-
liale des Viger et Trudel ainsi que par son titre de fondatrice, qui
lui conf6raient une certaine aur6ole ? Treize ans plus tard, elle se
retrouvait 6gale aux nombreuses fondatrices, pionnidres elles
aussi de tout un r6seau de monastdres et d'H6tels-Dieu issus de
la maison mdre de Montr6al. Les quatre maisons du Nouveau-
Brunswick 6taient situ6es d Tracadie, d Chatham, d Saint-Basile
et d Campbellton. Le Qu6bec en avait une deuxidme A Artha-
baska, fond6e en 1BB4 par mdre Pag6. L'Ontario en avait deux:
l'une d Kingston. fond6e en 1845. et l'autre d Windsor, en 1BBB.
De plus, des projets de fondation d Winooski au Vermont devai-
ent s'actualiser l'ann6e suivante. Quelques seurs qui occupaient
des postes importants quand seur St-Jean 6tait jeune professe
6taient maintenant d6c6d6es ou les doyennes de la communaut6.

De retour d Tracadie le vingt-neuf mai, seur Doucet fut plus
loquace que sa compagne sur le voyage et ses d6couvertes. Elles
avaient eu la chance de visiter les monastdres de Campbellton,
de Montr6al, de Kingston et de Saint-Basile. Seur Doucet informa
monseigneur Rogers que, dans chaque maison, elles avaient
obtenu une multitude de renseignements qui leur seraient utiles
pour la construction du lazaret. Seur St-Jean nota simplement
que Ie voyage grava des souvenirs inoubliables dans leurs ceurs.
La visite des autres maisons de la congr6gation et les progrds
accomplis partout la laissdrent quelque peu perplexe. La cons-
truction d'un orphelinat et d'un h6pital g6n6ral d Tracadie lui
semblait bien loin dans Ie temps. La communaut6 de Chatham
avait d6jd de solides 6difices modernes et Saint-Basile, un orphe-
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linat-monastdre en briques, alors qu'd Tracadie la communaut6
et les malades vivaient dans un 6difice en bois qui tombait en
ruine. Les seurs de Chatham et de Saint-Basile avaient des
6coles, accueillaient des orphelins et soignaient des malades. La
communaut6 de Tracadie accomplissait d peu prds Ia m6me
chose, mais dans des conditions astreignantes. Seur St-Jean
savait bien que la nature m6me de leur principale Guvre, c'est-d-
dire le soin des l6preux, imposait certaines limites d d'autres ser-
vices 6ducatifs et hospitaliers que la communaut6 souhaitait voir
progresser. Impossible d'oublier que leurs euwes pourraient un
jour leur 6tre enlev6es, puisqu'elles n'6taient pas propri6taires.

A part les lettres annuelles d Orpha, Amanda Viger a laiss6
trds peu de traces de ses liens avec ses frdres et seurs, mais sa
correspondance montre bien qu'elle leur 6tait trds attach6e. Elle
6crivait r6gulidrement au temps des f6tes de Nodl, saison or) elle
pensait davantage arx siens, allant mOme jusqu'd placer les noms
de chacun prds de la crdche, pour que ses conseurs hospitalidres
prient pour eux. Il suffisait de peu de choses pour ramener des
souvenirs d sa m6moire. A la fin de septembre 1893, un t6l6-
gramme de monseigneur Rogers lui annonqa Ie d6cds de son
frdre Hormidas, l'un des dirigeants de Fraser, Viger et Cie.II
n'avait que trente-huit ans. Amanda, qui avait dix ans de plus que
Iui, se souvint du petit garqon de cinq ans qu'elle avait quitt6 pour
entrer au couvent, et sa morl subite lui causa beaucoup de cha-
grin. Ses parents et trois de ses frdres et seurs 6taient main-
tenant d6c6d6s : sa mdre en 1865, son pdre en 1877; et Oscar, Ie
plus jeune, en 1886, d I'Age de dix-neuf ans.

Presque quinquag6naire, seur St-Jean commenqait d sentir
le poids de l'Age et peut-Otre aussi d faire des bilans sur sa vie
spirituelle et son travail apostolique. Ses accomplissements
pesaient plus dans Ia balance que tout ce qu'elle avait quitt6. Ses
esp6rances et ses d6sirs de jeune religieuse 6taient-ils combl6s ?
Elle se souvenait de leur arriv6e aulazaret, des difficiles d6buts
et de toute l'ardeur de sa jeunesse. Et voici que le lourd fardeau
de sup6rieure retombait sur ses fr6les 6paules, au d6but de sep-
tembre 1893. Toutes les hospitalidres 6taient alors en retraite
annuelle, except6 seur St-Jean et detx novices qui assuraient les
soins et Ia surveillance. Soixante-six personnes habitaient l'en-
semble des 6difices formant l'H6tel-Dieu de Tracadie : vinst-deux
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l6preux et l6preuses, vingt-cinq orphelins, dix-huit religieuses,
une femme et un couple de rentiers Ag6s qui avaient donn6 leur
maison et leurs biens d la communaut6. Le nombre de personnes
16sidant d l'H6tel-Dieu variait aussi en fonction des prOtres et des
autres malades qui y 6taient soign6s. Quatre-vingt-quatorze
l6preux 6taient d6c6d6s depuis l'arriv6e des seurs, et la pharma-
cienne continuait de distribuer chaque ann6e environ mille pres-
criptions m6dicales. En plus d'un octroi de 2000 $ pour l'entretien
du vieux lazaret, de substantielles augmentations avaient 6t6
accord6es par le gouvernement en 1890. Le budget annuel pour
le fonctionnement du lazaret 6tait pass6 de 3200 $ d 4000 $; Ie
m6decin recevait 300 $ par ann6e, le chapelain 250 $, et la com-
munaut6 1000 $. Mais les hospitalidres n'6taient pas riches, avec
Ieurs 1"700 $ en banque en vue de la construction de l'6difice pour
I'orphelinat et hdpital g6n6ral aux frais de Ia communaut6.

Enfin, grAce aux multiples d6marches du pdre Babineau et d
Ia modification des plans du nouveau lazaret et du monastdre,
une bonne nouvelle parvint d Tracadie: Ie gouvernement du
Canada avait approuv6la somme de 15 000$ pour commencer la
construction d'un nouveau lazarel, d l'hiver 1894. Le nouvel6di-
fice en pierre serait situ6 d quelques minutes de marche du vieux
lazaret, sur un terrain c6d6 aux s@urs par le pdre Gauvreau en
1869. Avant que les travaux ne d6butenf Ie gouvernement acheta
ce terrain au m6me prix que l'ancien cur6 de Tracadie l'avait
pay6, c'est-d-dire 630 $. Seur Robichaud, secr6taire du chapitre,
raconte aux s@urs de Montr6al : < Nous avons regu les plans, Ies-
quels sont trds satisfaisants, mais les soumissions sont encore d
Ottawa. Notre r6v6rend et bon pdre Babineau doit partir pour
Ottawa lundi, afin de hAter l'ex6cution des d6marches d ce
sujet10. > La secr6taire donne aussi des nouvelles de la commu-
naut6 : < Malgr6 les rigueurs de l'hiver, nos sant6s sont assez
bonnes d l'exception de notre digne mdre [St-Jean] qui laisse
beaucoup d d6sirer dans ce rapport. Diff6rents sympt6mes
d'apoplexie nous font 6prouver parfois de vives inqui6tudes et
nous font craindre un d6nouement fatal. Veuillez prier, ma bien
honor6e Mdre et mes bien chdres seurs, pour que tel malheur

10. Sr Robichaud, < Lettre ir Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 29 mars 1894.
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nous soit 6pargn6, et pour que nous gardions longtemps d notre
t6te une mdre d6vou6e et si bonne11. >

La construction d6buta avant l'616 et, d la fin de novembre
1894, quand les travaux furent interrompus pour l'hiver, l'ext6-
rieur de l'6difice 6tait achev6. La sup6rieure dressa la liste des
choses requises pour que Ia partie du monastdre soit conforme
aux edgences d'un cloitre. En d6cembre, seur Robichaud 6crit:
< Quant au gouvernement, il accdde d toutes nos demandes
touchant les am6liorations et les changements que nous jugeons
n6cessaires pour les plans de notre monastdre et ceux de
I'h6pital12. >

A la demande du pdre Babineau, Ie gouvernement f6d6ral
permit d la communaut6 d'6riger, d ses frais, une aile pour abriter
l'orphelinat et l'h6pital g6n6ral. Mieux que cela, au dire de la
secr6taire, < L'architecte et l'entrepreneur de l'h6pital, quoique
protestants, ont eu la d6licate attention de demander d notre
digne mdre pour voir les plans et d'offrir leurs services pour cette
nouvelle additionl3. > A l'6t6 1895, seur St-Jean 6crit au pdre
Joseph Th6berge, cur6 de N6guac, en vue d'obtenir une aide
financidre pour cetle construction approuv6e par l'6v0que. La
sup6rieure donne des renseignements pr6cis : < Nous avons reEu
nos plans et sommes d'avis de faire faire l'ext6rieur cet 6t6, car
nous ne pouvons penser d tout entreprendre, vu que Mr. Stuart
dit que cette bAtisse cottera 14 000 $. Sur notre demande, Mr.
Stuart a fait une soumission qui comprend la maqonnerie, tous
les travaux de l'ext6rieur, couverture en taule galvanis6e, pre-
miers chAssis et chAssis doubles, portes de dehors, peinturage,
charpente et couverture des galeries. Puis ir I'int6rieur, premiers
planchers dans les trois 6tages et plancher en ciment dans le rez-
de-chauss6e, ainsi que tous les murs en briques ettout le stodage
des murs et des divisions, tous les cadres de portes prOts pour le
Iattage, puis les escaliers, pour Ia somme de 7689 $14. > Seur

1,1,. Ibid.
12. Sr Robichaud, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al >, d6cembre 1894.
13. Ibid.
14. Sr St-Jean, aLettre au pdre Joseph Th6berge, cur6 de N6guac>, le

9 iuin 1895.
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St-Jean d6clare que ce prix est des plus raisonnables, mais que
la communaut6 n'a que 2850$ en main. Femme d'affaires avis6e,
elle insiste auprds du cur6 Th6berge: < Comme vous nous avez
toujours t6moign6 prendre un si grand int6r6t au bien de notre
communaut6 et au succds de nos euvres, j'ose venir, r6v6rend
Monsieur, vous demander si nous pouvons compter sur une con-
tribution de votre part, afin de d6cider ce qu'il nous restera d
faire1s. > Smur St-Jean n'aura pas demand6 en vain de l'aide pour
Ies orphelins. Un an plus tard, seur Doucet r6vdle aux seurs de
Montr6al que ce bienfaiteur < trds d6vou6, a fait don de 2000
piastres dans ce but16. >

MOme s'il est trds satisfait des euvres des hospitalidres de
Tracadie et qu'il a contribu6 dans la mesure de ses moyens d
l'orphelinaf monseigneur Rogers n'approuve pas la demande
d'emprunt de trois ou quatre mille dollars que la sup6rieure lui
soumet. La finale de sa lettre du 30 juin est cat6gorique : < Si l'on
d6sire continuer l'orphelinat et si l'on trouve les moyens de bdtir
sans faire de dettes, alors, au nom de Dieu, que ce soit un bAti-
ment distinct et s6par6 et qu'il soit 6rig6 sur un terrain appar-
tenant soit au diocdse, soit d la communaut617. > Monseigneur
insiste pour qu'il n'y ait pas de dettes. MOme s'il reconnait Ie
besoin d'un orphelinat et d'un h6pital g6n6ral, il se montre
inflexible. Encore une fois les seurs 6taient perplexes; encore
une fois, le tenace cur6 Babineau devrait intervenir. Seur St-Jean
tenta ensuite d'obtenir un emprunt auprds de la communaut6 de
Montr6al, dont mdre Delphine Brault 6tait alors sup6rieure.
Monsieur Cyrille Laurin, courlier et conseiller financier de cette
maison, 6crivit d seur St-Jean lui demandant l'assurance d'une
hypothdque sur la bAtisse, ce que la sup6rieure ne put promettre,
6tant donn6 que le terrain 6tait Ia propri6t6 du gouvernement et
que I'6v6que de Chatham interdisait formellement de prendre
une hypothdque. La sup6rieure conclut par ces mots r6v6lateurs

1.5. Ibid.
16. Seur Doucet, <Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al>, le B septembre

1896.
1.7. Mgr Rogers, <Lettre d seur St-Jean-de-Goto>, cit6e dans F6lix-M.

Lajat, Ie lazaret de Tracadie, Montr6aL, L'Action Paroissiale, 1938,
o .324.
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de I'attitude de foi de la communaut6 : < Nous avons r6solu de ne
faire construire cette bdtisse qu'au fur et d mesure que la DMne
Providence nous en donnera les moyens18. >r

A l'automne 1895, Ia nouvelle construction 6tait presque ter-
min6e. Toutefois, le bonheur des seurs 6tait teint6 de nostalgie.
Seur Amanda Sormany, alors secr6taire de la communaut6,
6crit: < Chez nous, ce sera trds certainement Ia dernidre fois que
nous c6l6brons nos belles fOtes sous ce toit b6ni qui a 6t6 t6moin
des labeurs et des privations de notre v6n6r6e fondatrice [St-
Jeanl et oi, depuis plus de vingrt-six ans, une mdre bien-aim6e se
sacrifie pour le bonheur de sa famille religieuse et le soulagement
des pauwes afflig6s. [...] La belle bAtisse qui va bientdt 6tre notre
demeure est un excellent fruit de ce zdle [...] nos chers malades
n'auront plus ir souffrir du froid et de bien d'autres incommo-
dit6s1s.l C'est avec beaucoup de satisfaction que les seurs anti-
cipaient l'entr6e dans le nouvel 6difice, dont les deux ailes,
s6par6es par une chapelle au centre, serviraient l'une de lazaret
et l'autre de monastdre. En d6cembre, monsieur A. Gobeil,
d6put6 ministre des Travaux publics, vint 6valuer les besoins du
nouveau lazaret. Ayant visit6 Ia vieille bdtisse, il donna l'ordre de
ne pas transpofter les vieux meubles; la meilleure chose, d6clara-
t-il, serait d'y mettre le feu. Le gouvernement fournirait l'ameu-
blement du nouveau lazaret. Les seurs firent d6m6nager et
r6nover de petites bAtisses pour loger les serviteurs. Et les
enfants ? Seur Sormany explique : < Toutes ces d6penses ne
nous aident gudre d trouver Ie moyen d faire construire notre
orphelinat. Mais nous nous confions d Ia Divine Providence qui
ne peut Iaisser ces chers enfants sans asile20. >

Sr St-Jean, < Lettre ir
Sr Sormany, < Lettre
1895.
Ibid.

Cyrille Laurin>,le 15 juillet 1895.
d la sup6rieure de Montr6alr, le 20 d6cembre

18.
19.

20.
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Nouveau Lazaret de rracadie, en 1816 . A gauch., le monastdre ;
et A droite,les locaux des lepreux.

Aile servant d'orphelinat, d'..o|. et d'hapital Oo lifr) , d l'arriire du Lazaret et
du monastdre deTracaAie. tdi{ice oru.tt en 1898.
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5r Allard et deux fille*es l.pr.u".r au Lazaretde TracaJie.

Le nouvel 6difice ne serait pas fonctionnel avant le printemps,
ce qui n'empOcha pas de commencer le d6m6nagement d'effets
avant Nodl. La sup6rieure 6crit d sa seur Orpha que Ies travaux
retardent d cause du systdme de chauffage, et que les trajets aller-
retour d pied de cinq minutes entre Ies deux maisons l'6puisent.
Elle avoue m6me d sa seur qu'elle pdse cent quatre-vingt-dix-
sept livres et demie. Pas 6tonnant qu'elle ne puisse pas marcher
vite. n Pourtant, dit-elle, je me console, car Qui va petit train va
loinz1.> Au d6but de mars, elle d6cida de d6m6nager tout son
monde et de fermer le vieux lazaret. Les travaux n'6taient pas tout
d fait termin6s, mais le d6m6nagement se fit le 8 mars. La secr6-
taire donne I'explication de cette date hAtive. < L'influenza ayant
s6vi dans nos salles ainsi que parmi nos petits orphelins, nous

21. Sr St-Jean, rr Lettre d madame Orpha Viger Rocheleau>, le 17 d6cem-
bre 1895.
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avons 6t6 forc6es de quitter la vieille bAtisse, oir l'air malsain et le
froid presque insupportable 6taient non seulement pr6judi-
ciables d nos malades mais menaqaient aussi gravement la sant6
de nos seursz2.l Impossible de se soumetlre d la coutume exi-
geant d'inviter l'6v6que pour la b6n6diction des lieux. La sup6-
rieure avait-elle omis de faire venir l'6v6que d cause de la grippe
qui s6vissait ? Quoi qu'il en soit, le pdre Babineau pr6siderait les
c6r6monies pr6vues et ce ne serait pas la premidre fois qu'il
remplaqait l'6v6que. II le faisait presque toujours, d l'occasion des
c6r6monies de prise d'habit ou de profession des jeunes srcurs.
N'6tait-ce pas Ie pdre Gauvreau, cur6 de Tracadie, qui avait fait Ia
b6n6diction de toutes les pidces du premier monastdre en 1868 ?
En r6alit6, n'6tait-ce pas au d6vou6 cur6 Babineau que revenait
maintenant cet honneur, 6tant donn6 ses nombreuses d6mar-
ches et interventions afin de donner des assises solides d l'insti-
tution ?

T6t le matin du B mars, les malades avaient 6t6 install6s dans
leurs nouvelles salles du lazaret en piere. Les orphelins furent
plac6s au dernier 6tage, sous les combles, oi avaient ete am6-
nag6s deux dortoirs et une salle, pour la classe et la r6cr6ation.
Vers les six heures et demie du soir, l'ultime c6r6monie eut lieu
dans les formes. D'abord, les sreurs se rassembldrent dans
l'ancienne chapelle pour la fermeture du vieux lazaret et du
monastdre. Portant Ies saintes espdces, le pdre Babineau fit Ia
procession accompagn6 d'une vingtaine de seurs en rang deux
d deux et portant chacune un flambeau rouge et blanc. La sup6-
rieure marchait seule sur Ie chemin encore glac6 et Ie chapelain
fermait Ia procession dans la demi-obscurit6. Ce spectacle inu-
sit6 et touchant attira quelques spectateurs 6mus devant la scdne.
Les seurs laissaient derridre elles, prds de la mer, un amas de
vieilles bAtisses noires, avec ses rats et ses relents de misdres. La
procession p6n6tra dans le nouvel 6difice par l'entr6e principale
au son des cloches de la nouvelle chapelle. Le pdre Babineau
d6posa le Saint-Sacrement dans le tabernacle, pendant que les
seurs chantaient le Tantum ergo. Pour la b6n6diction des lieux,
le chapelain, les s@urs et quelques personnes se rendirent dans
toutes les pidces du lazaret et du monastdre. Dans son comnte

22. Sr Sormany, <Lettre d Ia sup6rieure de Montr6alr, le 17 mars 1896.
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rendu de I'6v6nement destin6 aux seurs de Montr6al, seur
Sormany note: <Nos pauwes malades 6taient au comble de Ia
joie. Quelques-uns pleuraient de bonheur en voyant notre bel
autel, puis ces belles grandes salles si diff6rentes de celles qu'ils
venaient de quitter23. > Les c6r6monies d'ouverture s'achevdrent
par le chant du Laudate suivi des pridres de Matines, que Ies
seurs r6citdrent avec joie dans leur nouveau monastdre. Le pdre
Babineau c6l6bra une premidre messe quelques jours plus tard
et, au dire de la secr6taire, <<Son bonheur 6tait 6gal au n6tre. Il
d6sirait depuis si longrtemps nous voir log6es confortablement.
Maintenant, il voit son zdle couronn6 d'un plein succds2a. > Un
mois plus tard, on informa l'6vdque de l'ouverlure du lazaret et
de l'installation du nouveau monastdre.

Cinq semaines aprds les d6m6nagements, deux seurs 6taient
all6es faire la lessive des guimpes dans Ia vieille maison et, d leur
insu, Ie feu se r6pandit entre les planchers puis au toit. II ne fut
aperqut du nouveau lazaret qu'd l'heure du souper. Seur Sormany
raconte : < Nous nous sommes rendues en toute hAte pour sauver
du feu plusieurs choses qui restaient encore Id: tout le ciment
pour notre orphelinat, Ie grain, Ies viandes sal6es, Ies l6gumes,
etc. La cloche sonn6e d toute vol6e eut bient6t r6uni sur les lieux
presque Ia paroisse entidrezs. > Les propos du d6put6 ministre
des Travaux publics 6taient bien pr6monitoires. Tout I'6difice fut
an6anti par les flammes, mais la grange fut sauv6e, grdce au
ruban de saint Amable. M6me si les pertes mat6rielles furent
minimes, les plus anciennes seurs n'en ressentirent pas moins
de regrets. < Que de souvenirs ne rappelait pas d notre bonne
mdre [St-Jean] ce petit monastdre, si religieux dans sa pauvret6.
Nos ceurs 6taient seru6s en voyant tomber, pidce par pidce,
toutes les parties de cette maison que nous aimions tant26. >

L'6vOque Rogers vint faire une courte visite le 26 mai, accom-
pagn6 de deux hospitalidres de Chatham, mdre Kane et seur
Walsh, (venues pour visiter les bains etleswater-closets, qui est,

23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. Ibid.
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dit-on, ce qu'il y a de plus nouveau et de mieux de ce genre. En
effet, il n'y a aucune odeur, quoiqu'il n'y ait pas de ventilateurs
dans ces appartements-Id27. > Les seurs anglophones demeu-
rdrent detx jours ir Tracadie et seraient rest6es plus longtemps si
monseigneur n'avait pas 6t6 si press6 de repartir. Elles 6taient
enchant6es de leur visite, ce qui fit dire d seur St-Jean : < Il faut
bien l'avouer, le gouvernement a bien fait. Notre maison est
beaucoup plus confortablezs. > Elle parle des seurs et signale:
< Je ne sais comment ma seur Doucet peut soutenir les fatigues
qu'elle s'est impos6es depuis un an. EIle n'arrdte pas. Elle tra-
vaille le jour et Dieu sait aussi la nuit. Notre Seigneur la soutient,
je penseze. > La sup6rieure ne manquait pas, elle non plus, de
br0ler la chandelle par les deux bouts. Au cours des sept der-
nidres ann6es, elle avait eu des probldmes de sant6. Justement,
en d6cembre de l'ann6e pr6c6dente, s@ur Sormany d6clarait: < Il
ne faut pas lui parler de s'accorder un peu de repos, sa rare
6nergie lui fait m6priser toutes ses indispositions3o.l

Et voici qu'un an plus tard, s@ur St-Jean, qui se plaignait
rarement de son 6tat de sant6, reprenait Ie projet de construc-
tion de l'orphelinat, que les objections de l'6v0que n'avaient fait
que retarder. Il n'6tait pas question pour seur St-Jean ni pour Ie
pdre Babineau de construire l'orphelinat sur un terrain de Ia
communaut6, d cause de sa distance du monastdre. Le pdre
Babineau avait justement pos6 ce dilemme d son 6v0que et avait
r6ussi d le convaincre que l'autorisation 6crite de construire sur
place 6tait d6jd accord6e par le gouvernement du Canada. Tou-
tefois, cette lettre, si lettre il y eut, avait disparu, mais les plans
trac6s par sceur St-Jean avaient 6t6 6tudi6s et approuv6s par
l'architecte du gouvernement. Elle annonce fidrement: < Les
travaux de construction de l'orphelinat sont commenc6s le
1tt juin31. > Tailleurs de pierre et magons sont d l'Guwe, et la terre

27. Ibid.
28. Sr St-Jean, <Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al>, Ie 14 juin 1896.
29. Ibid.
30. Sr Sormany, < Lettre dL la sup6rieure de Montr6al >, Ie 20 d6cembre

1895.
31. Sr St-Jean, aLettre d ia sup6rieure>,le 14 juin 1896.
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tir6e des fondations s'amoncelle sur l'espace r6serv6 pour le
nouveau cimetidre des seurs. La sup6rieure fait aussi drainer un
terrain fert i le pour les jardins. <Pour sauver Ie temps des
hommes, Ies seurs ont elles-m6mes jet6 Ies pierres dans les
canaux de drainage pour les remplir. Comme vous le voyez, nous
sommes d toutes sauces, plus souvent grises que blanches !32 r
Seur St-Jean est tellement heureuse de leur nouvelle maison
qu'elle peut d peine se contenir, surtout pour parler du reposoir
que les s@urs ont dress6 pour Ia procession de la FOte-Dieu
venant de l'6glise paroissiale : < Notre reposoir 6tait sous Ies por-
tiques de la grande porte d'entr6e. L'effet 6tait magnifique et la
parure belle, pour les gens de campagne33. >

On n'engagea pas d'entrepreneur pour la construction de
l'orphelinat. Le pdre Babineau dirigeait l'entreprise, achetait les
mat6riaux, engageait les employ6s selon leurs sp6cialit6s et s'oc-
cupait de la correspondance. Il avait mis ses chevaux, ses voi-
tures et m6me ses serviteurs d la disposition de la communaut6.
Comme elle avait dress6 Ies plans, seur St-Jean surveillait les
travaux, ce qui permettrait aussi de faire des 6conomies. Tout
comme le lazaret et Ie monastdre, Ia nouvelle aile aurait quatre
6tages et s'allongerait d partir de la sacristie. L'ensemble aurait
la forme de la lettre T. Les plans pr6voyaient des salles et des
chambres pour les malades. En 1896, Ie pdre Th6berge fit un don
de 1500 $ pour l'orphelinat, ce qui permit de compl6ter l'ext6rieur
de l'6difice, d I'exception des galeries, et de poser la toiture avant
la fin d'octobre. L'int6rieur avangait bien, mais faute d'argent, il
fallut interrompre temporairement les travaux de finition.

Le mois de novembre amena du froid et une c6r6monie
fundbre. Ce n'est pas sans se rappeler Ia translation des restes
des seurs de Ia rue St-Paul, au temps de son postulat, que seur
St-Jean organisa un semblable 6v6nement rituel pour les cinq
seurs d6c6d6es d Tracadie. La secr6taire, seur Sormany, r6sume
les sentiments de la communaut6 lors de l'exhumation de leurs
d6pouilles, le 18 novembre: < Quel bonheur pour nous de con-
templer les restes de ces bien-aim6es seurs qui semblaient

32. rbid.
33. rbid.
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dormir d'un sommeil si tranquille. Leurs habits paraissaient tels
que lorsqu'elles ont 6t6 d6pos6es dans leurs tombeaux. Mais, en
les touchant, ils se r6duisent en poussidre. La d6composition des
corps n'6tant pas faite, nous n'avons pas pu recueillir aucuns
ossements3a. r Tandis que la cloche sonnait le glas, Ia procession
se mit en branle vers le nouveau cimetidre prds du monastdre en
pierre. Chaque cercueil 6tait port6 par quatre hommes. Venaient
ensuite toute la communaut6 des hospitalidres, Ies orphelins,
quelques paroissiens et le pdre Babineau, qui b6nit les fosses,
avant que les cercueils soient descendus dans Ia terre pour tou-
jours. Les trois premidres seurs d6c6d6es en 1885 et 1886 6taient
dans Ia vingrtaine. Le docteur Smith, qui collaborait avec les hos-
pitalidres de Tracadie, avait inclus ce commentaire 6logieux dans
son rapport annuel sur le lazaret, envoy6 en 1866 au ministre de
l'Agriculture du Canada. < Le monde n'6rigera peut-Otre pas de
monument d la m6moire d'un aussi g6n6reux d6vouement, mais
du fond des temps, une voix se fait entendre : Ce que vous faites
aux plus petits d'entre les miens, c'est it moi que vous le faitesss.>t
Ces phrases 6crites par un m6decin que l'on disait agnostique
6taient un hommage pr6cieux.

Mais pour ceux qui restaient, la vie avait ses exigences et ses
d6fis. Comme par miracle, s@ur St-Jean avait r6ussi d recueillir
les sommes n6cessaires pour la construction de I'orphelinat. En
tout, 11 253 $ de Ia somme totale de 1,2 330 $ provenaient de trois
principales sources. Le pdre Babineau n'avait pas craint de solli-
citer les travailleurs des chantiers forestiers et d'autres entrepri-
ses de Ia r6gion, ce qui avait donn6 Ia somme de 491,4$, alors que
le pdre Th6berge avait ajoutl 752$ ir ses autres contributions.
Diverses communaut6s des Religieuses Hospitalidres de St-
Joseph, en particulier celle de Montr6al, firent des dons s'6levant
d 3618 $. Le manque fut combl6 par les profits de bazars, de rafles
et d'autres activit6s organis6es par les s@urs et des personnes
b6n6voles de Tracadie et des environs. Toutes les dettes furent
pay6es.

Sr Sormany, < Lettre ir Ia sup6rieure de Montr6al >, Ie 26 d6cembre
1896.
Dr Smith, Rapport annuel au ministdre de l'Agriculture, Ottawa, le
31 d6cembre 1886.

35.
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La pierre angulaire plac6e par le pdre Babineau, le 22 juillet
1896, contenait des documents 6crits par le cur6 et seur St-Jean.
PIus tard, suite d l'incendie de I'h6pital, ces documents furent
recueillis et plac6s dans la pierre angulaire du nouvel h6pital,
pos6e en juillet 1946. Enfin, lorsque ce deuxidme h6pital fut
d6moli en 199L, personne ne songea dl sauvegarder cette pierre
historique. Exactement cent ans aprds la pose de la premidre
pierre, soit le 22 juillet 1996, seur Dorina Frigault, conservatrice
du Mus6e de Tracadie, se promenait dans les champs aux envi-
rons du nouvel hdpital et retrouva, un peu par hasard, Ia pierre
et ses pr6cieux documents. Voici ce que s@ur St-Jean avait 6crit:
< Notre orphelinat doit son origine d la coincidence de la gu6-
rison miraculeuse et instantan6e, par I'intercession de la bonne
sainte Anne, d'une de nos s@urs poitrinaires au dernier degr6,
et Ia mort pr6matur6e d'une pauvre mdre de famille laissant
quatre enfants en bas Age dans une extrOme misdre. La commu-
naut6 crut voir dans cet incident arriv6 Ie six juillet mil huit cent
quatre-vingt-huit, une expression de la volont6 divine ef mue par
un sentiment de reconnaissance, recueillit les quatre petits
orphelins. Quarante et un furent depuis reEus et 6lev6s dans le
bAtiment adjoignant d l'ancien Iazaret, qui fut d6truit par les
flammes le treize mai mil huit cent quatre-vingt-seize36. > Dans
les autres paragraphes de son texte, seur St-Jean reconnait la
contribution financidre de leurs g6n6reux bienfaiteurs, Ies pdres
Babineau et Th6berge. Etant le chapelain et I'un des principaux
fondateurs de l'orphelinat, le pdre Babineau laissa lui aussi un
6crit dans Ia pierre angulaire, Ces documents sont maintenant
conserv6s aux archives des hospitalidres. Le pdre Babineau avait
not6 des dates importantes sur I'histoire paroissiale, Ies ravages
de la ldpre et la venue des hospitalidres, alors au nombre de
vingrt, quinze professes et cinq novices.

Dans les d6buts de l'6tablissement des seurs d Tracadie, le
Coutumier demandait que les fondatrices soient rappel6es aprds
avoir servi six ans. Il 6tait important d'en laisser quelques-unes,
surtout celles qui y avaient 6t6 sup6rieures. C'est de bon c@ur
que s@ur St-Jean 6tait rest6e. En 1893, elle r6v6lait ainsi ses

36. Sr St-Jean, Document de la pierre angulaire de I'orphelinat de Tracadie,
le 22 juillet 1896.
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inpressions e monseigneur Rogers : < C'est pour moi un hon-
neur d'etre la seule qui reste du premier groupe de religieuses
venu il y a vingt-cinq ans. Avoir pris parl d la modeste mais chdre
fondation de Tracadie repr6sente plus qu'un r6confort ou conso-
lation, mais une sorte de gloire37. > Malheureusement des cir-
constances qu'elle ne pourra pas contr6ler I'empOcheront de se
reposer d l'ombre de Ia vigne qu'elle avait plant6e et dont elle
avait pris bon soin pendant de nombreux hivers.

37. Sr St-Jean, < Lettre d Mgr Rogers >, Ie 7 mai 1893.
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SECOUEE
PAR LA TEMPETE

Depuis le transfert de l'administration g6n6rale du lazaret au
ministdre de l'Agriculture d Otlawa, le Bureau de sant6 relevant
du Nouveau-Brunswick avait 6t6 aboli. Comme auparavanf les
hospitalidres de St-Joseph continuaient de prodiguer les soins
de sant6, et Ie pdre Babineau agissait ir la fois comme chapelain
et administrateur financier du Lazaret. Peu de temps avant
I'ouverture du nouvel 6difice en 1895, Ie docteur Smith revint
s'installer d Tracadie. Tout en conservant sa pratique priv6e, il
s'impliquera davantage auprds des malades du lazarel et conti-
nuera ses tourn6es de d6pistage de Ia ldpre dans les quelques
usines, les camps de b0cherons et les maisons priv6es de la
r6gion c6tidre, en particulier au nord-est de la province. Les
m6mes contraintes s'appliquaient d tous: dds que la Idpre 6tait
diagnostiqu6e, le malade devait quitter sa famille et 6tre intern6
d Tracadie. Le docteur Smith avait aussi 6t6 nomm6 m6decin res-
ponsable de d6pister la ldpre sur tout Ie territoire canadien, ce
qui edgeait parfois des voyages jusqu'd I'autre bout du pays. Le
nombre de l6preux et de l6preuses hospitalis6s d Tracadie se
maintenait habituellement entre vingt et vingt-cinq. Les malades
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qui avaient r6ussi, tant bien que mal, d 6chapper assez longtemps
d l'internement au lazaret 6taient souvent les plus r6fractaires.
Pour quelques-uns, l'h6pital 6tait l'6quivalent d'une prison et les
seurs, des ge6lidres. A l'6poque, il y avait dans toute institution
de sant6 une chambre avec barreaux ar,x fen6tres, qui fermait d
cl6 et 6tait appel6e <chambre de punit ion>. Pouvait y 6tre
enferm6, sur l'ordre du m6decin, tout malade trop agit6 cons-
tituant une menace pour les autres.

La venue au lazaret d'immigrants atteints de la ldpre qui ne
parlaient ni Ie franqais ni l'anglais changeait l'atmosphdre et
l'esprit de ce petit hdpital catholique. En plus de l'acceptation de
la maladie, les nouveaux l6preux avaient de Ia diff icult6 d
s'adapter d l'horaire quotidien et aux rdglements du lazaret.
D'ailleurs, les diff6rences culturelles et linguistiques ne faci-
litaient pas les rapports avec ces 6trangers qui avaient des
pr6f6rences alimentaires distinctes des mets acadiens et qui
adh6raient d une autre religion. Certains n'avaient jamais vu de
religieuses. Les premiers malades que le docteur Smith ira
chercher d Winnipeg au printemps de 1.897 6taient deux garqons
et une jeune femme originaires de l'Islande; un homme devait
arriver quelques mois plus tard. La jeune Elein Freeman ne par-
Iait ni Ie frangais ni I'anglais et 6tait ( presque folle de chagrinl r,
puisqu'elle avait d0 quitter son mari et lui laisser la charge de
leurs trois jeunes enfants.

Le rdglement auquel les malades assez bien portants 6taient
astreints comprenait le lever d six heures suivi des pridres du
matin r6cit6es par une seur, des pridres avant les repas, de la
lecture pieuse en aprds-midi et des pridres au coucher. Pour un
non-catholique, cela semblait excessif, d'autant plus qu'il y avait
Ia messe quelques fois par semaine et le salut du Saint-Sacrement
le dimanche, pour les int6ress6s. Un Islandais d6clara que Ie
lazarel6tait davantage un couvent qu'un h6pital. Toutefois, les
seurs offraient les meilleurs soins possible: les salles 6taient
propres, les malades bien entretenus et des repas chauds et subs-
tantiels pr6par6s d Ia cuisine du lazaret et servis par les seurs

1. La secr6taire de Tracadie, <Lettre d la sup6rieure de Montr6al>, Ie
28 d6cembre 7897.
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des salles. Les plaies 6taienttoqjours pans6es deuxfois par jour,
d huit heures et demie et d seize heures et demie. Cette tAche 6tait
r6serv6e aux seurs professes; mais, un jour, une jeune seur
insista pour l'accomplir, et en voyant des plaies affreuses, elle dut
s'interrompre et sortir prendre l'air. Elle revint et reprit la tAche.
Ce n'6tait pas facile non plus de faire manger un malade d6figur6
avec une ouverture d la place du nez.

Il edste trds peu d'6tudes approfondies sur l'histoire des ins-
titutions et Ie sort des personnes vivant dans les hdpitaux, les
prisons ou les logements pour les pauvres au dix-neuvidme
sidcle.Il semble bien que les gouvernements ne se pr6occupaient
gudre de l'administration interne, de sorte que les malades ou
les prisonniers 6taient assujettis d l'emprise des administrateurs.
A Tracadie, Ies religieuses hospitalidres, le pdre Babineau et le
docteur Smith 6taient les principarx administrateurs, mais ils
6taient aussi le produit d'une soci6t6 marqu6e par des pr6jug6s
sociaux. Peut-Otre pensaient-ils, comme Ie public en g6n6ral, que
Ies l6prer-x, issus pour Ia plupart de milieux d6favoris6s jouis-
saient au lazaret d'un niveau de vie sup6rieur d celui auquel ils
6taient habitu6s, et que, par cons6quent, ils n'avaient pas d se
plaindre de la faEon dont ils 6taient log6s, nourris et trait6s. C'est
ce qui expliquerait pourquoi les critiques des malades prof6r6es
dds 1894 ont pu 6tre ignor6es. L'insatisfaction venait en partie du
fait que les nouveauxvenus croyaient qu'ils seraient bien soign6s
et, surtout, qu'ils gu6riraient. La vue d'autres l6prerx et l6preuses
d des stades avanc6s de la maladie 6tait d6primante et, bien s0r,
il leur fallait du temps pour accepter Ieur sort. M6contents,
d6sappoint6s, certains critiqudrent les rdglements et la nour-
riture devant leurs familles qui, d leur tour, portdrent plainte
auprds de leurs d6put6s f6d6raux.

II est vrai que Ia conservation des aliments posait alors pro-
bldme, car il arrivait que la viande et Ie poisson soient gAt6s, le
pain moisi ou parfois piqu6 de vers. Peut-Otre y eut-il de I'exag6-
ration: les seurs r6servaient toujours le meilleur aux malades.
En fait, Ie manque d'un magasin convenable et d'une bonne gla-
cidre pour entreposer et conserver Ies aliments 6tait flagrant. La
grange 6tait trop petite pour abriter un plus grand nombre de
vaches laitidres. De plus,les malades se plaignirent que Ies seurs
lisaient leurs lettres, ce qui 6tait fort possible, car plusieurs ne
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savaient pas lire. Pourtant, les seurs ne connaissaient pas les
langues 6trangdres. Il est wai, cependanf que par mesure de
pr6vention, les lettres des malades 6taient plac6es dans une
seconde enveloppe et r6-adress6es avant d'6tre mises d la poste.
Ce simple d6tail put pr6ter d confusion.

Quoi qu'il en soit, les seurs pr6f6rdrent ignorer les critiques
et ne pas se d6fendre. Le pdre Babineau et seur St-Jean crurent
tout simplement que ces remous 6taient dus d des ennemis de
l'ext6rieur, protestants ou autres, qui s'acharnaient contre les
seurs et le lazaret. Le d6put6 Young, qui demeurait alors d
Caraquet, regut des plaintes de familles de l6preux et les com-
muniqua aux membres du gouvernement. Encore une fois, le
pdre Babineau se vit oblig6 d'agir et de se prononcer publi-
quement d titre de repr6sentant de la communaut6 et du lazaret,
r6le qui lui 6tait d6volu depuis son arriv6e d Tracadie. Au lieu de
reconnaitre les diff6rences culturelles et de r6gler ad6quatement
les plaintes sur la nourriture exprim6es en 1894, il les traita de
fagon d6sinvolte, accusant m6me les malades d'ingratitude. A Ia
fois cur6 de la paroisse, chapelain et porte-parole du lazaret,le
pdre Babineau usait habituellement de diplomatie; il rencontra
donc des politiciens et des fonctionnaires. Mais ce fut bien en
vain, car le gouvernement instaura une commission d'enqu6te
pour 6tudier Ia situation. Le comit6 ne trouva aucune preuve
d'abus de la part des religieuses hospitalidres et pr6senta, n6an-
moins, une liste de recommandations en vue d'am6liorer Ia
situation mat6rielle et m6dicale du lazaret. La secr6taire de Ia
communaut6 raconte que (le gouvernement, toujours bien dis-
pos6 en notre faveur, sur Ia demande de notre r6v6rend pdre
Babineau, a vot6 la somme de 1200 piastres pour Ia construction
d'une grange et de hangarsz. r> L'architecte du gouvernement se
rendit sur les lieux et laissa des plans pour une bonne glacidre,
exigeant qu'elle soit < construite imm6diatement afin de pouvoir
y metlre la glace d Ia fin de I'hiver3. > La somme suppl6mentaire
de 440 $ fut donc octroy6e d cette fin. Le d6put6 ministre de

z. La secr6taire deTracadie, < Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al l, Ie
15 d6cembre 1899.
Ibid.?
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l'Agriculture a Ottawa consid6rait que les probldmes ne seraient
pas entidrement r6gl6s tant que le m6decin ne prendrait pas Ia
direction m6dicale du lazaret et Ia surveillance de l'alimentation
des malades. Le docteur Smith aura donc un bureau au lazaret,
situ6 prds de l'entr6e principale, d droite, face d la pharmacie. Ces
dispositions lui permettront d'exercer tous les droits et devoirs
incombant d sa charge: consultations d son bureau, visite r6gu-
Iidre des salles et surveillance de I'ensemble des soins. Certaines
s@urs infirmidres avaient davantage d'exp6rience que lui, mais
elles acceptdrent de collaborer avec ce bon et d6vou6 m6decin,
qui soignait parfois gratuitement les pauwes gens et leur donnait
souvent de l'argent pour payer leurs remddes d la pharmacie.

Dans la lettre de Pdques envoy6e d Montr6al en avril 1899, la
secr6taire de la communaut6 de Tracadie rapporte que leur petit
hdpital avait reEu trente malades depuis son ouverture en sep-
tembre 1B9B et qu'un seul malade 6tait d6c6d6. La secr6taire fait
aussi l'6loge de leur <bien-aim6e mdre)), s@ur St-Jean, que Ia
communaut6 fOtait le 2 f6wier. <r La joie de ce jour 6tait mod6r6e
par la souffrance dans laquelle se trouvait notre chdre mdre et
aussi par la pens6e que cette ann6e, qui s'avance rapidement, va
clore le rdgne b6ni de celle qui porte si bien le nom de mdre. Mais
Ie souvenir de ses bont6s et de son d6vouement h6roique vivra
toujours dans nos ceurs. Les euvres seront toujours ld, parlant
6loquemment de son courage et de sa rare 6nergiea. > Seur St-
Jean, qui 6tait d Tracadie depuis plus de trente ans, 6tait d'une
exceptionnelle lucidit6 quant d la pertinence des @uwes. Dans
un M6moire 6crit d l'616 \902, elle d6clare : < Sans cet orphelinat
et ce petit h6pital, nous aurions 6t6 forc6es de fermer notre
noviciats. >

La secr6taire de Tracadie. <Lettre d
4 awil 1899.
Sr St-Jean, M6moire, p.14.

Ia sup6rieure de Montr6al >, ie4.
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Les Religieuses Hospitalidres de l'H6tel-p;", d. Tracadie, d"n" l'.u.uli.r d. lu
communauti, ca l8l). De gauche A droite : 1" rangde: sceurs t)ache, Marie Anne
et Michaud. Z" ranqee, Mlle Vautou r (associee),J-rrc Octavie (touriere)
et Elisabeth. )'raigee: scurs Hedwidge, Marie et Marguerite Marie.
4E rangee: scurs 5ainte- rlisabeth, Mlrie des Anges.T Ma*he.
J' rangee : seurs LaDauversidre , 7ftre et St-Joseph. ,6" rangee I scr,urc Page
et Losier. f rangee: s@urs Landrg, Robichaud, Daigle, Sormang, Vautour,
Doucet (su periJu re), St-Jea n -de.-'Goto, Ma il let et Legdre.
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Vieillissant, mais surtout 6puis6, le pdre Babineau d6cida de
prendre de longues vacances dans le sud des Etats-Unis. Lors-
qu'il partit, en d6cembre 1900, mdre Doucet, sup6rieure depuis
plus d'un an, lut le discours de circonstances et fut tellement
6mue qu'elle ne put se retenir de pleurer. Dans la lettre de Nodl
d monseigneur Rogers, la secr6taire 6crit: (( L'avouerons-nous,
Monseigneur, l'absence de notre R6v6rend Pdre Babineau jette
une ombre sur les joies de nos belles FOtes; nos ceurs en sont
attrist6s. Toutefois, nous comprenons qu'un repos si bien m6rit6
lui 6tait extr6mement n6cessaire, et nous entrevoyons de loin Ie
jour heureux qui nous le ramdnera tout rajeuni et refait6. l Malgr6
de si bons sentiments, pourtant 6ph6mdres, quelques seurs de
Ia communaut6 de Tracadie jetteront leur d6volu sur son rem-
plaganf Ie vicaire de la paroisse.Il6tait entendu que, en I'absence
du pdre Babineau, le pdre Fitzgerald de Pokemouche et monsei-
gneur Stanislas Doucet, vicaire g6n6ral et cur6 de Grand-Anse,
le remplaceraient. Etant donn6 la distance entre leurs paroisses
et Tracadie, le pdre Fitzgerald, avec la permission de l'6v6que,
demanda au vicaire John Wheten d'agir, temporairement,
comme confesseur des seurs, jusqu'au retour du cur6 Babineau.

Cinq ou six mois plus tard, le pdre Babineau, nagudre trds
appr6ci6 de la communaut6, d6couvre d son retour des Etats-
Unis que quatre ou cinq s@urs, dont la sup6rieure et l'assistante,
ont chang6 de pr6f6rences pour ce qui est du confesseur ordi-
naire. Un jour, en venant c6i6brer le salut du Saint-Sacrement, le
chapelain de Ia communaut6 trouve au confessionnal le vicaire
Wheten, qui n'a plus l'autorisation de confesser puisque Ie con-
fesseur ordinaire est revenu. Ce qu'il ne sait pas - et que Ia sup6-
rieure se gardera bien de lui dire -, c'est que le vicaire, avec la
permission du vicaire g6n6ral, n'a fait qu'acc6der d l'invitation
de Ia sup6rieure de venir confesser une seur qui en a fait la
demande. Aussi banal que cela puisse paraitre, ce simple incident
d6clenchera les < troubles l - c'est ainsi qu'on s'y r6fdre dans les
documents -, qui diviseront la communaut6 durant plus d'un an
et demi. A l'6poque, Ies seurs devaient se pr6senter au confes-
sionnal une fois par semaine. Le chapelain pouvait, tout en

6. La secr6taire de Tracadie, < Lettre dL Mgr Rogers >>,Ie 21. d6cembre 1900.
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sauvegardant le secret de la confession, donner des conseils et
faire de la direction spirituelle. Aussi, il devait donner de l'ensei-
gnement religieux et doctrinal d la communaut6, ce qui lui con-
f6rait de l'autorit6 en matidre spirituelle. Etant donn6le manque
de pr6tres dans Ie diocdse, le pdre Babineau avait rempli cette
fonction pendant plus de trente ans, nonobstant le Droit canoni-
que qui limite cette fonction d huit ann6es cons6cutives. La situa-
tion s'6tait prolong6e sans 6tre au d6triment de la libert6 de
conscience des seurs. car un des deux confesseurs extraordinai-
res autoris6s se pr6sentait sur demande d'une seur et aux qua-
tre-temps, p6riode de trois jours de pridres et de jefine au d6but
des quatre saisons.

Le pere Joseph Auguste
l l

Dabineau, nomm6 curi
ir Saint-Leonard de MadawasLa,
enl9O1.

Le pdre Babineau avait connu de l'opposition ir plus d'un titre
et avait toujours pris d ceur les int6r6ts des religieuses hospita-
lidres, mais, en l'occurrence, Ia source m6me de contestation se
situait au sein de Ia communaut6. N6anmoins, il ne laissera pas
passer cet affront d son autorit6. Les rapports entre la sup6rieure
et Ie confesseur s'envenimdrent et, devant la communaut6 ras-
sembl6e, le pdre Babineau fit des reproches d Ia sup6rieure
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Doucet sur sa fagon de conduire la communaut6. II s'ensuivit un
durcissement de part et d'autre, et les cinq ou six seurs qui
appuyaient la sup6rieure firent beaucoup de bruit et r6pandirent
la nouvelle ir l'ext6rieur. Seur St-Jean. alors maitresse des
novices et digne du respect et de la consid6ration de la majorit6
des seurs, fut bientdt le pilier autour duquel se rallia le reste de
la communaut6, durant toute la p6riode des <troubles>, qui
aboutiront d une visite canonique ordonn6e par Ie d6l6gu6 apos-
tolique Diomide Falconio. Charg6 de mener cette visite, le pdre
Louis Napol6on Dugal demandera )r seur St-Jean de mettre
par 6crit sa propre perception des faits. Ce compte rendu ou
M6moire de vingt pages manuscrites lui fut envoy6 d Rome de
l'H6tel-Dieu d'Arthabaska, en septembre 1902. Monseigneur
Dugal le regut et le retourna d son 6v6que Thomas Barry, avec
une note manuscrite explicative pr6cisant que ce Mdmoire avait
6t6 6crlt d Tracadie, d sa demande, en ao0t 1902. Ce document et
les nombreuses Iettres 6chang6es entre les autorit6s religieuses
et eccl6siastiques ont permis de reconstituer avec autant de pr6-
cision et de v6racit6 que possible les malheureux troubles qui ont
secou6 la communaut6 de Tracadie en L901 et1902.

Mgr Louis ttapoleon Dugal,
cure A Saint-basile

de Madawaska de 1860 eVZ9.
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D'aprds scur St-Jean,l'origine des troubles remonte A l'hiver
1901, p6riode oi elle 6tait retenue d l'infirmerie. Au d6but, Ie
comportement du pdre \Mheten 6tait celui d'une sainte personne,
mais < peu d peu, il commenEa d venir trds souvent et finit par
presque passer ses journ6es ici, ordinairement d Ia sacristie avec
notre mdre lDoucet] qui ferma m6me la porte ir clef pour n'6tre
pas d6rang6e7't.La sup6rieure l'invitait parfois ir Ia communaut6
pendant la r6cr6ation ef alors, les pridres du soir 6taient omises.
Normalemenf de telles irr6gularit6s sont mineures et sans con-
s6quences graves. Toutefois, 6tant donn6la solitude inh6rente d
l'efstence d'un vicaire de campagne, qui pr6fdre la compagnie
de jeunes scurs intelligentes et d5mamiques d celle d'une m6na-
gdre vieillissante et r6serv6e, il n'est pas surprenant que les visites
au parloir se soient multipli6es et que de forts liens amicaux se
soient 6tablis entre Ie pdre Wheten et quelques seurs, avec la
b6n6diction de Ia sup6rieure. Dans une p6riode or) la sexualit6
6tait pergue comme un sujet tabou, la formation psychologique
des candidates d la vie religieuse n'6tait peut-Otre pas explicite,
m6me si on enseignait aux novices que I'attachement au Christ
en tant qu'6poux de leur dme donnait un sens d leur veu de chas-
tet6. Les seurs savaient aussi que, selon le veu d'ob6issance,
elles devaient demander la permission d la sup6rieure pour aller
au parloir, sortir d I'ext6rieur de la cl6ture et, en cas de n6cessit6,
obtenir une dispense des rdglements conventuels.

La compl6mentarit6 entre les attributs masculins et f6minins,
entre les go0ts et Ies aptitudes d'un pr6tre et d'une religieuse
s'6tait pourtant manifest6e de faqon productrice dans le cas du
cur6 Babineau et de seur St-Jean. Chacun avait contribu6 d sa
manidre au succds des euvres de Tracadie: l'un, davantage
tourn6 vers l'ext6rieur et s'occupant des rapports avec le gou-
vernement et le public; l'autre, concentr6e sur la vie quotidienne,
les services aux l6preux et aux malades, l'6ducation des jeunes et
le soin des orphelins. Ensemble, Ie pdre Babineau et seur St-
Jean avaient construit un lazaret, un monastdre et un orphelinat.
Ils avaient 9616 bien des affaires, sans jamais cr6er de division
ou de discorde dans Ia communaut6. Maintenant que les car-

7. Sr St-Jean,Mdmoire, ao0t 1902
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ridres de ces deux fortes personnalit6s 6taient bien remplies et
fructueuses, c'6tait au tour de mdre Doucet et des seurs de la
jeune g6n6ration de s'affirmer et d'accomplir ce qu'on 6tait en
droit d'attendre d'elles. Par cons6quent, des accrochages sur-
vinrent, suite d des contrari6t6s qu'elles refusdrent d'assumer.
Puisque le cur6 6tait revenu, le vicaire ne pourrait plus venir dire
la messe et n'aurait pas de raison de passer tout son temps au
couvent et aulazaret. Le changement ne plaisait pas d Ia sup6-
rieure, qui en pleura, ni aux quelques s@urs de son entourage,
de jeunes femmes dou6es mais imp6rieuses. L'ancien confesseur
fut assez froidement accueilli et les seurs r6calcitrantes firent
tout pour revoir le vicaire Wheten, quitte d le faire venir comme
confesseur extraordinaire, pr6texte incontournable, car la libert6
de conscience est un droit inali6nable.

Mais l'ordre ne fut pas 6tabli pour cela dans Ia communaut6,
puisque les conflits impliquant Ie parti de la sup6rieure contre le
pdre Babineau n'6taient pas r6gl6s de fagon d6finitive. En fait, le
noyau des seurs qui appuyaient la sup6rieure 6tait surtout com-
pos6 des s@urs Amanda Sormany et Isabelle Sormany dite
LaDauversidre, filles d'Henri Sormany, important homme d'af-
faires de Lamdque. Leur frdre pr6tre, nomm6 Wilfred, venait
souvent Ies visiter. Seur St-Jean raconte dans son Mdmoire que
Ie pdre Sormany a tout dit ir sa famille et que <Madame Sormany
l'a 6bruit6 partouts. > Ce sont ld quelques-uns des canaux qui
v6hiculdrent Ia mauvaise nouvelle de troubles d I'int6rieur de la
communaut6, et cette triste histoire se r6pandit comme plumes
au vent dans la p6ninsule acadienne et m6me au-deld. Des laics,
des pr6tres, des 6v6ques, les j6suites de Qu6bec et m6me le d6l6-
gu6 apostolique ainsi que les autres maisons des Hospitalidres d
Montr6al et au Nouveau-Brunswick l'apprirent. Tout le monde
savait que Ia petite communaut6 de Tracadie, jadis si calme,
charitable et unie, 6tait maintenant divis6e sur Ia guestion du
confesseur ordinaire des seurs.

Bien avant que Ie pdre Babineau ne trouve son vicaire dans
son confessionnal et que la brouille ne s'installe entre lui et Ia
sup6rieure, il edstait dans Ia communaut6 quelques malaises et

B. Ibid., p. 9.
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infid6lit6s ir la rdgle des parloirs et autres. Un revirement aurait
6t6 possible, mais un fort antagonisme s'installa entre le confes-
seur et la sup6rieure. Voyant son autorit6 menac6e, le chapelain
d6clara simplement que Wheten n'avait plus le pouvoir de
donner l'absolution d ses p6nitentes. Seur Doucet refusa d'in-
former le pdre Babineau que \Mheten avait regu l'autorisation du
vicaire g6n6ral Doucet, pour la seur concern6e. MOme s'il 6tait
fAch6, Ie chapelain se pr6senta d la fdte de la sup6rieure, le
26juillet, mais, au dire de seur St-Jean, il <paruttrds froid, ce
qui blessa notre mdre lDoucet] et les deux seurs Sormany sur-
tout >, qui le critiqudrent ouvertement devant la communaut6.
Seur St-Jean se porta aussit6t d la d6fense du pdre Babineau et
enjoignit les seurs de se souvenir que ( ce bon et d6vou6 pdre,
un g6n6reux bienfaiteur de la communaut6 > avait largement
contribu6 au progrds de leurs Guvres. Les confrontations entre
s@urs se prolongdrent Ie lendemain, jour de cong6: la guerre
6tait maintenant d6clar6e et le thdme du d6bat, clair et net, 6tait:
pour ou contre le pdre Babineau comme confesseur ordinaire.
La sup6rieure 6tait absente quand seur St-Jean d6clara que,
pour 6viter le scandale, mdre Doucet devrait <faire un petit
sacrifice )) et s'excuser. La r6partie de l'assistante Sormany fut
tranchante : < Le pdre Babineau a fait bAtir l'orphelinat pour faire
une bonne Guvre. II I'a faite, il aura son m6rite. Nous ne lui
devons riene. > Le 2 ao0t, le chapelain entra d la communaut6
pour parler aux s@urs professes, mais il ne r6ussit pas d faire la
paix. Bien au contraire, il confronta Ia sup6rieure et lui fit des
reproches publiquement. Prenant la parole d quelques reprises,
la jeune seur LaDauversidre vint au secours de sa sup6rieure et,
d6formant Ies paroles du chapelain, se moqua de lui en riant. Le
pdre Babineau Ia fit taire et se retira, laissant < la communaut6, d
peu d'exceptions, indign6e de la conduite de cette seur qui est
Ia plus jeune de la communaut6, et [...] qui se vantait d la r6cr6a-
tion du soir, qu'elle n'avait pas 6t6 si lAche que les autres, qu'elle
avait parl61o. >

9. Sr St-Jean, Mdmoire, aofit 1902, p. 4.
70. Ibid.
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Mgr James 
Tog,.rr,

ev€gue de Chatham

au Nouveau-brunswick,

t86O-1gOZ.

Profond6ment humili6e,la sup6rieure d6cida, dds le lende-
main, d'aller en personne remettre sa d6mission d monseigneur
Rogers d Chatham. Puisque les seurs n'avaient pas la permis-
sion de voyager seules, elle amena son assistante et laissa la
doyenne, seur St-Jean, d Ia t6te de la communaut6. Mais alors,
quelques jeunes seurs rebelles firent fi des remontrances de
seur St-Jean et rencontrdrent Ie pdre Wheten au parloir sans
permission, d trois ou quatre reprises, les 3 et 4 ao0t. La commu-
naut6, sauf quatre seurs, fut n scandalis6e d'une telle ind6pen-
dance >, et seur St-Jean, m6contente de l'insubordination de ces
jeunes s@urs, qu'elle qualifiera de < petites t6tes chaudesll l.
Visiblement offusqu6e, seur St-Jean 6crivit  d monseigneur
Rogers, ce qui est un droit acquis d n'importe quelle seur puis-
que l'6v6que est leur sup6rieur eccl6siastique. Dans sa lettre du
4 aoOt, elle expose clairement les faits. Depuis quelque temps, la
communaut6 est divis6e < en deux camps, le premier compos6
de six et I'autre de quinzel2 >. Compatissante, seur St-Jean dit

11. Sr St-Jean, <Lettre ir Mgr Rogers), le 4 ao0t 1901.
12. Ibid.



224 Poun r'nspon ET LA DrcNrrE DES LEpREUX a Tnaca.pln

regretter, ( au-deld de toute expression, la triste position dans
Iaquelle se trouve notre bonne mdre Doucet, d cause de ces
petites tOtes chaudes. [...] Notre communaut6 est boulevers6e!
Oh ! que je souffre, fallait-il viwe pour voir de pareilles choses I13 >
Et pourtant, elle en avait vu d'autres, mais celle-ci lui semblait
< Ia plus grande 6preuve > de sa vie, puisque la < ruine > menagait
leur petite communaut6.

A Chatham, Rogers fit attendre la sup6rieure et sa compagne
quelques jours. Le pdre Babineau eut le temps de lui exprimer
du regret pour les accusations prof6r6es devant la communaut6
de Tracadie. Monseigneur 6couta ensuite mdre Doucet mais n'ac-
cepta pas sa d6mission. Il lui remit un d6cret sign6 Ie 9 aoirt,
enjoignant les seurs de retourner ) leurs devoirs, de pratiquer
la charit6 et d'6viter tout jugement imp6tueux, d'observer stric-
tement les Consfifutions et les Rdgles de la communaut6, d'ap-
puyer I'autorit6 et de cultiver Ia pab; I'union et la charit6. Un
soupqon de paix bien fragile s'6tablit, temporairement. L'6v6que
nomma le jeune pdre \Mheten vicaire d Campbellton, avec inter-
diction de communiquer avec la communaut6 de Tracadie, ce qui
ne l'empdcha pas d'entretenir une correspondance clandestine
par I'entremise du docteur Smith.

Le 7 aoht, s@ur St-Jean 6crit d monseigneur Rogers l'infor-
mant que tout est arrang6, au dire du pdre Babineau, et qu'une
visite officielle de l'6v6que n'est plus requise. Pour sa part, Ia
sup6rieure semble satisfaite et en informe monseigneur Rogers
par 6crit, Ie 19 aoCrt, au cours de la retraite annuelle. Elle espdre
que ces quelques jours de pridre et de solitude prds du ceur de
J6sus contribueront de fagon satisfaisante au maintien de l'union
et de Ia paix qui rdgnent alors dans la communaut6. Mais, ce
calme trop fragile n'6tait que le passage de l'eil de l'ouragan,
qui se d6chainerait avec autant de force par la suite et durerait
plusieurs mois. La communaut6 n'6tait pas pr6te d restaurer
l'union et la charit6 essentielles d sa survie. Si Ie pdre Babineau
regrettait les paroles discriminatoires adress6es d la sup6rieure,
il ne pr6senta pas d'excuses, et la sup6rieure ne lui en donna pas
l'occasion. La situation demeura tendue entre la suo6rieure et le

13. Ibid.
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chapelain, qui continuait pourtant d'exercer son ministdre auprds
de la communaut6 et des malades. Un fort sentiment d'impuis-
sance affligea la communaut6 ainsi soumise d une rude 6preuve.

Le 12 septembre L90L, monseigneur Rogers vint pr6sider la
c6r6monie de profession de s@ur Hachey et profita de l'occasion
pour entrer d Ia communaut6. II parla aux seurs pendant une
heure, esp6rant les convaincre de se soumettre au pdre Babineau.
Il affirma: < Quand vous lui ob6issez. c'est ir moi-m6me que vous
ob6issez; il me repr6sente ici1a. r Lorsque I'6v6que demanda d
seur Doucet, en pr6sence de seur St-Jean, comment cela allait
avec le pdre Babineau, elle r6pondit: <Trds bien, Monseigneur. >
Mais, quelques jours plus tard, elle confie d seur St-Jean que
cette r6ponse 6tait dict6e par la crainte que monseigneur
demande d voir toutes Ies soeurs. L'6v6que partit, convaincu que
tout allait bien; mais, le lendemain, Ia sup6rieure d6clarait d qui
voulait l'entendre que ( Monseigneur 6tait en enfance, qu'il
n'avait fait que radoterls. > Et seur LaDauversidre d'ajouter:
< C'est rien que des sottises qu'il est venu nous dire d la commu-
naut616. > Ces sortes de critiques se r6p6tdrent quelques fois d la
r6cr6ation. Par souci d'honn6tet6, s@ur St-Jean note ensuite
dans son Mdmoire qu'une ( guerre d outrance commenEa alors.
Celles qui ne se d6clardrent pas contre notre Pdre furent 6pi6es,
grond6es sans cesse, punies. I...1 Le chapitre et les coulpes ne
sont plus que s6ries d'accusations affreuses qui ne tendent qu')r
d6pr6cier ces pauwes s@urs dans I'esprit des autres17. >

Se trouvant dans une ( extrOme anxi6t6 )), s@ur St-Jean 6crit
d l'6v0que, le B novembre, non sans avoir pri6 et consult6 son
confesseur, Ie pdre Babineau, qui mit sa lettre d Ia poste. Elle
informe I'6v6que que cinq ou six seurs font des d6marches pour
faire nommer un autre confesseur ordinaire, ce qui d son avis
n'est que caprice ou malice, car mdre Doucet, la seule sup6rieure
en trente ans qui ait eu d se plaindre du confesseur, ( a presque
jur6 qu'elle se vengerait de notre Pdrel8>. Aprds un long 6loge

14. Sr St-Jean, M6moire, ao0t 1902, p. 5.
75. Ibid.
76. Ibid.
17. Ibid. ,  p.5.

18. Sr St-Jean, aLettre d Mgr Rogersr, Ie B novembre 1901.
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de son collaborateur, s@ur St-Jean se laisse emporter: < On veut
le mettre d la porte ! N'est-ce pas la, Monseigneur, l'ingratitude
Ia plus noire ? N'est-ce pas une honte, une infamie pour la com-
munaut6 ? Je rougis presque d'en avoir 6t6 une des fondatrices.
[...] L'action du d6mon est visiblele. > Elle d6plore l'emprise que
I'ancien vicaire a exerc6e sur la sup6rieure et quelques seurs.
< Puis on a l'audace de dire que c'est pour le bien des Ames qu'on
le veut pour confesseur, parce qu'il nous fait avancer plus vite
dans la perfection que notre Pdre. Les preuves ne sont pas beau-
coup d l'appuizO. > La vivacit6 de cette doyenne de la communaut6
est proverbiale, mais sa perspicacit6 fr6le l'indiscr6tion. EIle vou-
drait bien que mdre Doucet, < qui exerce une grande influence
sur celles de son parti, par l'amour ou par la crainte >, ainsi que
s@ur La Dauversidre, < qui est la plus d redouter pour soutenir la
discorde et qui a toujours fait qu'une avec notre Mdrez1>, soient
transf6r6es dans une autre maison.

Seur St-Jean parle de manquements mineurs d la rdgle et d
Ia r6serve religieuse. Elle n'approuve pas certains changements
effectu6s par la sup6rieure, comme faire cesser la pratique de Iire
aux malades dans les salles en aprds-midi. Aussi, Iorsque les
seurs ont besoin de voir le m6decin, la visite se fait au bureau du
docteur Smith et non d la pharmacie, comme autrefois, en pr6-
sence de la pharmacienne. L'actuelle pharmacienne, seur
Sormany, qu'elle a pourtant form6e elle-m6me, se montre bien
imprudente avec Ie m6decin et insolente vis-d-vis les eccl6sias-
tiques en autorit6. Seur St-Jean est bien au fait de la nature
humaine, Iorsqu'elle d6clare : < Ma s@ur l'assistante est jeune et
sans exp6rience. Elle se fie trop sur [sic] elle-mOme et cherche d
gouvernerzz.D A l'approche de Ia soixantaine, s@ur St-Jean
aurait-elle oubli6 ses propres ambitions et dispositions lorsque,
d trente ans - l'Age de seur Sormany -, o[ l'avait 6lue sup6-
rieure ?

79. Ibid., p.2.

20. Ibid.
21. Ibid.
22. Sr St-Jean, M6moire, ao0t 1902, p. 10.
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Le 15 d6cembre, s@ur St-Jean 6crit de nouveau d l'6vOque et
se r6pdte : < Les seurs qui ne sont pas en faveur du changement
du confesseur sont surveill6es, grond6es, en un mot, elles sont
trait6es comme des personnes indignes de toute confiancez3. >
En refusant de se r6concilier avec le pdre Babineau,la sup6rieure
rejette aussi seur St-Jean, qui n'est pas dupe : < On me fait passer
pour folle; mais pour ce qui est des injures personnelles, je ne
m'en occupe pas. Le bien de notre communaut6, qui m'est si
chdre, est tout ce que je veux. > A la mi-aoirt 1902, eIIe 6crira dans
son M6moire: <rNotre mdre dit d qui veut l'entendre que ma
maladie (une maladie de ceur) m'a affect6 la t6te. Elle me l'a dit
d moi-m6me; mais je ne suis et ne puis pas 6tre juge en cette
matidre, je ne puis qu'en sentir I'humiliation, qui est cependant
Ia moindre de mes peines2a. > Peut-on alors lui reprocher de
d6clarer d son 6v6que en novembre 1901, que ( la d6position de
la sup6rieure est urgente, [que] c'est ld le veu unanime de la
majeure partie de la communaut625 > ? A son avis, c'est le prix d
payer pour la paix et l'union entre les seurs, d'autant plus que la
sup6rieure et son parti songent d 6crire au d6l6gu6 apostolique.
En fait, la bonne ancienne a du <r chagrin de voir chaque jour
d6g6n6rer l'esprit religieux> dans leur maison. Tout en 6tant dis-
crdte sur les <troubles> qui empoisonnent sa vie, s@ur St-Jean
s'exclame dans sa lettre de Nodl d Orpha: < Oh ! pair sant6, paix
d6sirable pour le bonheur de tous ceux qui me sont chers !26 >

Jamais la possibilit6 de changer de confesseur n'a 6t6 pr6-
sent6e au chapitre de la communaut6, ce qui est pourtant la pro-
c6dure normale pr6vue dans les Constitutions des Religieuses
Hospitalidres de St-Joseph pour toute prise de d6cision impor-
tante. Aprds avoir entendu toutes Ies seurs r6unies en chapitre,
les treize s@urs vocales auraient pu prendre une d6cision valide.
Le risque de perdre aurait 6t6 trop grand pour le parti de la sup6-
rieure, 6tant donn6 que Ie nombre de seurs en sa faveur 6tait
moindre. La mdre Doucet ne se laisserait plus fl6chir par ses

23. Sr St-Jean, <Lettre d Mgr Rogers>, le 15 d6cembre 1901.
24. Sr St-Jean, M6moire, ao0t 1902, p. 16.
25. Sr St-Jean, < Lettre ir Mgr Rogers >, Ie 8 novembre 1901.
26. Sr St-Jean, <Lettre d Orpha Viger Rocheleau>, Ie 21 d6cembre 1901.
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( sujets )), ni ne baisserait la t6te devant Babineau. n Il gagne
toujours, disait-elle, mais je lui ferai bien baiss er le nez, moi !271
Et puis, seur St-Jean la connaissait bien, cette ancienne amie
devenue adversaire, durcie dans une position extr6me, bien
malgr6 elle. < Notre mdre est forte dans ses affections, comme
elle est profonde dans ses aversions, qui vont jusqu'd la haine,
mais je ne pense pas qu'elle erit men6 les choses si loin, si elle
n'eut 6t6 pouss6e par les seurs Sormany et LaDauversidre, qui
sont seurs, pour qui elle a une pr6f6rence marqu6e28. >

Mdre Doucet est peut-6tre emport6e elle aussi par le vent de
temp6te qui souffle sur la maison de Tracadie, mais elle ne
manque pas de lucidit6. Le 17 d6cembre, elle 6crit d monseigneur
Rogers : < Comme sup6rieure, j'ai cru devoir vous averlir de l'6tat
des choses, qui je le r6pdte, va bien mal: les infractions d la rdgle
m6me assez graves sont de tous les jours et je n'ai plus l'autorit6
n6cessaire pour la faire respe cterzs.l Douze jours plus tard, elle
revient d la charge, avec a peine et regret [...] prier humblement
Votre Grandeur, de vouloir bien faire faire une investigation
pleine et entidre de l'6tat actuel de la communaut6, et cela le plus
t6t possible [...] la communaut6 ne pourra longtemps se soutenir
en cet 6tat30>. Et cet 6tat, elle Ie d6finit au d6but de sa lettre
comme ( menace de ruine totale >, d'oi I'urgence de < remettre
toute chose d l'ordre >. Monseigneur Rogers ne r6pond ni d s@ur
St-Jean ni d seur Doucet; i l  confie plutdt la solution de ce
dilemme d son coadjuteur, monseigneur Thomas Barry.

27. Sr St-Jean, M6moire, ao0t 1902, p. 15.
28. Ibid., p.1,5.
29. Sr Doucef <Lettre d Mgr Rogers >>,le 77 d6cembre 1901.
30. Sr Doucet, <Lettre d Mgr Rogersr, Ie 19 d6cembre 1901.
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Mgr Thomas barru,
etEqr. de chath#

au Nouveau-brunswick,
19OZ-tgZO.

En janvier 1902, Ia roue eccl6siastique commence d tourner
et plusieurs pr6lats et pretres influents se consultent afin de
trouver une solution d I'imbroglio impliquant les hospitalidres et
le cur6 de Tracadie.Le 21. janvier, monseigneur Thomas Barry,
6v6que coadjuteur, 6crit au pdre Louis Napol6on Dugal, cur6 de
Saint-Basile de Madawaska, demandant son avis sur un 6ventuel
chapelain pour les s@urs de Tracadie, qui s'entendrait bien avec
Ie cur6 Babineau. Pourrait-on faire un 6change de paroisse entre
Babineau et le pdre Pelletier ? ou le pdre Richard ? ou lui-m6me,
le pdre Dugal ? Barry mentionne que Rogers a 6crit d Rome pour
6tre relev6 de la charge d'6vdque de Chatham, et demande d
Dugal si, dans I'6ventualit6 d'une enqu6te canonique d Tracadie,
il accepterait de la mener. Entre-temps, monseigneur Diomide
Falconio, archevOque de Larisse, d6l6gu6 apostolique au Canada,
a 6t6 inform6 de la situation litigieuse. Mdre Brosseau, sup6rieure
de la communaut6 des Religieuses Hospitalidres de St-Joseph d
Montr6al, est au courant et cherche une solution'oour aider la
communaut6 de Tracadie.
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Et Ie temps passe, mais l'hiver est long. Quelques seurs ne
peuvent plus supporter la scission d l'int6rieur de la communaut6
ni l'ing6rence du pdre Babineau. Trds inquidte et m6me bou-
Ievers6e, seur Marianne Losier 6crit d monseigneur Rogers, le
19 awil, et raconte que le chapelain est venu la voir d son travail,
pour l'influencer en sa faveur, 6tant donn6 qu'elle s'est rang6e
du c6t6 de Ia sup6rieure, qui, selon Babineau, < abusait de mon
innocence pour me tromper [...1 qu'elles m'entrainaient pour en
avoir une de plus. t...1n regardait cela comme une insulte de ma
paft31 >. Elle avoue franchement: < Je ne m'arrange pas avec lui
etj'ai profit6 du confesseur extraordinaire parce que je sens qu'il
me fait du bien et me laisse en paix. > Les pressions du pdre
Babineau I'exaspdrent, surtout qu'il pr6tend qu'elle n'a pas d
ob6ir d la sup6rieure, qui, soi-disant. ne se conforme pas aux
Constitutions et d6sob6it d l'6v6que, en voulant le faire partir. Le
pdre Babineau sait que la sup6rieure et ses aides ont 6crit des
lettres < d des prOtres pour influencer les 6v6ques d le changer. >

Pour ce qui 6tait de correspondance, Ie pdre Babineau ne
trompait pas s@ur Losier. En effet, le 21 avril, mdre Doucet
s'adressait d nouveau d l'6v6que qui n'avait pas r6pondu d Ia
demande d'< investigation > du 29 d6cembre pr6c6dent. Au tour
de Ia sup6rieure maintenant d'exprimer un immense d6samoi:
< La communaut6 est dans un tel 6tat, que plusieurs seurs ne
peuvent plus Ie soutenir et il est certain que si nous n'avons pas
un autre confesseur, plusieurs vont se retirer ou dans d'autres
communaut6s ou mome dans le monde; pour ma paft je ne me
tiens pas responsable de tout ce qui se fait ici parce que, en pre-
mier lieu, j'ai averti les authorit6s [sic] et, en second lieu, c'est Ie
confesseur lui-m6me qui vient dire aux s@urs qu'elle ne sont plus
oblig6es d'ob6ir32. > EIle l'implore < d'apporter remdde d un mal
qui met en danger le salut d'un grand nombre et l'avenir de toute
la communaut633>. Monseigneur Rogers attend une r6ponse de
Rome, mais cela ne I'emp6che pas de remettre ces lettres de
d6tresse d son coadjuteur, qui le tiendra au courant de ses
d6marches.

31. Sr Losier, < Lettre d Mgr Rogers >, Ie 19 awil 1902.
32. Sr Doucet, < Lettre d Mgr Rogers >>,le 27 awil 1902.
33. Ibid.
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Les troubles sont connus du public, et, d la fin de mai, le pdre
Sormany ne manque pas de discr6tion quand il parle d monsei-
gneur Barry de I'6tat grave des affaires d Tracadie, mettant en
jeu l'existence m6me de la communaut6 de l'Hdtel-Dieu. Mon-
seigneur Barry informe l'6v6que que le pdre Babineau et l'arche-
vdque d'Halifax lui ont 6crit et il inclut ces lettres et sa r6ponse
dans un envoi du 29 mai. Le 7 juin, monseigneur Falconio,
d6l6gu6 apostolique, 6crit d monseigneur Barry: n J'ai regu de
s6rieuses plaintes contre le pdre Babineau, pr6tre de la paroisse.
Il semble que l'office de confesseur des Religieuses Hospitalidres
de St-Joseph de Tracadie est intenable. Votre Grandeur pourrait-
elle nous renseigner d ce sujet ? Y aurait-il dans les environs un
pr6tre qui pourrait, sans grand inconv6nient, 6tre nomm6 con-
fesseur34 ? > Aussit6t mis au courant, le d6l6gu6 apostolique
informe monseigneur Rogers qu'il a entrepris de r6gler la situa-
tion en collaboration avec monseigneur Barry. Le 28 juin, le
d6l6gu6 6crit  d Barry et lui demande de conseil ler au pdre
Babineau de donner sa d6mission en tant que confesseur des
s@urs de St-Joseph. En cas de refus,le d6l6gu6 a inclus une lettre
lui retirant Ia facult6 de confesseur des s@urs. en conformit6 avec
le Droit canonique. Les confesseurs extraordinaires suffiraient
entre-temps, d'autant plus que Ie d6l6gu6 ordonne que toutes les
seurs suivent les exercices d'une retraite pr6ch6e par un reli-
gieux. Le 29 juin, mdre Doucet 6crit ir Sa Grandeur monseigneur
Barry, I'invitant d pr6sider une profession religieuse le 9 juillet et
ajoute : n J'oi eu le bonheur d'apprendre, par Ia R6v. Mdre
Brosseau de Montr6al, avec qui Monseigneur Falconio est all6
s'entretenir de notre affaire, que son Excellence est tout dispos6
en faveur de Ia communaut635. >

Le 1er juillef monseigneur Barry 6crit au d6l6gu6 apostolique
que le pdre Babineau accepte de d6missionner comme confes-
seur ordinaire de la communaut6. Monseigneur Barry confie
ensuite au pdre Dugal que le pdre Babineau aurait pr6f6r6
attendre aprds l'6lection de la sup6rieure au d6but de septembre
pour d6missionner, car, autrement, cela donnait < gain de cause >
d mdre Doucet. Il avait m6me oarl6 de quitter le ministdre actif et

Mgr Falconio, < Lettre ir Mgr Barry>, le 9 juin 1902.
Sr Doucet, < Lettre ir Mgr Barry >, ie 29 juin 1902
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de prendre sa retraite. Oblig6 d'obtemp6rer, le pdre Babineau
envoie sa lettre de d6mission a monseigneur Barry,le 2 juillet. Le
lendemain, ce dernier nomme le cur6 de Pokemouche, le pdre
Fitzgerald, confesseur des seurs, d titre provisoire. Il 6crit aussi
d Ia sup6rieure de Tracadie. La question du confesseur est une
affaire class6e, mais, tout n'est pas 16916 pour Ia sup6rieure. Pour
mettre les choses au clair, le 19 juillet 1902, elle 6crit au docteur
Montizambert, directeur g6n6ral de la Sant6 publique d Otlawa,
pour lui annoncer Ia d6mission du pdre Babineau et ia nomi-
nation 6ventuelle d'un remplagant temporaire. Usant d'un style
diplomatique, elle 6crit: < Je d6sirerais, et c'est aussi Ie d6sir de
l'6v6que, que les chdques fussent d I'avenir envoy6s au nom de
la sup6rieure, et c'est pour obtenir cela que je sollicite, mon cher
Monsieur,l'aide de votre influence prds du D6partement36.l Elle
veut aussi enlever tout pouvoir au pdre Babineau en tant qu'ad-
ministrateur et signataire des comptes du lazaret. Justemenf elle
doit envoyer sous peu les comptes pour Ie hangar. < Ce r6gime
sera d6sormais d'un grand inconv6nienf et il serait beaucoup d
d6sirer que la sup6rieure f0t seule administratrice [et] que les
papiers fussent faits par elle ou la d6positaire comme pour le
D6partement de lAgriculture3T. >r La passation des pouvoirs ne
sera pas ais6e, car le pdre Babineau s'occupe activement des
affaires du lazaret depuis son arriv6e d Tracadie, il y a plus de
trente ans.

La forte personnalit6 de seur St-Jean est aussi menaqante, et
son transfert ailleurs se trame dans l'ombre. Le 4 juillet, Dugal
6crit d Barry que Ia mdre Brosseau lui a envoy6 une lettre confi-
dentielle disant qu'elle pourrait rappeler seur St-Jean d Montr6al
- ce qui est faisable puisqu'elle y est entr6e - et la nommer d
Arthabaska. Elle omet de dire que cette <suggestion> lui vient
de monseigneur Falconio. Le pdre Dugal trouve que c'est une
< excellente id6e D, ear < Sr St-Jean rendra d'immenses services d
Arthabaska et ce sera une trds honorable porte pour sortir de
Tracadie. Sr St-Jean peut 6tre recommand6e en toute sinc6rit6:
elle a des m6rites et le Bon Dieu se servira d'elle pour faire du
bien d Arthabaska38. >

Sr Doucet, < Lettre au docteur Montizambert >, Ie 29 juillet 1902.
Ibid.
Pdre L.N. Dugal, <Lettre d Mgr Barry>,le 4 juillet 1902.

36.
37.
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Autres points qui progressent: la retraite annuelle et la visite
canonique. Monseigneur Barry,6crit au d6l6gu6 apostolique que
le pdre Dugal a obtenu du pdre Filiatrault, sup6rieur des j6suites
de Qu6bec, qu'un pdre j6suite pr6che la retraite annuelle aux
hospitalidres de Tracadie et y demeure quelques mois, d titre de
confesseur et de directeur spirituel. Le pdre Danel s'y rendra, en
effet, au d6but d'aoCrt et y sera encore en d6cembre. La lettre que
le d6l6gu6 apostolique adresse d Ia sup6rieure et d la commu-
naut6, Ie 7 juillef annonce la tenue d'une visite canonique r6gu-
Iidre et ordonne ce qui suit. Toutes les seurs feront Ia retraite
pr0ch6e par un missionnaire. Toute cabale, d l'ext6rieur ou d
l'int6rieur, en vue de I'6lection de Ia prochaine sup6rieure est
strictement interdite. <La sup6rieure fera observer strictement
les rdgles de Ia cldture et du parloir d I'6gard des 6trangers tant
eccl6siastiques que laiques3e. > Toute prise de d6cision exigeant
le vote de la communaut6 est interdite jusqu'd l'ouverture de Ia
visite. La postulante renvoy6e d Ia majorit6 des voix pourra
demeurer comme associ6e en attendant que le visiteur ait
examin6 son cas.

Monseigneur Barry et le pdre Dugal 6changent de nom-
breuses lettres. Celle que le cur6 de Saint-Basile 6crit le 14 juillet
revient sur ( Ie d6part de Ia mdre St-Jean qui s'op6rera, je
l'espdre, sans secousse. Si on Ia mettait e Arthabaska, ce serait
plus honorable. Une fois Ia mdre St-Jean partie, la mdre Brault
ferait bien, je crois, mais il me semble que les seurs de Montr6al
la r6servent pour remplacer la mdre Brosseauao. > Etant une fon-
datrice, seur Brault avait pass6 dix-neuf ans d Tracadie et y avait
6t6 sup6rieure de 1878 e 1881. La visite canonique incombera au
pdre Louis Napol6on Dugal, que Ie nouvel 6v6que Barry vient de
nommer son vicaire g6n6ral. Arriv6 d Tracadie le 12 aoit, mon-
seigneur Dugal 6crit d son 6v6que, dds Ie lendemain, et raconte
que la veille, il a fait < une longue visite chez monsieur le cur6
Babineau, qui l'a < parfaitement regu [...] et qui a 6t6 trds conve-
nable dans ce qu'il a dit des seurs4l >. Le pdre pr6dicateur Danel

39. Mgr Falconio, < Lettre ir ia sup6rieure et d Ia communaut6 de Tracadie >,
ie 7 juillet 1902.

40. Mgr Dugal, <Lettre d Mgr Barry>,le 14 juillet 1902.
41. Mgr Dugal, <Lettre d Mgr Barry>, ie 13 ao0t 1902.

233



234 PouR r-'esporR ET LA DrcNrE DES LEpREUX a Tnacaore

est content de l'esprit de Ia communaut6, mais, d'aprds lui: < II
faut une sup6rieure de Montr6al et cette sup6rieure doit 6tre la
mdre Brault. > Monseigneur Dugal appuie ce choix et affirme,
d'ores et d6jd, que ( le d6part de Sr St-Jean dewait mettre fin au
schisme. lr Aussi, le vicaire Maherx venait trds souvent d l'H6tel-
Dieu, et la sup6rieure expliqua au pr6dicateur qu'il venait < cher-
cher des consolations auprds de la mdre sup6rieure et de
quelques seurs>. Le pdre Danel affirme qu'il <n'aime pas Ea).
Et Dugal d'ajouter: < Le bon j6suite va lui dire de rester chez lui >.
Enposf-scnpfum, Dugal raconte qu'il vient de rencontrer la mdre
Doucet, <qui d6sire et demande une sup6rieure de Montr6al>.

Le visiteur canonique rencontre toutes les seurs individuel-
lement, puis il r6dige un rapport destin6 au d6l6gu6 apostolique.
Ses premidres impressions sont bonnes. <Aprds les troubles si
s6rieux, quoique fort exag6r6s au dehors, ces derniers quinze ou
vingt mois, j'ai 6t6 agr6ablement surpris de trouver cette com-
munaut6 dans des dispositions relativement bonnes, grAce, en
bonne partie, d l'excellente retraite qui se terminait sous l'habile
et prudente direction du vertuetx pdre Danel, j6suitea2. > Le visi-
teur canonique reconnait l'existence de deux camps bien d6finis,
se d6fiant l'un de l'autre : <r Le parti de la sup6rieure actuelle
compte six adh6rentes parmi les vocales et deux parmi les autres
professes. Je crois que les plus grands torts sont de ce c6t6 et
que les plus vraies religieuses sont de l'autrea3. > Il a remarqu6
de part et d'autre un fort attachement d des pr6tres, d la sup6-
rieure ou d l'ex-sup6rieure, un ( manque g6n6ral de formation,
d'instruction religieuse )), ( des imprudences, de Ia l6gdret6, des
coups de t6te, mais nulle faute s6rieuse ext6rieure de leur part
contre les meurs >.

Le visiteur, qui connait bien la rdgle de la communaut6 des
Religieuses Hospitalidres de St-Joseph puisqu'il y a un monas-
tdre d Saint-Basile, constate que les seurs sont assez fiddles d
l'horaire conventuel: lever, oraison, messe, lecture, office du
cheur, etc. II est trds impressionn6 par la qualit6 des soins aux
malades et Ia < charit6 vraiment maternelle des relioieuses l. Les

42. Ibid.
43. Mgr Dugal, < Lettre d Mgr Falconio >, le 19 ao0t 1902.
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trente orphelins et orphelines, Iog6s, v6tus et instruits gratui-
tement sont ( parfaitement trait6s l. Puis, il fait un commentaire
appropri6 sur le cloitre : <c Les seurs ont tous les appartements
voulus et bien ordonn6s pour faire un cloitre selon les Consfitu-
tions de la congr6gation, et elles ont un terrain bien d6fini pour
un cloitre ext6rieur. Mais elles sont sous l'impression que les
rdgles du cloitre ne les obligent pas parce que l'6v6que n'a jamais
officiellement proclam6 et d6fini la cl6ture. De ld leur trop grande
facilit6 d recevoir dans Ia salle de communaut6 des visiteurs
prOtres et d faire quelquefois de petites promenades en dehors
de leur terrain sous de futiles pr6textesaa. > Les treize s@urs
vocales ont sign6 une demande d Ia maison mdre de Montr6al de
leur envoyer une sup6rieure pour le prochain mandat triennal.
Quant au refus d'admettre la postulante Jos6phine Sormany d la
prise d'habit, il y voit une cons6quence de Ia division entre les
seurs vocales et < le sentiment hostile de la majorit6 contre les
deux seurs Sormany, seurs de la postulante refus6e >. Enfin,
Dugal croit que pour que la paix revienne, il importe de <d6ca-
piter les deux partis lr, c'est-d-dire que Ie pdre Babineau ( cesse
tout rapport avec l'institution ) et que la sup6rieure actuelle n'ait
pas de charge importante pendant quelque temps, pas mOme
maitresse des novices. II propose s@ur Daigle.

La visite officielle se termine le 17 aoirt, par Ie salut du Saint-
Sacrement c6l6br6 d quinze heures. Les seurs pleurenttellement
qu'elles ont du mal d chanter leTe Deum qui termine Ia visite
canonique. Seur St-Jean partira imm6diatement aprds, en m6me
temps que monseigneur Dugal. Plus tard, la secr6taire de Ia com-
munaut6 6crira que les adieux avaient 6t6 cruels pour tous, en
particulier pour les novices. Seur St-Jean avait requ sa lettre
d'ob6dience et le d6l6gu6 apostolique avait donn6 des ordres:
aucune s@ur ne devait voyager avec elle, sauf peut-Otre une tou-
ridre. En fait, le pdre Babineau avait obtenu la permission de l'ac-
compagner, mais il leur 6tait interdit d'arr6ter ir Chatham. Plus
tard, seur St-Jean 6crira d monseigneur Rogers pour s'excuser
et le remercier pour I'appui qu'il avait toujours donn6 d la petite
communaut6 de Tracadie, si < rudement secou6e par Ia tem-
p6te >. Aprds trente-quatre ann6es de d6vouement, de dur travail

44. Ibid.
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et de don d'elle-m6me, s@ur St-Jean quittait, par ob6issance, une
maison qu'elle avait aid6 d construire, des l6prer.x et des l6preuses,
des maiades, des orphelins et des orphelines, des seurs qu'elle
avait beaucoup aim6es. L'auteure de sa circulaire 6crira cette
phrase qui caract6rise bien cette grande hospitalidre : < En la
mdre St-Jean-de-Goto, la t6te 6tait bonne et solide, mais le ceur
valait cent fois mietxas.l

45. Archives RHSJ Montr6al. < Circulaire de Ia trds honor6e mdre St-Jean-
de-Goto (M.L. Amanda Viger), d6c6d6e ir Arthabaska, Ie B mai 1906 ),
dans leftres circulaires: n6crologies, Montr6al, p.102.
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Lorsque mdre St-Jean arrive d l'H6tel-Dieu d'Arthabaska, le
20 ao0t 1902,la communaut6 est au courant des circonstances
entourant son d6part du Nouveau-Brunswick. La premidre partie
de sa notice n6crologique, 6crite par Ia secr6taire de Ia commu-
naut6 de Montr6al, est discrdte d ce sujet: < Comme il ne se fait
rien sur la terre sans le conseil de Dieu, sans sa Providence et
sans raison, nous devons adorer les divins d6crets dans les
quelques difficult6s qui surgirent en 1902 au cher Hdtel-Dieu de
Tracadie, difficult6s qui appartiennent A I'histoire de cette maison
et non d notre lettre circulaire. Du reste, Dieu voulait mdre St-
Jean-de-Goto d notre fondation d'Arthabaskaville, et quels que
soient les moyens dont il s'est servi pour en venir d l'accomplis-
sement de sa sainte volont6. notre devoir, d nous, c'est d'adorer
sans scruterl. >

Arthabaska faisant partie du diocdse de Nicolet, monseigneur
J.-S.-H. Brunault, 6v6que coadjuteur, vint pr6sider I'6lection
d'une nouvelle sup6rieure,le 2 septembre 1902. Mdre St-Jean est
alors 6lue troisidme sup6rieure de cette maison. Accompagn6 de

1. Notice n6crologique de Sr St-Jean-de-Goto, p. L05.
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cinq eccl6siastiques, monseigneur Brunault assiste aux c6l6bra-
tions pr6vues pour l'occasion et d6clare d la sup6rieure que ses
trente-quatre ann6es de succds d Tracadie lui inspirent confiance.
Ces paroles sont d'un grand r6confort pour Ia nouvelle venue,
qui se reldve doucement de I'humiliation et des blessures morales
,caus6es par un changement de maison rapide et impr6vu. Les
turbulences qui agitent l'H6tel-Dieu d'Arthabaska sont d'une
autre nature. Ebranl6e depuis plusieurs ann6es par des difficult6s
mat6rielles, la communaut6 accueille avec bonheur cette femme
forte et d6termin6e. Son exp6rience d Tracadie et ses aptitudes
inn6es contribueront justement d la solution des probldmes
financiers et ir la croissance des euvres. La communaut6 a
encore une dette de 7000 $ d r6gler, mais Ie chapitre fait entid-
rement confiance en J6sus, leur divin 6poux, et s'en remet ir Ia
nouvelle sup6rieure, qui porte Ie nom de l'ap6tre Jean, disciple
bien-aim6 du Christ. La communaut6 d'Arthabaska est paisible
et fraternelle. Heureuse, mdre St-Jean confie d sa sreur Orpha,
dans sa lettre de Noel, que l'adaptation a 6t6 relativement facile.
Elle croyait avoir une place pour toujours ir Tracadie, mais Dieu
la voulait ailleurs. EIle n'oublie pas pour cela Ia communaut6 or)
elle a v6cu plus de trois d6cennies. < Il me coirtait tant de quitter
mes chers l6preux, la maison que j'ai eu d commencer et trente

seurs que j'ai form6es d Ia vie religieuse.
t...1 Je suis ici comme si j'y avais pass6 ma

vie2. > Chose s0re, elle n'est pas venue d
Arthabaska prendre sa retraite; au con-
traire, elle a 6t6 tellement occup6e, ces
derniers temps, qu'elle n'a mOme pas
eu le temps d'6crire ir Orpha.

5r St-Jean-de-Goto,

a ArthabasLaville au Qudbec, vers 9a1

2. Sr St-Jean, <Lettre d Orpha Viger Rocheleau>, le 21 d6cembre 1902.
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Pendant ce temps-ld, d Tracadie, les retomb6es de la tempdte
se font encore sentir. La nouvelle sup6rieure, mdre Delphine
Brault,  a g6n6reusement accept6 de revenir au Nouveau-
Brunswick, pour prendre la communaut6 en main et tenter de
mettre un baume sur les souffrances d6coulant des troubles. La
communaut6 se remet assez bien, mais les rapports avec le pres-
bytdre demeurent tendus. L'ancien chapelain des seurs, qui a
aussi 6t6 leur d6fenseur fiddle, s'agite maintenant dans le camp
adverse. En d6cembre 1902, seur Brault 6crit d son 6vdque mon-
seigneur Barry et lui confie une s6rie de pr6occupations qu'elle
ne divulgue pas d l'ensemble des seurs pour ne pas les inqui6ter.
Tout l'automne, la sup6rieure est aux prises avec des personnes
de l'ext6rieur: tant6t un m6decin que le pdre Babineau a recom-
mand6 en chaire tente de s'imposer au petit h6pital, ou encore
un marchand veut monopoliser la vente de fournitures au lazaret.
La r6sistance du cur6 de la paroisse et son influence menacent
l'autorit6 de Ia nouvelle sup6rieure de la communaut6, qui assume
des responsabilit6s administratives depuis la d6mission du con-
fesseur. Le pdre Danel, chapelain temporaire, contredit les propos
bienveillants de monseigneur Dugal sur le pdre Babineau, qu'il
considdre plut6t < bAdrant ) pour les Hospitalidres et leurs eu-
vres. Le cur6 continue de circuler librement ir I'H6tel-Dieu, ce qui
compromet l'influence b6n6fique du j6suite sur la communaut6.

Croyant qu'aucune paix ne sera possible tant que le pdre
Babineau sera cur6 de Tracadie, monseigneur Barry d6cide de le
nommer cur6 d la paroisse de Saint-L6onard au Madawaska, en
f6vrier L903. Avant de s'y installer, l'ancien chapelain de Tracadie
et col laborateur de mdre St-Jean fait un grand d6tour par
Arthabaska. Dans une lettre d Ia sup6rieure de Montr6al,la secr6-
taire de la communaut6 de cette maison raconte que Ie 16 f6vrier
a 6t6 une date m6morable parce que, ce jour-ld,le pdre Babineau,
sage conseiller et un fiddle ami de Ia chdre maison de Tracadie,
est venu leur rendre visite. Ce fut certes une grande joie pour
mdre St-Jean de le revoir et de recevoir, encore une fois, son
paternel encouragement3. Le docteur Smith garde lui aussi un
excellent souvenir d'elle et lui 6crit parfois. Dans une lettre de

3. La secr6taire d'Arthabaska, <Lettre d Ia sup6rieure de Montr6al>, Ie
13 awil 1903.
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janvier 1904, il parle d'un peu de tout: < Il ne se passe pas une
journ6e depuis votre d6part, sans que je pense ir mon amie du
temps des troubles. Dernidrement, il y a eu des am6liorations d
Tracadie. De beaux magasins ont 6t6 construits selon un style
urbain et il y a plusieurs nouveaux 6difices. J'ai d6moli ma vieille
maison et je viens d'en terminer une toute neuvea. l Le docteur
Smith donne aussi des nouvelles du lazaret, otr il a r6cemment
amen6 deux malades; I'un vient de la Nouvelle-Ecosse et l'autre
r6sidait d Saint-Jean au Nouveau-Brunswick mais est originaire
des Bermudes. Il continue sur un ton plus intime: <rJ'ai dit d ma
femme que je vous 6crivais, et elle me charge de vous redire son
amiti6. Comme je serais heureux si vous pouviez au moins
m'6crire et r6pondre d mes requ6tes. Dites-moi, si vous le
pouvez, si vous Otes heureuse5. >>

Mdre St-Jean ne fit pas que r6pondre d la lettre du docteur
Smith, elle lui envoya sa photo prise d Arthabaska. Cette lettre,
publi6e dans La Revue d'histoire de Ia soci1td historique Nicolas-
Denys, r6vdle les sentiments de l'ancienne collaboratrice du
m'6decin du lazaret. Avec la vivacit6 et Ia sinc6rit6 qui la caract6-
risent, elle 6crit: < Votre bonne lettre du 1er janvier dernier ne
m'a pas trouv6e indiff6rente. Je vous conserve un trop bon sou-
venir pour vous oublier et je dirais comme le petit refrain Once
known, never forgotten. [...] Je suis, on ne peut plus, heureuse
dans notre chdre petite communaut6 d'Arthabaska. Je suis tou-
jours surprise de voir que, malgr6 mon grand atlachement pour
Tracadie et mon constant souvenir, je ne me suis pas ennuy6e un
seul instant. Je suis entour6e d'attention et d'affection de la part
de nos s@urs6. > EIIe ajoute qu'elle jouit aussi de I'estime de tous
et que Ie Conseil municipal vient de leur promettre Ia somme de
3000 $ pour aider d la construction d'une aile d cinq 6tages, com-
menc6e en septembre L903 et mesurant 30 mdtres sur L5 mdtres.
Le style 6pistolaire de mdre St- Jean est vivant et r6aliste : < Vous
me dites, mon cher Docteur, que vous avezfaltreconstruire votre

4. Dr Smith, <rLettre d Sr St-Jean>, Ie 1er janvier 1904.
5. Ibid.
6. Sr St-Jean, <Lettre au docteur A.C. Smith, 6crite d Arthabaska, Ie

22f6wier 190$>, reproduite dans Ia Revue d'histoire de la Soci6td his-
torique Nicolas-Denys, vol. XII,n" 1, janvier-mai 1984, p. 31-34.



La paix l'envahit 241

r6sidence pour le mieux. Je vous en f6licite. Tous, nous aimons
et recherchons Ie confort mat6riel comme si nous devions tou-
jours vivre et pourtant, bient6t, il nous faudra mourirT. > Mdre
St-Jean sait bien que le docteur Smith ne pratique aucune reli-
gion, mais elle connait sa grande charit6 envers les malades et
son humanisme. D'ailleurs, elle est trop discrdte pour lui faire la
leEon, m6me si elle 6voque les fins dernidres, qui sont plus prds
qu'elle ne le pense. Pour le moment, sa sant6 se maintient, sauf
qu'elle a eu Ia grippe en novembre et a d0 garder le lit jusqu'd
Nodl.

L'importance de la r6gularit6 et de Ia pridre dans Ia vie
monastique incite mdre St-Jean, qui a retenu une des legons
apprises lors des troubles de Tracadie, d remettre d l'horaire de
la communaut6 les v6pres et quelques autres c6r6monies n6gli-
g6es ou omises d Arthabaska, soi-disant parce qu'il n'y avait pas
assez de seurs. La communaut6 compte pourtant vingt-cinq
religieuses : onze seurs de cheur, quatre converses, trois tou-
ridres, trois novices, trois postulantes et une srcur associ6e.
MOme si la communaut6 n'est pas riche et que Ia maison a des
dettes, la sup6rieure n'accepte pas pour cela que l'on renvoie les
pauvres qui viennent frapper d leur porle, sans soulager leurs
souffrances. Le raisonnement de Ia sup6rieure est fort simple.
Comment le ciel b6nirait-il leurs euvres si le service des oauvres
n'est pas prioritaire ?

7. Ibid.

Premier Hdtel-Dieu d'Rthub.uLaville au Quebec.
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En acceptant la direction de l'H6tel-Dieu d'Arthabaska, mdre
St-Jean marchait dans les pas de son ancienne sup6rieure et
mentor, mdre Marie Pag6, qui 6tait venue avec quatre autres
hospitalidres de Montr6al fonder cette maison en 1884. Dds les
d6buts, cette fondation 6tait compromise et tar6e par une situa-
tion financidre complexe d6coulant de liens ambigus entre la
communaut6 et la famille de Joseph-Auguste Quesnel8. Le sh6rif
Quesnel, frdre de seur Eulalie Quesnel, avait acquiesc6 au d6sir
de son 6pouse Marie-M6lanie Quesnel, d6c6d6e subitement en
1879, en instituant une Guvre destin6e d accueillir les pauvres,
surtout des personnes Ag6es et des malades. Dds 1882, monsieur
Quesnel avait fait des d6marches dans ce but et, lorsque les Reli-
gieuses Hospitalidres de I'H6tel-Dieu de Montr6al acceptent
deux ans plus tard de venir fonder une maison, il promet de leur
donner sa vaste demeure, tout en r6servant une partie pour lui-
m6me jusqu'd sa mort et pour ses enfants jusqu'd leur mariage.
La communaut6 de Montr6al envoie cinq seurs pour la fon-
dation: mdre Pag6, sup6rieure; seur Eulalie Quesnel, assistante;
seur Diana Dufresne dite Marie-du-Crucifix, hospitalidre en
chef ; seur Georgiana Beauchamp, d6positaire et secr6taire; et
s€ur Rose-de-Lima Joliceur dite Adeline, seur converse. Les
s@urs fondatrices arrivent donc Ie 2 octobre 1BB4 et s'installent
au deuxidme 6tage d'une petite maison prds de Ia r6sidence des
Quesnel. Des salles sont am6nag6es au premier 6tage pour
accueillir des malades et des pensionnaires, et un an plus tard,
Nazareth - c'est le nom qu'elles ont donn6 d cette maison - est
rempli de malades, et les seurs emm6nagent dans la grande
maison situ6e sur ( un beau terrain avec jardin et verger atte-
nantse>. En 1885, mdre Pag6 fait construire un H6tel-Dieu plus
spacieux, avec chapelle et monastdre. L'h6pital est Ii6 d Ia r6si-
dence des Quesnel par un corridor couvert.

L'apparente g6n6rosit6 de monsieur Quesnel place, n6an-
moins, Ia fondation d'Arthabaska dans une situation financidre
trds pr6caire. Pendant les quelques premidres ann6es, il fait des

Pour une histoire d6taill6e, voir Ie livre de Claire Perreault, r.h.s j., les
100 ans de l'H6te1-Dieu d'Arthabaska, 1884-1984, Arthabaska, Qc, Les
Editions Pourquoi pas, 1983,471 p.

Ibid.  p.37.

B.



La paix L'envahit

transactions au nom de la communaut6, organise les fonds par
Ie biais d'une s6rie de n6gociations complexes, impliquant les
membres de sa famille. des institutions financidres et d'autres
cr6anciers. Seur Quesnel prendra la d6fense de son frdre, all6-
guant que la faillite qui survint est due d son d6vouement pour la
cause des Hospitalidres et que, d ce chapitre, il ressemble d
J6r6me LeRoyer de la Dauversidre, fondateur des Hospitalidres
de St-Joseph. Et pourtant monsieur Quesnel ne possdde pas le
m6me sens des affaires: il semble plut6t que le promoteur de
l'@uvre de l'H6tel-Dieu d'Arthabaska donne d'une main et
reprend de I'autre. Par exemple, il permet aux s@urs de cons-
truire l'hdpital sur un terrain qu'il leur loue pour quinze ans.
Quand mdre Pag6 se rend compte que la communaut6 est pi6g6e,
il est trop tard; les enfants Quesnel ont chacun une hypothdque
sur ce terrain. Comme le fils nomm6 Arthur exige 1000$ pour Ia
renonciation d ce lien, monsieur Quesnel pdre emprunte la
somme requise pour payer son fils et exige de la communaut6 la
signature de deux billets d ordre de 500 $. Les seurs acceptent
aussi de verser annuellement, ir Arthur, un seizidme des revenus
provenant de ce terrain.

Plus tard, monsieur Quesnel obtient un emprunt de 8000$ au
nom de la communaut6 des hospitalidres. Elles retirent 4000$,
puis, en voulant faire un autre retrait de 4000$, elles se rendent
compte que leur bienfaiteur a retir6 le reste. Ces manigances
ainsi que d'autres transactions d6savantageuses pour Ia com-
munaut6 ne pouvaient qu'entrainer une situation financidre
intenable. Finalement, en 1888, monseigneur Elphdge Gravel,
6v6que de Nicolet, donne l'ordre aux hospitalidres de r6gler tous
leurs comptes avec le sh6rif Quesnel et de ne plus faire d'entente
financidre avec lui. Cette situation embarrasse fort mdre Pag6,
6tant donn6 qu'il y a maintenant une autre Quesnel dans Ia com-
munaut6, en plus de seur Eulalie. En effet, Corinne Quesnel dite
St-Raphael, fille du sh6rif, est entr6e d Ia communaut6 de
Montr6al en 1884. Elle est maintenant professe ir Arthabaska.

Comme il efste trds peu de documents 6crits sur les transac-
tions, au d6cds de monsieur Quesnel, en septembre 1.889, ses
cr6anciers estiment que les hospitalidres doivent 20 000$ d la
succession Quesnel. Les seurs font ce qu'elles peuvent pour
6viter de d6clarer faillite, mais c'est peine perdue. En novembre
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et d6cembre 1890, les biens de la communaut{5 sont saisis par Ie
sh6rif puis vendus aux enchdres: terrain, animaux, instruments
d'agriculture et autres biens. Elles r6ussissent n6anmoins d con-
server leur H6tel-Dieu, mais sont r6duites d Ia privation en ali-
ments et en vdtements. Le rationnement du bois et du charbon
diminue forc6ment le chauffage, ce qui risque d'Otre catastro-
phique, 6tant donn6 les rudes hivers canadiens. Comme elles
I'avaient fait pour Tracadie, quelques maisons des hospitalidres
de la France envoient alors des dons d leurs s€urs d'Arthabas-
kaville. Heureusement que la communaut6 de Montr6al garantit
des emprunts, sans quoi Ia maison d'Arthabaska n'aurait pas le
n6cessaire pour fonctionner, m6me si le gouvernement a accord6,
en 1BBB, un premier octroi de deux cent cinquante dollars pour
l'h6pital.

A l'automne 1902, quand mdre St-Jean prend la direction de
cette fondation, Ie nombre de personnes que I'H6tel-Dieu abrite
est d peu prds Ie m6me qu'd Tracadie. La communaut6 a aug-
ment6 et compte vingt-huit s@urs alors que cinquante-sept per-
sonnes dg6es, des malades, des pensionnaires, des serviteurs et
des servantes habitent d l'H6tel-Dieu. Afin de s'assurer des
revenus, Ies seurs font la Iessive pour Ie colldge des Frdres du
Sacr6-Ceur. L'un des premiers gestes de mdre St-Jean sera de
r6activer le projet d'une buanderie commenc6 en 1901 par Ia
sup6rieure pr6c6dente, mdre Marie-du-Sacr6-Ceur, mais inter-
rompu par ordre de monseigneur Gravel. La nouvelle sup6rieure
croit qu'une bonne buanderie serait plus pratique et plus ren-
table. Pourquoi n'ajouterait-on pas d l'h6pital, construit en 1"885,
une aile avec une buanderie bien 6quip6e ? Ainsi on pourrait
augmenter la clientdle et les revenus. Il y aurait alors davantage
de chambres pour les malades que l 'on doit refuser, faute
d'espace. La secr6taire de la communaut6 note, en septembre
L903, que l'exiguit6 de leur maison les emp6che de satisfaire atx
besoins de deux grands comt6s et les oblige d refuser des per-
sonnes dg6es, hommes et femmes, des orphelins, des infirmes et
d'autres malades.

Quelques-unes des seurs vocales ne sont pas trds en faveur
de contracter une autre dette, mais mdre St-Jean refrdne leurs
craintes, en disant que ( retarder serait manquer de confiance en
Dieu et de charit6 pour les pauwes qui demeurent sans protec-
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tion et sans abri1O>. Pour promouvoir ce projet, mdre St-Jean
b6n6ficie d'un alli6 que mdre Marie-du-Sacr6-Ceur n'avait pas,
c'est-d-dire Ie Conseil municipal. Monseigneur l'6v6que ne peut
s'interposer, d'autant plus que mdre St-Jean a acquis d Tracadie
une r6putation de bAtisseuse et que son approche dynamique
l'impressionne, puisqu'elle a r6ussi d convaincre les membres du
Conseil municipal de lui accorder une subvention de 3000 $. Ce
premier succds brise toute r6sistance de Ia part de I'6v6que. De
passage d Arthabaska au retour d'un voyage d Londres et d
Rome, le premier ministre Sir Wilfrid Laurier fait un don d
l'Hdtel-Dieu, ce qui augure bien de la part du gouvernement du
Canada. Monseigneur Brunault, successeur de monseigneur
Gravel au sidge 6piscopal de Nicolet, donne aussi un appui cons-
tant et fiddle d I'H6tel-Dieu d'Arthabaska. Il pense, cependant,
que la p6riode d'6preuves n'est pas termin6e pour cette institu-
tion et I'exprime par Ie proverbe Qui bitit pAtit. En aoirt 1"903, le
contrat de construction de la nouvelle aile de I'H6tel-Dieu est
accord6 pour la somme de 10 940 $, payable par tranches de 500 $
d mesure que chaque phase sera achev6e. Soutenue par un ( cou-
rage et une force invincible >, mdre St-Jean croit qu'elle verra
l'achdvement du projet, comme d Tracadie, sans aucune dette

10. Ibid.  p.1,45.

245



246 Poun l'Esporn rt la orcNnE DES LEpREUX a Tneceote

suppl6mentaire. Cependant, la trds grande d6pense d'6nergie
qu'exige Ia direction d'une construction n'est pas sans pr6oc-
cuper les personnes qui entourent la sup6rieure. Seur Perron,
secr6taire de la communaut6, note que les seurs craignent pour
la sant6 de leur mdre, qui ne veut pas prendre soin d'elle-mOme
et qui r6pond toujours aux objections des autres que ce n'est pas
plus dur pour elle que pour les seurs11.

Quelques semaines plus tard, mdre St-Jean annonce que
monseigneur l'6v6que approuve un emprunt de 20 000$, ce qui
leur permettra de r6gler l'hypothdque et de consolider leurs
dettes. Avec l'appui de Ia communaut6 de Montr6al comme
r6pondante, tout dewait bien aller. La situation financidre pr6-
caire qui a 6t6 le lot de cette fondation depuis les d6buts sera
r6volue, car les revenus augmenteront lorsque la nouvelle aile
sera termin6e. La sup6rieure 6crit d sa s@ur Orpha, le 2 janvier
1904, que les ouwiers ont plac6 les poutres et que l'ext6rieur est
termin6 sauf les galeries. Le sous-sol de cet 6difice de cinq 6tages
est en pierre des champs et le reste en brique. Pour solliciter des
fonds aux Etats-Unis comme on le lui a conseill6, la sup6rieure a
envoy6 une seur touridre en octobre, mais pour l'instant, il n'y a
pas grand espoir de ce c6t6. Enfin, le projet d'agrandissement de
l'Hdtel-Dieu s'appuie sur Ia n6cessit6 d'accueillir les personnes
qui ont des besoins pressants. Mdre St-Jean d6clare d Orpha:
< Je ne sais comme je suis faite mais je ne puis refuser Ies
pauwes, je pr6f6rerais coucher dehors plut6t que de rejeter un
pauwe de J6sus-Christ12. > Profitant de l'occasion, elle demande
d sa seur: < Vous qui n'avez rien d faire, t6,chez donc de me
qu6ter quelques piastres parmi vos amis et connaissances. )
Enfin, elle raconte que Ia communaut6 prie saint Joseph < d lui
en casser les oreilles >; les seurs invoquent tour d tour l'Enfant
J6sus de Prague et les Rois Mages.

Dans une longue lettre destin6e d la communaut6 de Mont-
r6al, mdre St-Jean r6sume les grands 6v6nements de l'ann6e
1904. En plus de s'occuper de la construction, elle a d0 faire face
d d'autres graves probldmes. A cause d'une s6cheresse pro-

Sr Perron, < Lettre ir Ia sup6rieure de Montr6al >, le 18 septembre 1903.
Sr St-Jean, < Lettre d Orpha Viger Rocheleau >, Ie 2 janvier 1904.

1.1..
72 .
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long6e dans la r6gion, les niveaux d'eau des puits ont 6t6 d leur
plus bas tout I'hiver. Il a fait tellement froid que la terre ainsi que
les conduits d'eau ont gel6, jusqu'd une profondeur de six pieds.
Il a fallu engager des hommes et des voitures tir6es par des che-
vaux pour transporter des barils d'eau de Ia rividre, tous les jours
sauf le dimanche. La disette d'eau a entrain6 Ie rationnement et
des cons6quences fAcheuses. La maladie a frapp6 l'institution:
cinq malades ont souffert des fidvres typhoides; plusieurs per-
sonnes Ag6es ont 6t6 malades; detx seurs ont eu la tuberculose
et une autre a 6t6 malade. L'octroi des 3000$ promis par le
Conseil municipal a 6t6 r6duit d 2772$, et il en manque encore
un peu pour d6frayer le co0t de l'6quipement de la buanderie.
Cependant, d la plus grande joie-de toute la communaut6, la
cueillette de fonds accomplie aux Etats-Unis a connu du succds,
car la seur touridre est revenue avec des dons totalisant 1700$.
Cet 6t6-ld, des dames b6n6voles organisent une kermesse qui
dure huitjours et rapporte 7275$, tous frais pay6s.

En ao0t et septembre, deux accidents fdcheux ont caus6 bien
des 6mois. D'abord, du c6t6 de la nouvelle buanderie, un r6ser-
voir d essence a fait explosion et a mis Ie feu, mais les assurances
ont couvert les pertes, sauf pour le dommage artx machines d
laver, 6valu6 e 200$. Le second accident grave est survenu un
mois plus tard. L'explosion d'une des fournaises a 6branl6 la
maison, qui s'est remplie de fum6e, de vapeur et de suie. La cha-
pelle situ6e au-dessus de la chambre des fournaises a 6t6 fort
secou6e. Des morceaux de fer s'enfoncdrent dans les murs et les
d6bris bris')rent les plafonds pour s'arr6ter au plancher du sanc-
tuaire, oir le chapelain c6l6brait Ia messe. Mdre St-Jean d6crit Ia
scdne : < L'autel fut soulev6 par Ia secousse, le retable d6plac6,
les chandeliers seuls sont tomb6s. Ce fut une panique g6n6-
rale13. > Elle raconte aussi que, lors du pr6ne or) il annongait la
kermesse, monsieur le cur6 de la paroisse a 6tabli un paralldle
entre les 6preuves de la communaut6 d'Arthabaska et celles
qu'eut d subir I'H6tel-Dieu de Montr6al ir ses d6buts, commu-
naut6 qui est < aujourd'hui l'une des plus florissantes et I'une des
gloires de notre pays14 >. La sup6rieure ajoute : a Ne soyons donc

13. Claire Pereault, Op.cit., p.149
1,4. Ibid.
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pas surpris de voir notre petit et cher Hdtel-Dieu d'Arthabaska
6prouv6 par des accidents r6p6t6s, par des croix de toutes
espdces, c'est lh un pr6sage de prosp6rit6 future1s. >

Mdre St-Jean ne le sait pas encore, mais elle ne sera pas ld
pour go0ter d I'dre de progrds esp6r6e. En d6cembre 1905, elle
doit se rendre d l'H6tel-Dieu de Montr6al pour subir une inter-
vention chirurgicale, car elle a une tumeur canc6reuse au c6t6
gauche. D'aprds madame Lanct6t, petite-fille d'Orpha,le docteur
Hingston, qui devait alors avoir soixante-quatorze ans, d6clara
qu'il ne pouvait pas faire l'intervention chirurgicale, puisqu'il con-
sid6rait seur St-Jean un peu comme sa fille. Aprds six semaines,
apparemment gu6rie, Ia malade retourne e Arthabaska. Sans
doute a-t-elle recouvr6 son 6nergie, car la communaut6 I'6lit
sup6rieure pour un autre mandat de trois ans. L'assistante, seur
Dagenais, et Ia maitresse des novices, seur Hurtubise, en infor-
ment la communaut6 de Montr6al. Malgr6 la joie et l'optimisme
qui se manifestent Ie jour de sa r66lection, mdre St-Jean ressent,
n6anmoins, le poids de cette responsabilit6. Elle 6crit ir la sup6-
rieure de Montr6al : < Monseigneur s'est montr6 extraordinai-
rement bon et paternel, et r6ellement, j'avais besoin de cela;
accepter la charge pour Ia septidme fois n'est pas un petit far-
deau16. > La sup6rieure se sent, en effet, oblig6e de compl6ter les
projets commenc6s. Seur Perron, secr6taire de Ia communaut6,
note que son courage n'a d'6gal que son grand ceur; elle est
debout malgr6 une douleur constante et ne pense qu'd encou-
rager ses seurs. MOme si quelques-unes pensent que la com-
munaut6 doit concentrer ses ressources sur le soin des malades,
elle trouve le moyen d'abriter des orphelins. Le succds de cette
Guvre est n6anmoins compromis par Ie transfert du colldge des
Frdres du Sacr6-Ceur d Victoriaville, ce qui les prive aussi des
revenus provenant de la couture. Pour leur venir en aide, mon-
seigneur Brunault invite tous les prOtres de son diocdse d se pro-
curer leurs cierges et leurs hosties soit chez Ies hospitalidres, soit
au couvent des Seurs du Pr6cieux Sano.

15. Ibid.
1.6. Ibid., p. 150
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MOme si elle est malade, mdre St-Jean est rarement au lit
avant minuit et elle se ldve toujours ir cinq heures du matin. Mi-
s6rieuse mi-moqueuse, elle confie d Orpha,le 2 janvier L906, que
Ies jeunes auraient de la difficult6 d en faire autant ! Elle espdre
que l'hiver sera doux, car Ie charbon et le bois co0tent cher. Puis,
elle avoue que qu6ter n'a jamais 6t6 son fort, et qu'il faut que
l'institution soit dans un besoin extrOme pour qu'elle Ie fasse.
Mais, elle pense qu'elle Ie fait bien. Le ton enjou6 de la lettre ne
trahit pourtant pas sa grande inqui6tude, m6me si la lettre se
termine sur l'affirmation que Ia communaut6 est dans une situa-
tion quasi d6sesp6r6e et que cela est cause d'un grand souci
( pour une mdre sup6rieure >r.

Au d6but de I'ann6e 1906,Ies sympt6mes de Ia maladie repa-
raissent de fagon redoutable et, peu de temps aprds le 2 f6wier,
mdre St-Jean retourne d Montr6al pour des traitements. On lui
conseille de faire son possible pour gu6rir ou, tout au moins, de
prolonger sa vie. Mais cela ne lui fait aucune diff6rence de vivre
ou de mourir, car elle sait que la sant6 est un don de Dieu.
Comme Ies m6decins n'y peuvent rien, mdre St-Jean insiste pour
retourner d Arthabaska. En r6alit6, ce qui compte le plus pour Ia
sup6rieure, c'est cette communaut6 qu'elle aime plus qu'elle-
mOme. La laisser dans une situation financidre instable est un
sacrifice plus grand que tous les autres. C'est bien en vain que la
sup6rieure de Montr6al essaie de la convaincre de demeurer d
leur infirmerie, mieux 6quip6e que celle d'Arthabaska. Mdre St-
Jean 6crira plus tard qu'elle n'oubliera jamais Ia sollicitude des
seurs et de Ia sup6rieure de Montr6al. Elle sait bien que le c@ur
d'une mdre soucieuse du bien de son enfant ne peut pas se
tromper, mais elle veut absolument retourner d Arthabaska. Le
14 mars L906, bien qu'elle soit fatigu6e du voyage et qu'elle ait
une mauvaise grippe, Ia malade est heureuse de rentrer chez elle,

Son intense d6sir de revenir au cher Arthabaska touche pro-
fond6ment les seurs de sa communaut6 qui pensent que son
Guvre n'y est peut-dtre pas encore achev6e. Mais elles s'inquid-
tent, surtout elles craignent que mdre St-Jean ne puisse pas se
reposer convenablement. La secr6taire de la communaut6 6nu-
mdre les raisons de ces craintes. D'abord,la chambre de la sup6-
rieure est tout prds de Ia salle de communaut6, du cheur, du
t6l6phone et de l'entr6e du cloitre. oi Ia cloche sonne sans arrOt.
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De plus, l'incapacit6 de travailler, malgr6 son grand d6sir de se
rendre utile, risque d'6tre une cause de souffrance pour la sup6-
rieure. Son d6vouement n'a jamais connu de tels obstacles, car il
semble que Dieu a toujours acquiesc6 d ses demandes, 6tant
donn6 son grand esprit de foi et sa confiance sans bornes. Les
seurs font leur possible pour lui assurer un peu de confort.
D'aprds Ia secr6taire de la maison d'Arthabaska, qui 6crira Ia
deuxidme partie de sa notice n6crologique, au cours des semaines
suivantes, une grande souffrance morale s'ajoute aux douleurs
physiques : < Le poids de nos dettes, surtout de celles qu'elle avait
contract6es elle-m6me, 6crasait son pauwe ceur17. > Les s@urs
l'encouragent de leur mieux et lui rappellent sa confiance en Dieu
nagudre in6branlable. < Sensible aux consolations comme aux
peines,le moindre mot d'encouragement de la plus petite d'entre
nous, lui faisait du bien dans ces heures d'alarmes. [...] Sa sim-
plicit6 nous attirait d elle avec le laisser-aller d'un enfant, et la
sup6riorit6 disparaissait peut-dtre un peu trop souvent pour faire
place d la condescendance d'une mdre18. > A sa plus grande joie,
le pdre Babineau vint la voir et fut admis d l'int6rieur du cloitre.
Cette visite comme celle de monseigneur Brunault lui firent du
bien.

Sans doute que mdre St-Jean aurait 6t6 moins pr6occup6e de
la dette si elle avait pris conscience plus t6t que l'appui de mon-
seigneur Brunault lui 6tait vraiment acquis. En effet, monsei-
gneur envoie un chdque de 400 $ pour aider d payer les int6rdts
de leur emprunt dus en mai et 6crit: < Je suis heureux de le faire
afin que mes chdres filles de l'H6tel-Dieu d'Arthabaska trouvent
dans cet acte de g6n6rosit6 de ma part, un nouveau motif de ne
point perdre courage au milieu de leurs 6preuves, et que le
Clerg6 et les fiddles du comt6 comprennent que vous 6tes dans
un immense besoin et que je tiens absolument d la vie et d la pros-
p6rit6 de votre maisonle. n La visite de monseigneur Brunault d
la malade, le 23 awil, lui apporte un grand r6confort. La voyant si
diminu6e, il la reldve de toutes ses responsabilit6s de sup6rieure

17. Notice n6crologique de seur St-Jean, p. 170-1.71..
18. lbid.
19. Claire Perreault, Op. cit., p. 754.
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de la communaut6 et de directrice de l'institution. Enfin, une
grande paix l'envahit. La seur infirmidre lui donne des m6dica-
ments pour soulager Ie mal et, graduellement, elle devient plus
ou moins consciente .Le 25 avril, seur Dagenais, assistante de Ia
communaut6,6crrt d Orpha qu'elle accepterait bien que Ia famille
vienne la visiter, mais que mdre St-Jean ne veut pas qu'elle la
voie si malade. <Elle dit qu'elle ne se sent plus surterre et il lui
semble qu'elle vit dans le ciel2o. > Le matin du 1er mai, la malade
raconte qu'elle a vu Marie lui tendant les bras. Il est vrai qu'elle
a toujours eu une grande d6votion d la Sainte Vierge, et qu'elle
voudrait bien mourir en mai, le mois qui lui est consacr6. Aux
petites heures du matin,le B mai 1906,Ia communaut6 au complet
entoure le lit de mdre St-Jean, qui meurt paisiblement, en pro-
nonqant le nom de J6sus. Seur Marie Louise Amanda Viger dite
St-Jean-de-Goto n'est plus.

Dans la lettre du 17 mai d Orpha, seur Dagenais r6sume ainsi
Ie d6part de mdre St-Jean. < Comme elle n'avait jamais r ien
refus6 d Notre Seigneur, il s'est montr6 magnifique envers sa
chdre 6pouse en lui accordant toutes les faveurs et b6n6dictions
qu'elle pouvait recevoir d la fin de sa vie. Calme et heureuse, elle
rendit sa belle Ame d Dieu21. r Elle 6tait aim6e de tous: du plus
grand personnage au plus petit orphelin. Le L0 mai, monseigneur
Brunault c6ldbre la messe des d6funts, avec diacre et sous-diacre,
tandis qu'une chorale regroupant des chantres de paroisses des
environs interprdte le chant gr6gorien de la messe du Requiem.
Comme Ia chapelle est plut6t efgud et que plusieurs membres
du clerg6, des notables et beaucoup de gens assistent d la c6r6-
monie, monseigneur permet aux religieuses pr6sentes, quatre
s@urs de Ia Congr6gation de Notre-Dame et deux seurs de la
communaut6 de l'Assomption de la Sainte-Vierge, de prendre
place dans le cheur des hospitalidres. L'auteure de la notice
n6crologique rappofte un petit fait exceptionnel: < Le jour des
fun6railles de notre v6n6r6e d6funte, Ie temps semblait se pr6ter
d la circonstance et d la tristesse de nos ceurs par une pluie
abondante qui dura jusqu'au soir; cependant, au moment of le
chant du Libera commenEait, un soleil 6blouissant envahit le

20. Sr Dagenais, <Lettre ir Orpha Viger Rocheleau>, ie 25 avril 1906.
21. Ibid., ie 17 mai 1906.
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chcur et disparut au dernier verset. C'6tait frappant I On eut dit
que notre chdre Mdre, qui avait si bien su pendant sa vie
r6pandre la joie autour d'elle, voulait encore, avant de disparai-
tre pour jamais d nos regards, faire renaitre dans nos ceurs un
rayon d'esp6rance et de par*z.> Troisidme sup6rieure de l'H6tel-
Dieu d'Arthabaska, elle 6tait la premidre d demander d'v 6tre
enterr6e.

La communaut6 de l'H6tel-Dieu de Tracadie fit dire un tren-
tain de messes pour leur fondatrice, et une messe comm6mora-
tive fut c6l6br6e le 17 mai. D'aprds les chroniques de la maison,
seur St-Jean-de-Goto avait 6t6l'Ame de la communaut6 et de ses
Guvres. Monseigneur Barry, qui 6tait d Rome au moment de son
d6cds, vint n6anmoins d l'H6tel-Dieu de Tracadie, dds son retour,
pr6senter ses condol6ances d la communaut6. Le 5 jui l let, i l
c6l6bra une grand-messe solennelle, oi 6taient pr6sents les
pdres Babineau, L. O'Leary, J.E. D'Amour, F.C. Ryan et les eudis-
tes LeRoy et Guillemin.

22. Notice n5crologique de Sr St-Jean, p. 115.

Cimetidre d"" l"pt u* deTracadie,versl)OO.
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Seur St-Jean avait v6cu trente-quatre ans d Tracadie et avait
6t6 sup6rieure pendant quinze ans. De nombreux l6preux qu'elle
avait connus et soign6s reposaient dans Ie cimetidre tout prds du
Iazaret. Elle avait aussi 6t6 maitresse des novices trds longtemps.
Peut-Otre n'avait-elle pas suffisamment insist6 sur les m6thodes
de m6ditation, mais elle avait tout de m6me form6 de bonnes
hospitalidres qui rendront service dans les domaines de Ia sant6
et de I'6ducation. Sreur Amanda Sormany sera, en effet, phar-
macienne en chef durant vingt-sept ans et, durant douze ans, une
maitresse de novices que l'on disait s6vdre. Elue sup6rieure d
plusieurs reprises, elle rendra ce service d Ia communaut6 et d
l'H6tel-Dieu pendant dix-huit ans. La postulante Jos6phine
Sormany dite Marie-du-Sacr6-Ceur s'6tait rendue d Ia profes-
sion mais 6tait d6c6d6e de tuberculose en 1904. Seur Marie-
Anne Doucet et s@ur LaDauversidre 6laboreront Ies plans de Ia
future Acad6mie Sainte-Famille, en 1"9L0, aprds avoir visit6 quel-
ques pensionnats du Qu6bec. Seur Doucet sera d6positaire lors
de Ia construction de cet 6difice, qui ouwira ses portes en 1912.
Pour 6conomiser, elle peinture elle-m6me I'int6rieur de I'Aca-
d6mie, y travaillant presque jour et nuit. En plus des classes du
niveau 6l6mentaire, l'6cole offrait le cours secondaire, un pro-
gramme d'arts m6nagers et un cours commercial bilingue.

En 1922, seur LaDauversidre encourage les hospitalidres de
Tracadie d poursuivre des 6tudes en vue de l'obtention de
dipldmes en soins infirmiers et en pharmacie. L'H6tel-Dieu
obtient l'agr6ment du Colldge am6ricain des chirurgiens et ouwe
une 6cole de formation infirmidre, en 1930. Deux ans plus tard,
seur LaDauversidre sera aussi sup6rieure et fondatrice du sana-
torium Notre-Dame-de-Lourdes d Vall6e-Lourdes, prds de
Bathurst. Elle participe aussi d la fondation de l'Hdtel-Dieu Saint-
Joseph de Bathurst en 1942. Quand les maisons des Religieuses
Hospitalidres de Saint-Joseph du Nouveau-Brunswick se r6unis-
sent en g6n6ralat en 1.946, mdre LaDauversidre accdde d la
charge de premidre sup6rieure g6n6rale. A cette 6poque, le
cloitre est aboli pour toutes les maisons des Hospitalidres de
Saint-Joseph. Sans doute seur St-Jean se serait-elle r6jouie en
apprenant que deux hospitalidres du lazaret de Tracadie, les
seurs Eva Albert dite St-Albert et Imelda Cyr, prendront la
direction d'une l6proserie d San Pablo, en Amazonie p6ruvienne,
en 1,948.
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Dds son entr6e d la maison
d'Arthabaska, seur St-Jean
avait prononc6 cette phrase pro-
ph6tique : n C'est ici Ie l ieu de
mon repos d jamais !23 r En effet,
les restes de seur Saint-Jean-de-
Goto reposent dans le caveau
sous Ie monastdre des Hospita-
l idres de Saint-Joseph d Artha-
baska. Mais l'histoire d'Amanda
Viger ne se termine pas ici, car sa
biographie s'insdre dans I'histoire,
beaucoup plus vaste, de la congr6-
gation des Religieuses Hospita-
l idres de Saint-Joseph et cel le de
femmes qui, comme seur St-Jean,
ont consacr6 leur vie d Dieu dans
cette communaut6.;.frm
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23. Ibid., p.106.

Tableau des inscriotions mortuaires
devant le tombeau'de 5r 5t-Jean-de-Goto
a l'n6t.l-Di.u d'A.thabasLa au e.uebec.
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Viger, Nicolas

I Viger, D6sir6
(Nicolas et Robine Fessart)

il Viger, Frangois
(D6sir6 et Catherine Moiti6)

III Viger, Bonaventure
[Fran7ois et Franqoise Lamoureux)

IV Viger, Bonaventure
fBonaventure et Madeleine Paten6tre)

V Viger, Pierre-Bonavenfitre
(Bonaventure et Louise Levasseur)

Lign6e descendante paternelle

de St-Germain de Rouen. Fessart. Robine
Normandie

Montr6al
19-03-1669

Boucherville, Qc
08-01.-7702

Longnreuil, Qc
22-06-1751

Boucherville, Qc
07-77-7797

Boucheruille, Qc
77-70-1U1,

Moiti6, Gabrielle-Catherine
(Jacques et Frangoise Langevin) de LaRochelle

Lamoureux, Franqoise
flouis et Frangoise Boivin) de France

Patendtre, Madeleine
(Joseph et M.-FranEoise Desautels)

Levasseur, Louise
(Alexis et M.-Ang6lique Lebrun)

Trudef" Eudone
[Pascal et E]isabeth Charbonneau)

t\)
CJI
o)

VI Viger, M.-Louise Amanda

N6e Ie 26 iuiilet 1845 d Boucherville, Qc. Entr6e chez les Religieuses Hospitalidres de Saint-Joseph ir
Montrdal, le B septembre 1860. Arriv1e d Tracadie en septembrel\\B. Elue sup1rieure it l'H6tel-Dieu de
Tracadie en septembre 1875. Ddc6d6e Ie B mai 1906 A Afi.habaska, Qc.

Recherche : Marie -Anne L6vesque, r.h.s j.
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Trudel, Jean

I Trudel, Jean, tisserand
(Jean et Margnrerite Noyer)

il Trudel, Antoine
(Jean et Margnrerite Thomas)

III Trudel, Antoine
(Antoine et Jeanne Thuillier)

W Trudel,Jacques
(Antoine et Marguerite Picard)

V Trudel, Pascal
(Jacques et Margmerite Chaperon)

VI Trudel Eudoxie
(Pascal et Elisabeth Charbonneau)

Lign6e descendante maternelle

de Parfondeval prds de Noyer, Margnrerite
Mortagne, Perche

Qu6bec
79-71,-7655

Montr6al
30-04-1696

Longue-Pointe, Qc
27-72-7728

Boucherville, Qc
06-02-1769

Boucherville, Qc
09-02-1801

Boucherville, Qc
77-70-7841,

Thomas ,Marguerite
(Jean et Margnrerite Fredry ou Fredeux)

Thuillier, Jeanne
(Jacgues et Jeanne Bernard)

Picard, Margmerite
(Jacques et M.-Anne Lefdbwe)

Chaperory Marguerite
(J.-B. et Jos6phte Lamoureux)

Charbonneau, Elisabeth
(Jean et Elisabeth Isabelle Michel)

Viger, Pierre-Bonaventure
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