
l\il ICH E L lN E
D ' A L L A I R E

FIDES

L'HOPITAL-GEruENAL

c\t $
o)(o
(O f-

E
il.rj
z
il.u
(,O

l, lfl

f,m
FII,U

FO
I I.U
:JO





L'HOPTTAL-cEwEner nn qunnnc
1692-L764



DU MAME AUTETJR

Talon, Montr€a!,les Editions Fides, 1970. Collection Clessiqucs canadienl

Cet ouvrage a bCnffci€ tlme subvention du MinistDre des Afrdres
culturelles ilu Qu6bec, ou titre de f6ide d la publicaion.



-

MICHELINE D'ALLAIRE. Ph.D.

L'HOPITAL-GENERAL
DE QUEBEC

1692-t764

lrlui DI IIB
,tud6 hltodqra
. o n  o d  t .  r  n . .

FIDES
245 est, boulevard Dorchester, Montr6al 129

COLLECTION



Tous droits de tradustion 9t d'adaptariotr, e! totaute ou en partig r€rerves
poul tous les pays. La reproductjoo d'uD extrait quelconque de cet ouwage.
oar quelque proc€dd qui c! soit, ta.ot Electrooique que m6canique, ea
iartiiuliJ pa; photocopie ou par microflo, est ilterdite Eans I'aulorisatioo
€crite de la Corporation des Editions Fides.

LA COLLECIION FLETJR DE LYS

EST DIRIGfE PAR

MARCEL TRUDEL

ET

LUCTEN CAMPEAU, SJ.

@ Editiotts Fitks - 1971



A uow pDnn zr A ut uEna
EN TEMoIGNAGE D,AFFECTION



AVANT-PROPOS

On a accord6 jusqu'ici peu d'attention a l'histoire de I'H6pital-G6n6ral
de Qu6bec. Nous'n'avons trouv6 qu'un volume traitant du sujet; il s'agit
d'un historique de la maison depuis les d6buts jusqu'aux ann6es 1880' 6crit
par une Auzustine Hospitalidre, tr la fin du XIXe si6cle. Chez les historiens
i6.eotr, noir ne trouvons guEre i mentionner qu'une 6tude importante,
celle que Marcel Trudel corsacre iL fH6pital-G6n6ra1 pendant le R€gime
militaire.

C'est pourquoi nous avons jug6 utile d'6tudier I'H6pital-G6n6ral, depuis
sa fondation jusqu'i 1764. Notre intention n'est pas de retracer tous les
6v6nements qui marquent son histoire, ni d'6tudier la population d'hospi
talis6s et du personnel secondaire; nous ne voulons pas davantage 6tudier
I'aspect 6conomique dans toutes ses implications de la vie -quotidienne Ce
sont h des questions que nous voulons 6ventuellement aborder'

Pour I'instant, nous nous sommes avant tout appliqu6e i 6tudier, sous
l'angle social, la communaut6 des religieuses qui administre I'H6pital-G6-
n6ri. Dans I'ensemble, nous avons voulu savoit qui 6tai€nt ces retgieuses.
c'est-i-dire connaitre leur origine sociale, la mission qu'elles exergaient et
le comportement qu'elles avaient i f int6rieur du monastdre et de fH6pital,

"o-mi 
A l'ext6rieur. En m0me temps, nous avons essay6 de savoir' par

diverses observations, s'il s'est produit une 6volution sociale de la Com-
munaut6, avant 7764.

Au terme de cette 6tude, nous tenons d exprimer notre gratitude au
professeur Marcel Trudel, qui nous a fait b6n6ficier de ses conseils tout au
long du travail.

Nous voulons aussi remercier les archivistes de I'H6pital-G6n6ra1 qui
ont mis i notre disposition tous les documents dont nous avions besoin'
Nos remerciements i'adressent encore aux religieuses de I'H6tel-Dieu de

Qu6bec et aux Ursulines de Qu6bec qui nous ont aid6e dans nos recherches'
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BIBLIOGRAPHIE

I. SOI.JRCES

Pour 6tudier I'histoire sociale de la communaut6 de I'H6pital-G6ndral, le
mat6riel n'est pas tellement consid6rable, D'uDe part, les archives de I'H6pital-
G6n6ral possEdent peu d'ens€mbles documeDtaires i la fois sors et coEplets;
d'autre pari, bien des vides subsisteDt,

Une pa ie importante de notre €tude vise A connaitre le comportemeDt
des religieuses. Malheureus€ment, il nous a 6te impossible de trouver des letFes
qu'on s'est sans doute adress6es entre religieuses, d'uae commuaaut6 i I'autre.
Que le monastCre de Dieppe n'en ait consery6 aucune dat6€ anterieuremeDt
d 1764, cnla s'explique par les incrndies qui ont br0l6 bien de leurs documents;
mais que les archives de I'Hopital-Gendral ne possldent aucune lettre, cela est
uB peu surprenant, quand on sait que la maison n'a iamais connu d'6preuve
semblable. Un hasard nous a toutefois fait retrouver utre lettre fort int€re&
sante 6crite par une religieuse de la Communaut6, d la Sup6rieure des Augus-
tines de Rennes. Cette lettre d6crit I'atmosphbre qui a exist6 i I'interieur de
la Communaut6, vers les ann6es 1730, alors qu'il y avait division parmi les
religieuses. Serait-ce que les religieuses n'6crivaieDt jamais ? Ou bieu aurait-on
ddtruit toutes leurs lettres ? Nous aurions aussi aim6 retrouver des serEons
pour 6tudier la mentalit6 des religieuses A qui ils 6taient adress€s. Nous pen-
sons encore au vif int6rCt qu'aurait pu pr€senter la conservation d'enquOtes
faites i l'H6pital-G6ndral, de procls-verbaux de s€s administrateurs et de piaces
qui r6sumeraient les visites 6piscopales. Pour saisir la valeur intellectucUe des
religieuses nous nous seriotrs trouvde chanceuse de pouvoir mettre la main
sur des listes de liwes qu'elles possddaient et lisaicnt, sur des programmes et
des m6thodes d'enseignement. Comment expliquer que des religieuses n'aieut
Iaissd aucune piOce litt6raire autre que le potme r€cit6 par les 6llveg du
pensionnat en I'honneur de Saint-VaUier ?

Les Anrqles manuscrites auxquelles nous €tions de prime abord port€e
i donner une place capitale parmi les sources devraient normalement pouvoir
combler cette lacune de documentation. Malheureusement, le contenu €st un
peu ddcevant. La religieuse qui les a transcrites, en 1870 seulemeDt, y a ajoute
des donn6es en se servant d'ouvrages d'histori€ns, tel F€rland. Ces additiong
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altereDt !6cessairement la narration de ces annales qui, par nature, doivent
6tre faites au jour le jour, sans plus. Grace e e[es, Dous avons tout de mCme
pu, dans une certaine mesure, reconstituer I'atmosphlre qui existait dals la
Communaute et trouver une histoire 6v6uementielle valable. Puis, pour com-
parer et comprendre c€rtaines donn6es recueillies i l'H6pital-G6n6ral, les
Annales de I'H6tel-Dieu nous ont parfois aid6e; il est regrettable que ce
pr6cieux instrument de travail s'arrete en 1717. Quaut atJx Annqles des
Ursulines, elles ne nous ont pas servi; ce long manu$crit d'environ 480 pages
est reproduit i grands traits dans les Urszlire.r de Qudbec, comme le sont
d'ailleurs les Annales de I'H6pital-G6n6ral, darc Saint-Vallier et l'H6pitol-
Gin4rul de Quibec.

Pour connaitre le regime de vie des religieuses et I'esprit qui I'anime, nous
avons eu recours aux Corrstitutions qui r6gissent la Communaute. Encore une
fois, nous avons d0 manipuler ce document - qui date de bien avant la fon-
dation de I'Hdpital-G6n€ral - avec rdserve: au cours des ann€es, on y a
ajout6 et on a transform6 certains articles, mais en omettant d'indiquer les
dates oi se sont faites ces modifications. De sorte qu'il nous est impossible
de suivre avec exactitude l'6volution de la mentalit6 ohez les religieuses de
I H6pital-G6n6ral. Elles avaient probablement un coutumiet: nous ne I'avons
pas trouv6.

L'6tude qui porte pr6cisdment sur I'origine socia,le des religieuses a pu
heureusement reposer sur un ensemble de sources assez s0r, tant par leur
quaDtite que par leur qualit6. Trois sources ont servi de base: d'abord les
actes de r6c€ption des postulantes nous ont foumi, entr€ autres renseigue-
ments, les dges d'entr6e, de profession et de d6cts, les noms des pbre et mCre
et le montaut de la dot promise, cela pour presque toutes les religieuses; les
coDtrats de profession ont aussi aid6 A l'6tude sociale et i celle des dots, en
faisant connaitre le montant r6el de la dot donn€e, le nom du tuteur et
souvent le m6tier du pbre de la religieuse. Malheureusement les archives de
I'H6pital-G6n6ral ont conserv6 trEs peu d€ c€s actes; cela nous surprend
puisque chaque religieuse devait signer un contrat civil lors de sa profession.
Il faut croire que ces documents oqt 6t6 6gar6s ou perdus. Une troisiime
source assez stre pour baser notre 6tude sociale vieut des lcle.r capitulabes
de la Communaut€. Ils ont 6t6 r6dig6s imm6diatemeDt apres bs s6aaces du
chapitre par une religieuse qui y avait particip6. A ces assembl6es, on discutait,
entre autres choses, des 6lections, de l'acceptation des postulantes, des exigen-
ces i poser aux religieuses; mais I'intdrCt majeur que nous y avons trouvd
vient des r6flexions d'ordre social qu'on y passait sur les cardidates qui se
pr6s€ntaient au monastare, Toutefois, les Actes capitulaires ne nous reD-
seignent pas sur le ya-et-vient de la vie quotidienne, autrement qu'en nous
faisant part des diverses transactions op6r6.es par la Communaut6,

Pour comparer divers faits de I'H6pital-G6n6ral, nous ayoDs eu recours
aux registres des Ursulines et i ceux de I'H6tel-Dieu. Ces documents sont
assez sors: plusieurs autres nous ont permis de v6rifier I'exactitude de ces
mauuscrits qui n'ont pas 6t6 retouch6s. La centaine de contrats civils de
profession conserv6s i I'H6tel-Dieu nous ont particuliErement aid6e en nous
foumissant un mat6riel consid€rable pour l'€tude sociale des religieuses et
pour celle des dots. Enfin, les Actes capitulates de I'Hdtel-Dieu, conserves,
comme ceux de I'H6pita.l-G6n6ral, dans leur 6tat original, ont foumi des ren-
seignements importants que nous ne trouvions pas dans les registres.
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Nous avons compl6t6 les dossiers des religieuses par fexamen des-rec€nse-
ments pour les ann6ls 1666, 1667, 1681 et 1744, par I'utilisation $e pilcas

notariaies et par multiples informations biographiques puis6es dans les p6rio-

diques destin€s i I'histoire du Canada.

ks livres de comptabilit6 de I'H6pital-G6n€ral demeur€s tels quels ont
probablement 6t6 la source la plus s0re it la plus utilis6e. Nous y avons trouv6
une foule de renseignemcnts ionc€mant leJ recettes, les d6penses ainsi que

I'emploi des recettes; par eux, nous avons connu les cr6anciers de la Commu-
naut6 et les donateuri; ils nous ont aussi permis d'6tudier la consommation
vestimentaire et alimentaire, Malgre l'utilisation assez consid6rable que nous
avons faite de ces pr6cieux documents, nous consid6rons qu'ils demeurent
encore inexploit6s.

Pour aborder l'6tude de la mentalit6, nous avons d0 recourir d des docu-
ments disparates conserv6s i I'H6pital-G6neral' Ces bribes de documents nous
rendent uir peu inquidte: les notices biographiques, par exemple, qui sont g6n6
ralement 6crites au d6cis d'une religieuse, reveteut presque toujours un carac-
tere d'61oge et d'edification; de sorte qu'ils ne peuvent pas nous etre d'une
grarrde utilit6, Toutefois, les lettres, m6moires ou requdtes sign6s par des auto'
iit6s locales nous informent davantage: leur prise de position face i la Com-
munaut6 nous r6vdle parfois certair,s attitudes des religieuses elles-m6mes et
nous indique de quelti fagon la Communaut6 6tait vue de I'ext6rieur' Puis,
quand il dest agi d'6tudiei les procds dans lesquels les religieuses 6taient im-
pliqu6cs, les lugements et ddli;Zrarions du Conseil supdrieur, conserv6s aux
ircirives de la Provinca de Qu6bec, nous ont fourni ce que nous cherchions.

Sur l'6tablissement et le fonctionnement de I'H6pital-G€n6ral, les archives
de la Communaut6 possbdent un ensemble complet de documents d'ordrE
administratif, Mais il i'agit alors de copies de documents. D€ plus, des lettres
originales, fort int6ressanies, se rapportant aux disputes pr6liminaires i la fon-
dation, ont 6t6 mises i notre disposition par le S6minaire de Qu6bec. Dans
l'ensemble, ce groupe de documeDts nous renseigne bien sur les buts, sur la
politique, sur 6 fo;ctionnement et sur I'administration de l'H0pital-G€n6ral.
ioujours au plan des affaires tempor€ll€s, les archives de I'H6pital-G6ndral
possddent unt foule d'actes, de titres et de papien se rapportant aux biens de
ia Communaut6. Malheureusement, les livres de comptes des seigneuries qui
nous auraient avant tout int6ress6e, sont abs€nts.

Comme arridre-plan de notre 6tude, nous nous sommes servie de grandes
collections conserv6es aux archives du Canada: la s6rie C1lA et la sdrie B
- pour les ann6es 1692-1760 - nous ont permis d€ suivre l'6volution de
certiines politiques concernant les dots et le contr6le num6rique de la Com-
munaut6, de comprendre le but que se propose I'Etat dans la fondation de
cet Hopital, de saisir certains rapports de la Communaut6 avec les auto-
rit6s et de connaitre la pdse de position de l'Etat dans des conflits epineux
or) la communaut6 de l'HOpital-G6ndral se trouve impliqu6e. Da.os la mCme
veine, la collection Moreau Saint-M6ry a foumi des documeuts que nous
n'avons pas trouv6s dans les deux s6ries pr6c€dentes.

Nous avons dt compldter la somne de documeDts recueillfu d I'H6pital-
G6n6ral par des sources vari€es: des correspondances de contemporains nous
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ont foumi des donn6qs int6ressattes par les nombreuses allusions qui y sont
faites; telles soDt celles de madane B6gon, de madame Brooke, des chanoines
Pierre Hazeur de I'Orme et Joseph-Marie de la Come. Des observateus imm6-
diats de la Communautd. comme Kalm et Knox nous ont decrit c€rtaines atti-
tudes et habitudes des religieuses; ass€z souvent, une affirmation corroborait
l'autre,

Ces remarques g€n€ral€s 6tant faites, voici cornment 8e subdivisent les
sourc$ que nous avons utilis€€s,

A. Sources m.anuscrites

a) Archives publiques

i) archives du Canada (APC)

S6rie CllA. - Correspondance ginCrale, Canada. Cett€ mllection com-
prend les lettres €nvoy6es au Ministlr€ de la Marine par les autorites
civiles et religieuses de la Colonie. Nous avons d6pouill6 les livres 10
i 126 qui corr$pondent aux ann&s 1692-L76O. 11 exfute un inyentaire
de la collection, r€parti en 5 boltes. Il existe aussi un index de cet
inventaire, couwart les ann6$ 1540-1715.

S6rie B. - D6p€ches exp6di6es par le Minist&€ de la Marine aur fonc-
tionnaires des colonies. Nous avons d6pouill€ les volumes 15 i 115
qui corespondent aux anndes 1691-1760. Il existe un inventaire de
la collection; de 1692 d 1720, oD le trouve daos le Suppl€ment du
Rappo de Brymner sur les archiyes canadiennes, par E. Richard,
1899, Ottawa, 1901: 281-533; de 1721 d 1742, dans le Rapport con-
cernant les archives canadiennes pour 1904, Ottawa, 1905: 21-309;
de 1743 d 1764, dans le Rapport concemanl les archives canadiennes
pour 19O5, Ottawa, 1906: 5-359. De plus, on trouve dals Taillemite,
I'invcntaire anall'tique de la correspondan@ ganelale avec les colonies,
S6rie B.

Collection F3. - Collectiotr Moteau Sainl-Mdry. Elle comprend une foule
de documents relatifs i I'histoire du Canada. Cette collection nous a
permis de trouver des documents qui n'6taient pas dans les s6deg
CllA et B. Nous avons consult6 les volumes 1 e 16, 83 a 94 et 143.

Sdrie F6A. - Mksions et culres rcligieax. Eglite et missionnaires, 1658-
1782.'|rois volumes. Nous nou:r sommes servie des volumes 2 et 3
pour connaltre les revenus et charges des communaut€s de la Nouvelle-
France, nous renseigner sur la question des dines et des gratificatious
du Roi. Nous y avons aussi puis6 des informations canc€mant lee
teres des religieuses, en particulier c€lle des Islets. Il existe un index
i la fin de chaque volume.

ii) archives de la Province de Qu6bec (APQ)

lugements et ddlibirutions du Conseil Supiriew 1717-1760, manuscrit
apgnl' Registre NFll. Nous avons d€pouille tout le registre pour
6tudier les procos dans lesquels les religieuses de I Hopital-General
etaient impliqu6es.
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b'1 Archives privdes

i) archives de l'H6pital-G6n6ral de Qu6bec (AHG-Q)

Actes capitulaires de la Communautd des Religieuses Hospitaliires de la
Misdricorde d.e lisus de l'hipital ginAral de Qu6bec. Manuscrit de
250 pages.

Annales des Religieuses Hospitaliires de la MisCricorde de !Asu$, etablies
d lffiApitol-GAniral Noire-Dame des Anges pris Qulbec (fondC)
par Mir !. Baptiste de la Croix de Chevriires de Saint'Vallier, Second'xneq"i 

ae Qiibec, en 1693.l* tone l, 437 pzges, couvre les ann€es
1695-17 $i1e tome II, 515 pages, coulre les ann€es 1743'1193i- le
tome III, ians lequel la pagination s'an€te i 211, soit vers le mitrieu
du volume, couvre les ann6es 1793-1843. En plus d'avolr uBe pagF
nation ddsordonnde , Ies Annales prCtent a h confusion dans la classi-
fication des volumes. Une pre;i*e rddaction, dat6€ de 1870' les
groupe en cinq volumes, alon qu'une autre qui n'est pas dat&, les
groupe en troii volumes. Dans nos r6ferences arx Anrwles, le lecteur
d"tr" doo" tenir compte des ann€es indiqu€es plutdt que de la num6-
rotation des volumes.

Cahierc diters, Notices. Eloges lunCbres. Citculaires, Notes diverses. S'tie
de documents relatifs i I'H6pital-Gen€ral aux XVtrIc et XVItrc siboles'
Bn r6f6rence. now utilhero;s Cahiers divers, Nous y avons trouv€
une lettre importante, la seule, 6crite par une religieuse de I'HoPital-
G€n€ral, i l-'occasion des 6lections frauduleuses faites en pr6sence
d'un grand-vicaire du dioctse de Qu€bec eD 1730.

Dillarents Papiers (Nos 1 ir 95). Ces documents couvrent les annees 1698-
1960, Nous avons lu. entre autres, b Memobe de Mgr Briand sur
I'H6pitat-Gin6ral pow ere prCsen$ d Mgr I'EvAque dOrldans' d M'
de ihoiseut et d i(. le Cotur6teut-G4ndrql (1760), 4 pagesi lnhunu'
tions des Militoires employis dans les toupes lrungoises, morts en ce'
Hdpital; eaqim, Tableai qbr'sd de lAtat ecdAsiastique et religieur de
la ii e de QuAbec, pendant le si},ge et immCdiatement apres b prise

de la ville. 3 p.

contrats de prof€ssion. 19 seulement ont 6t€ coDserv€s. Nous les avons
utilis€s pour conDaitre le montaDt de la dot donn6e au moment de la
profession,

Divers exttaits de nos Annales et aurreE notes diverses. Manuscrit de
133 pages. Nous y avons trouv6 une requCte des religieus$ de l'H6pi-
tal-G-6n6ral adress6e au S€miaaire de Qu€bec, aux fins d'etre exempt6es
de la dlme, des notes coDcemant les dots des leligieuse3 et la liste des
bienfaiteurs de la Communaut€.

Exlrait des dacrets eccl4siastiques et des ordonnances qui arigent la paroisse
de Note-Dame des Anges. vo0te de la procure, classeur CC-V:1-(2).
I.€ document parle de l'erectioD de la paroisse Notre-Dame des Anges,
comme corps civil et religieux, en 1721.

Fondation de I'H6pital-Gindral de Quibec. Ce groupe de doc'umeots a
trait plus padiculiBrement A l'6tablissement de t'H6pital-C6n6ral:
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I'abandon de la terre et du couvent des R&ollets, le contrat de dona-
tion de c€s terres et couvent par Saint-Vallier aux pauvres de l,H6pital-
G6n6ral, I'ob6dience accordde par I'Hdtel-Dieu pour les religiiuses
destin6es au nouvel €tablissement, I'acte de I'administration eutilre de
I'Hdpital d6f6r6 e Saint-Vallier, lbrdonnance de la s6paration des deux
communaut6s, les deux testaments de Saint-Vallier (1717 er 1725),

Lettrcs des Ev€ques pour le gouvernement d.e la maison. Nous avons ut!
lis6 le document No I: permission de Mgr de Saint-Vallier pour €tablir
uu Penstonnal.

Lettres, notes gAn4alogiques, Copie de documents etc. a.u sujet de Mgr de
Saint-Vallier. Les notes de P.-G. Roy, sur les diff6rentes inhumationg
nous ont servi. Nous y avons aussi trouve des notes concematrt le
Palais 6piscopal 16gu6 i la Communaut6 par Mgr de Saint-Valier.

Lettres patentes. Il s'agit de copies de l€ttres patentes qui se rapportent
directement i I'Hdpital-G6udral. Nous avons utilise celles qui dicient
la politique i suivre pour la fixation du nombre de religieuses au
monastere, celles qui se rapportent i la terre des Islets et celles qui
parleDt de I'administration de I ll6pital, en gdn€ral.

Lettres regues des EvAques, d.u Clerg6, des CommunautAs religieuses, l:
1725-1868. Nous y avotrs trouv6 une ou deux lettr$ circulaires int6-
ressant€s; une ddcrit le sens des aJfaires de l-ouise Soumande, sup&
rieure.

Livre contenant Les Extraits des Actes et d'autre Tifies, Documefls et
Papiers de la Communauti de L'H6pital Gin€ral de Quabec con-
cernant les Biens et allaires temporelles d.'icelle tait et dresse par le
Procureur ad negotia de la dite Communa A, Antoine Archange
Parent notoire en l'ann'e 1834. C.xf. ensemble de documents imDor-
tants compte 233 p. La. plupart des documents ont 6t6 copi€s.

Livre der Comptes de I'hopital generul Etably prcz de Quebec par Mon-
seig.t de lacrcix de S,t Vallier Second Eveque de cette ville et sdmi-
nistre par les Religieuses hospitaliircs de la Misdricorde d.e Jdsus. It
premier volume couvre les anrl.6es 1693-1726,le deuxilme, les anndes
1726-1750 et le troisiCm€, les annees 1751-1776,

Notes, Lettres, Mimoircs, Documents rela.tils d fetubqssement de I'HOpi-
tal-Gdn€ral de Quibec. Groupe de documents copi6s, qui crtlmpte 25
pages, La remontrance de d Auteuil coqtre l'6tablissement d'une com-
muqaut6 d l'H6pital-G6n6ral ainsi que quatre autres m6moires tou-
chant cet 6tablissement nous ont servi.

Papiers concernant lo Fondation de I'H6pital-Gdn6rul. Ce groupe de
papiers qui forme un tout complet est conserv€ aux archives du d6p6t.

Papiers qui se ropportent au Fkl Note-Dame des Anges. Groupe de
documents conserv6s aux archives du d6p6t.

Registre des EDves admises au Pensionnat de fu6pitql-Gen*al de Qudbec.
Ce manuscrit ne commence qu'en 1765. Ce qui nous a int6ress€e,
ctst l'article du d6but de ce registre qui traite de l'€rection du pen-
sionnat.
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Registte des entftes des religieuses et ce qu'elle$ ont apporti pour leuts
dots (25 awil 1699-15 septembre 1907). Dans ce tegistre, nous avoDg
trouv6 le nom civil de la religieuse, son age d'ettr€e, de profession et
de d6cis, le nom des pEre et mbre et I'acompte de la dot promise'

Titres concemant le Fiel des Rdcollets ou Seigneurie de Notre'Dome des
Anges. Ces documents sont conserv6s aux archives du D6p6t.

ii) archives de I'H6tel-Dieu de Qudbec (AHD-O)

Actes capitulaircs depub le 17 iuillet 1700. Manuscrit original de 263
pages contenant les d6lib6rations du ohapitre des religieuses au sujet
de transactions, en g6n6ral. Nous nous sommes surtout int6re$6e aux
d6libdrations concemant l'acceptation des religieus€s.

Actes de reception des religieuses de cheur 1719-1755' En 1755, fH6tel-
Dieu fut incendi6 et le livre des actes de rdception des postulantes
regues au monastire depuis 1718 consum6 par les flammes. Mgr
Pontbriand, pour compenser cette p?rte, jugea bou de faire dresser
utr acte oU seraient indiqu€s le nom de la religieuse, celui de ses pbre
et mBre, l'age et la date d'entr6e, le lieu de naissance'

Actes de r4ception des rcligieuses, vAtute, prolession: chorisres et converses
I 677 - I 8 3 4- Manuscrit original.

Contrats civils de prolussion. Dossier C. Il s'agit des dossiers des religieus€s
dans lesquels il est question des dots promises et donn6es. La nature
des dots nous a particulierement int6ress6e,

EnftAes, vetures, etamens, professions des Sczurs de cheur et des E@urs
converses, depuis le mois de mars 1700 iusqu'en 1781. Manuscrit
original de 250 p.

Toble.tu contenant les noms des Religieuses converses de l'H6tel-Dieu de

Quibec, leur entr6e, Prise d'habit, Prolession et decas depuis la fond@-
tion de leur etub\ssement en 1639.

Tableau contenant les notns des Religieuses de cheur de I'Hdtel'Dieu de

Qutbec, leur enftAe, Prise d'habit, Prolessian et d€cis, depuis la fon'
dation de leur Atubfissement, en 1639, Cn tableau et le pr6c6dent ont
6t6 faits i partfu des registres des entr6es et professious.

Recette et emploi des dots des religieuses prolesses de ce Monasftre, selon
le pouvoir que nous donnent nos lettres royaux, de constituer en
rentes les dites dotes d quelques sommes de deniers qu'ils se puissent
monteL

iii) archives des Ursulines de Qu6bec (AUQ)

Annales du MonastAre des (Jrsulines d.e Qudbec. Manuscrit de 480 pages'
avec notes intercal6es. La partie de 1639 n 1686, d6truite dans I'in-
cendie de 1686, a €t€ refaite de m€moire en 1689, par les survivanteg
de l'6poque de la fondation, t6moins oculaires des faits; aprEs 50 ans'
elles n'ont pu, toutefois, se les rappeler tous. Plusieurs textes des
Annales soor reproduits dans Les Urculines de Qu€bec.
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Constitutions ftd.igies par le R.P. Jdr6me Lalerwnt, Sup., des JZsuites, a
Qudbec, et ddapt4es aux besoins du pays, pour les ldres Ursulines du
Canada, (1647) e, approuvAes psr Mgr de Laval (1662) avec les R}gle-
m"nts. Manuscrit original d'environ 160 pages. Les Constitutions et
Riglements de Paris adopt6s en 1681-82.

Lirre contenant les actes d'assemblAes capituloires tqnt pour les Elections
de L'assistante zalatrice et DApositahe, que pour autres allaires en
assembl|es capitulaires, de le Monastire de S& Ursule d.e Qudbec com-
menc4 le 30 8brc 1686. Ces actes couvrent les ann&s 168G1802. Ce
manuscrit original, d'environ 400 pages, e,st pagin6 jusqu'i I a page 342.
Ces actes capitulaires nous ont permis de compl6ter ou corriger
certaines donn6es concemant les dossiers des religieuses, surtout daDs
la question des dots. De plus, ils nous ont permis de savoir combien
de religieuses sont sorties avant de faire profession.

Regi rc des entries, yatures et prolessions des religieuses Ursulines de
Quibec de 1647 'd 1783. Ce registre nous a servi pour l'6tude des dots.

Registre cles entr4et, rAtures et wolessions des religieuses de 1647 d 1861.
Ce registre ajoute au pr6c6dent, en ce sens que nous y avons trouv6
les noms des postulantes sorties avant la profession, noms qui n'y
apparaissaient pas.

iv) archives du S6minaire de Qu6bec (ASQ)

Bolre 14, liasse 6. Nous avons lu le document No 10 concernant le projet
de r6unir I'H6pital-cdneral de Qu€bec i I'H6tel-Dieu de Qu6bec, en
1748. Document copi6 aux archives publiques d'Ottawa.

Chapitre, No 160. Mdmohe sur l'6tat dans lequel Mgr de Saint-Vallier
laisse l'Eglise du Canada, 6 aoot 1691.

Documents Fa bauit, Nos 170-171, Documents concemant I'achat du cou-
vent des R6collets par Saint-Vallier, le 29 janvier 1693.

lournal de M. Riche+ curi de QuCbec, 1er cahier du 5 juin 1757 au
2l novembre 1758, Sdmilate 7, No 72a. R€cher d6crit l'Hdpital-
G6ndral, devenu un hopital militaire, en 1757.

Letffes, aarton.s N, O, P. Nous avons surtout utilis€ la correspondance
entre Dudouyt et Laval qui nous fait part du plan de Talon pour
fonder un Hopital-Gen6ral i Qu6bec. Nous avons aussi trouv6 deux
lettres de Tremblay i Glandelee dans la premilre, longue de 51 pages,
il ddsapprouve la fondation de I Hdpital-Gen€ral; dans la seconde,
90 pages, il parle des sorties l6gbres que font les religieuses de tHdpi-
tal-G6n6ral.

Polygraphie, cartons 3, 18 et 22. Notons en particulier une lettre de la
sup6rieure de I'H6pital-G6n€ral e Beauhamois, apres les troubles de
I'inhumation de Saint-Vallier, 3 p.

Registtc A. Nous y avons trouv6 I'acte du partage du revenu des abbayes
de Bencvent, de Lestr6es et de Meaubec, dat€ le 16 avril 1697. Copie.
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v) axchives de l'Archev6ch6 de Qu6bec (AAQ)

Copies de lettres, vol.II et IV. Soulignons surtout le document de 5 pages'
contenant les instructions secrdtes de Briand i la superieure de
I'H6pital-G6n6ral, et qui ddclit la d6cadence du monasGre, aprls
176d. Nous y trouvons aussi l'6tat religieux d6plorable, tel que decrit
par Dosquet au Ministre.

Diocise de Quibec, lll. Copies de lettres sur les probl0mes religieux'
C6ldbre document original de Briand, long de 15 pages, qui exhorte
les religieuses de I'H6pital-G6n6ral i revenir i l'ancienne rdgularit€
et discipline.

Gouvernement, vol. III. Nous avons utilis6 une lettre ds 4 pages adress6e
par Beauhamois et Hocqua au Ministre, i propos des dissensions
i l'int€rieur de l'H6pital-G6n6ral, en 1731.

Registres, A, B, C. Nous avons trouv6 des actes de donatioD i I Hdpitafl
G6n6ral, I'explication des fondations faites tant au Seminairc qu'e
I'H6pital-G6n6ral, la requ€te de la Communaut6 qui demaade que
I'enciinte de l'H6pital-G€n€ral soit 6rig6e en cure s6par6e de la
paroisse de Qu6bec.

B. Sources imprimdes

Concession originale de la seigneufie de Notre-Dame des Anges, 16 mats
1626, RAPQ 0924-r92s), 272.

Constitutions de la congrigation des religieuses hospitalilres de la Misdri-
corde de l6sus de l'Otdre de Saint'Augustin, M.D.C. LXVI' R6im-
pression, aprds permission accord6e en l9lo, 388 p. Ces constitutions
ont 6t6 approuv6es par une bulle du pape Atexandr€ VII, en 1665 et
approuv6ei par Mgide Harlay, en 1666. La communautd de llldpital-
G6n6ral gardera ces constitutions iusque vers 1920.

Constitutions des religieuses Ursulines, de la Congr4gafion de Park, Pais'
MDCCV. La pagination est d€sordonn6e. Ces constitutions avaient
6t€ approuv6es par Jean-Frangois de Gondi, le 23 mai 1640.

Correspondance de madame Blgott, RAPQ 0934-1935)' 1-277' Nous y
avons trouv6 quelques allusions i la situation materielle de la colonie.

DE L'ISLE-DEU, abbe de, Lettre d Mgr de Pontbriand, 3 mars 1753,
RAPQ (1935-1936), 366-368. Cette lethe concerne la demande des
Hospitalieres de Qu6bec au sujet de la r6union de leurs biens i ceux
des pauvres.

DUFEBVRE, 8., Cinq lemmes et nous. Qttebec, Belisle, 1950. 289 p. Nous
nous sommes surtout int6ress6e aux lettres de madame Brooke qui
d6crivent le Canada de 1763 iL 1'168.

Edits, ordonnances royaux, d'claralions et arrets du Conseil d'Etat du toi
concetnant le Canada, Qu6bec, E. R. Fr6chette, 1854-56, 3 vol.
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FRANeUET, Louis, Voyages et mAmoires sur le Canada- Qu6bec, 1889,
212 p.

CossELIN, A., Quelques notes sur le patonage des iglises firAes des ar-
chives du Sdminaire de Quibec, RAPQ (1922-1923), L21-126. On
parle du projet d'6rectior de I'H6pital-G6n6ral en cure.

HAZEUR DE L'ORME, P. et Joseph-Marie DE LA CoRNE, Le Chapitre de la
cathAdrule de Quibec et ses dil4guds en France, 1723-1773, BRI[
XIII (1907), XV (1909), XVI 0910). Document importaDt pour €tu-
dier le comportement du Chapitre de Qu€bec dans les troubles de
1728.

Ihstruction pour le sieur comte de Frontenac, gouretneur et lieutenort-
gdniral pour le Roy dans les pays de la domination de Sa Maiesd en
l'Amdrique septentrionale (7 iuin 1689), RAPQ (1927-1928), 3-12. ll
est question de I'opposition du Roi i la fondation d'un Hopital-
G6n6ral.

Journal du Marquis de Montcalm durant Ees campagnes en Csnada de
1756 a 1759, publi6 sous la direction de l'abb6 H.-R. Casgrail, Qu6-
bec, Demers et Freres, 1895, 626 p. Oe joumal fait partie de la
collectioq des manuscrits du mar6chal de L6vis.

JUCIDRBAU DE SArNT-IGNACE et Dupl-Bssrs DB SerNre-H6r-iNr, MCres, Zet
Annales de l'Hdtel-Dieu de Qutbec, 1636-1716, ddit€es dans leur
texte original avec une introduction et des notes par Dom Albert
Jamet, MoDtr6al, Presses de Garden City, 1939, XLVII-,144 p.

lugements et dArybArutiont du Conseil Souyerain de la Nouvelle-France,
6 vol. Qu6bec, A. C6t6, 1885-189i.

KILM, Peter, Truvels in North America, 2 vol. New-York, Dover Publica-
tions, 1966. Uauteur d6qit briavement les trois couveDts de Qu6bec,

Kxox, John, An Histofical Journal of the Campaign in North America
lor the Years 1757, 1758, 1759, and 1760 by Captain lohn Knox.
Edited with Introduction, Appendix and Index by Arthur G. Doughty,
Toronto, The Champlain Society, 1914, 3 vol. Nous y avons recueilli
quelques descriptions int6ressantes de certaines habitudes des reli-
gieuses de I Hdpital-G6n6ral, pendant la guerre de la ConquCte. Knox,
commandant d'un d€tachemeDt anglais a v6cu pendant une semaine
i l'H6pital, avec les religieuses; t6moin des 6v6nements, il tient son
jourtral jour par jour.

Lettre au Ministre de Ponrcha rain sur I'H6pital-Gindral de Quibec, le
Conseil souverain, lq Justice (7 novembre 1694), &{PQ 0922-1923),
ll. On d6sapprouve Saint-Vallier d'avoir fond6 ltl6pital-G6n€ral de
Qu6bec.

I-ettres de I'intendant Bigot au chevalier de L6vis, publi6es sous la direc-
tion de I'abb6 H.-R. Casgrain, Qu6bec, Demers et Frbres, 1895, 11O p.
CJs lettres font parti€ de la Collection des manuscrits du marichal
de Livis.
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Lettrcs de porticuliers au marechel de Llvis, pttbli€ns sous la direction de
I'abb6 H.-R. Casgrain, Qu6bec, Demers et FrEres, 1895, 248 p' C-€s
lettres font partie de la Collection des manuscrits du marichal de
llvis. Tous ies documents de cette collection que nous avons utilis€s
se rappo ent e I'H6pital-G6n6ral et la guerre de la Conquete.

Mandements, lettres pastorales et circul^tes des 6v0ques de Qudbec.
Publi6s par Mg H. TCtu et I'abb6 C.-O. Gagnon, Qu6bec, A. C6t6
et Cie, 1887-88, vol. I et II.

Marie d€ I'Incarnation. Ecrits spirituels et histoiques publiis par Dom
Claude Matin de la congrigation de Saint-Maur, ftAd Cs p Dom
Albett lamet de la congrdgation de France tvec des onnotarions
cfitiques, des piAces documentaires et une biogtophie nouvelle. Pats,
Descl6e de Brouwer; Qu6bec, L'Action sociale, 1929'1939. 4 vol.

Mimoire de M. Dupuy, intetrdant de la Nouvelle-France, sur les toubles
arrivls d Quibec en 1727 et 1728, awAs b mort de Mgr de Saint'
Vallier, EvAque de Qudbec, RAPQ 0920-1921), 78-105. Important
document pour 6tudier les troubles de 1727-1728'

Mdmoire de Mgr de Saint-Yallier au Card.inal de Noailles, au suiet de
I'H6pital-Gdniral de Qudbec, BRH, XXIX (1923): 335s. UEv€que
montre les avantages de faire administrer l'H6pital-G6n6ral par des
Hospitalieres constitu6es en commuaaut6 distincte de celles de I'HOtel-
Dieu.

MAmoire sur I'Etat de la Nouvelle-France (1757), RAPQ $923-1924)'
42-70. Ce m6moire €st sign6 par Bougainville; tout en decrivaDt la
colonie, il situe les hdpitaux du Caaada et parle de la condition
sociale des religieuses de l'Hdpital-G6n€ral.

Papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales, 1667J668, p\blr6
par P.-G. Roy.

Relations des l4suites: The lesuit Relations and Allied Documen s. Cleve'
land, 1896-1901. 73 vol. Relations et pidces 6dit6es dans la langue
originale et en anglais, par Reuben Gold Thwaites. Nous aYons uti.
lis6 les volumes XXI et LXIX.

Recensement de la Nouvelle-France, et 1666, RAPQ (1935-1936), 1-154.

Recensement nominal de 1667, da s B. Sulte, Ili.rror're des Canadiens'
Frcngais, Morrtr6al, Wilson, 1882-1884, vol. IV: 64-78.

Recensement de 1681, ibid., vol. V: 53-90.

Recensement de la ville de Quibec, en 1744, RAPQ (1939-1940), 1-154.

RequAte des religieuses de I'Hdpital-GAn4rul de Quibec, pour se laire
payer les < certilicats de fournitures,... pour 1759, BRH, XXrv
(1918):227s.

SHoRTT, A. et A. DoUGHTY, Documents relatffs a fhistoire constitution'
nelle du Canada 1759-1791, seconde 6dition. Ottawa, Imprimerie du
Roi, 1921. 2 vol, Nous nous sommes servie du premier seulement.
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C, Source mus6ographique

Musde du monasterc Notre-Dame des Anges, i I'Hdpital-G€n6ral de
Qu6bec. Plusieurs objets conserv€s au mus6e nous out permis de re-
constituer mat6riellement la maison quant e l'6clairage, chauffage,
aqueduc, mobilier, etc,

II, INVENTAIRES ET DICTIONNAIRES

CanoN, Ivanhoe, Inventaire des documents concetnant lEglirc du Canada,
dans RAPQ (939-1940r, 155-353; RAPQ 094G1,941), 333-473i
RAPQ (1 941-1942), r7 9-298.

Dictionnabe biographique d.u Canad.a. Publi6 par les Preses de l'Univer-
sit6 Laval et par University of Toronto Press, 1965. Ir volume pre-
mier, dirig6 par George W. Brown et Marcel Trudel, couvre la p6riode
qui s'6tend depuis les decouvertes jusqu'a 1700.

GoDBour, A,, o.f.m., Nos ancOtres au XVIIe siAde. Dictionnaire gen6o-
logique et biobibliographique des lamilles canadiennes, dans RAPQ,
l 95 1-1 953, l 953-1 955, 19 55-t9 57, 1951 -1959, 1959-1960.

Roy, Antoine, Bibliographie de genaalogies et histores de familles, dans
RAPQ (1940-1941), 95-332.

Roy, P.-C., lntlet des iugements et dA barations du Conseil Souverain
de 1663 d 1716. Qlu'bec, Archives de la Province de Qu6bec, 1940.
287 p.

Roy, P.-G., Inventairc des concersions en Jiel et seigneurie, fois et hom-
mages et aveux et dinombrements. Conserv€s aux Archives de la Pro-
vince de Qu6bec, Beauceville, L'Eclaireur, 1923-1932, 6 yol.

Roy, P.-G., lnventoire des jugements et d4nbArufions du Conseil Supirieur
de la Nouvelle-France de 1717 d 1760. Beauceville. L'Eclaireur. 1932-
1935. '1 vol.

Roy. P.-C.. lnventoite des ordonnsnces des intendants de la Nouyelle-
France. Conserv6es aux archives de la Prcvinc€ de Qu6bec, Beauc€-
ville, L'F,claireur, 1919. 3 vol.

TANGUAY, Cyprien, ptre, Dictionnaire gdnaalogique des lamilles cana-
dienner-.. depuis lo londation de Ia colonie jusqu'd nos joars, QuSbec,
EusCbe Sdnecal, 187l-1890.7 vol.

III. ETUDES

Etudes spdcialisAes

Nous n'6num6rons ici que les etudes qui traitent sp6.ialement de I'H6pital-
G6n6ral.

A.
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Monseigneur de Saint-Vallier et I'H6pital-Giniral de Qudbec. Qu€bec, C.
Darveau, 1882, 743 p. L'insuffisance de documentation pour la p6
riode du r6gime frangais amlue I'auteur (religieus€ anonyme) I parler
longuement de Saint-Vallier. Malgr6 les r6f€rences rari$imes, oD se
rend compte que le travail est fait, en gande partie, d partir des
Annoles de la Communaute. Toutefofu, les Annales foumisseDt plus
de renseignements que ce volume. Pratique pour la chronologi€ des
6v6Dements, ce livre a 6t6 6crit avant tout pour fins d'€dification.

M,{LouIN, Reine, Ia seigneurie Note-Dame des Anges. Cahiers d'Histoire
No 7, Soci6t6 historique de Qu€bec, Universite Laval, Qu6bec, 1955.
40 p. Travail bien fait.

LE BouRHrs, losette, L'Aeolution sociale dans les coumunavtAs religieuses
sous le ftgime t'runcais. L'Hdpital-G6ndral d.e Qu6bec. Mflno:tre
dactylographi€ pour licence is lettres pr6sent6 I fUniversit6 Laval'
1965. 53 p. Dans l'6tude des dots, I'auteur a fait I'erreur de prendre
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INTRODUCTION

L'H6pital-Gdn,6ral de Qudbec :
dtablissement et administration

Premidres prdoccupations d'un Hdpital-Gdndral en Nouvelle-France. Lo-
calisation du lutur H6pital. Fondation. Direction. Succursale de fH6tel-
Dieu. Sdparation de 1701. Situation rnaftrteile: Ctat des finances, rdpercus-
sions de Ia guerre de la Conqu€te, revenus.

C'est au probldme social causd par les mendiants de Paris et des gtan-
des villes que se rattache la cr6ation des H6pitaux-G6n6raux en France.
En effet, les guerres de religion et les guerres intestines de la Fronde ont
fait pulluler les mendiants i un tel point, qu'ils forment une v6ritable 16-
gion; dds lors, chaque mendiant connait un sentiment de force - sf 4u5si
d'insolence - qui compromet d'autant la s6curit6 publique. L'historien
Latreille 6crit i ce sujet:

k fl6au de la mendicit6 n'a pas cess6 de s'aggraver i travers les
campagn€s sur lesquelles il fait planer des peurs irraisonn6es et
jusque dans les vil,les: i Paris, oil I'on parle de 40,000 vagabonds, il
d6shonore la capitale et compromet la s6curit6. Organis6's en v6ritables
corporations de mendiants, parmi lesquels se coudoient infirmes, vrais
ou faux, anciens soldats, d6serteurs, mal,andrins, gens de sac et de
corde, r6clament I'au.m6ne, l'6p6e i la main et se rdfugient dans les
sours des miraoles of ils narguent le guet 1.

Les efforts pour r6soudre ce probldme sont d'ailleurs anciens. Tout au
cours du XVIe sidcle, on 6labore, peu i peu, une ldgislation policidre en
commengant par obliger les mendiants i travailler: ainsi peut-on distinguer
entre les wais et les faux pauvres. Puis, pour 6viter de compter sur des
revenus aldatoires, qu6tes, dons, legs, etc., le pouvoir royal institue la

1. Latreille, Delaruelle et Palanque, Histoire du catholicisme en France,
t, II, Soas les rois tds chrdtiens, 380s.
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< taxe des pauvres > qui n'est rien d'autre qu'une r6glementation de I'aumG
ne. Avec les ann6es, on coordonne ces diverses mesures par la cr6ation de
multiples institutions, un peu partout en France, afin de distribuer les
secours et d'exercer la police sur les mendiants; d'autres 6tablissements
ont pour but de faire travailler les mendiants dans des ateliers ou villages
of I'on mdne < les pauwes des deux sexes et les enfants rebelles i l'auto-
rit6 paternelle > 2. C'est I'orig;rne de I'id6e du < renfermement des pauvres r.

Tout cela n'est cependant qu'i un stade rudimentaire jusqu'au moment
of Vincent de Paul, s'attaquant au probldme, en L653, fonde un hospice
pour les vieillards mendiants. Mais ce geste demeure encore insuffisant
pour freiner l'expansion du paup6risme. Cependant, i force de chercher
des solutions, on pr6cise l'id6e, d6ji 6mise, du < renfermement > des pau-
wes et I'on finit par I'institutionnaliser avec l'6dit de 1656 qui cr6e un
< H6pital-G6n6ral pour le renfermement des pauvres mendiants de la ville
et faux-bourgs de Paris >; cette institution royale est confi6e d des adminis-
trateurs d6sign6s par le Roi. Le succbs de l'entreprise ne va pas se faire at-
tendre.

En effet, l'ouverture de l'dtablissement qui suit imm6diatement l'appli-
cation de l'6dit de 1656, provoque un tel afflux de mendiants, qu'un nou-
vel 6dit vient, en 1662, prescrire la fondation d'un H6pital-G6n6ral dans
toutes les grandes villes de France; puis I'interdiction de la mendicit6 de-
vient rigoureuse et pr6voit des peines d'internement.

Voili une nouvelle 6tape dans I'histoire de I'assistance en mOme temps
que celle du paup6risme en France. A partir de ce moment vont 6tre cr66s
plusieurs H6pitaux-G6n6raux i travers le Royaume, l'6dit de 1662 portant
< la cr6ation d'un H6pital en chaque ville et bourg du royaume pour les
pauvres, malades, mendians et orphelins > 3.

Trente ans seulement aprds l'6dit de 1662, allait 6tre fond6, en Nou-
velle-France, un H6pital-G6n6ral.

PremiDres prioccupations d'un Hdpital-Gdndral en NouveMe-France

Bien avant sa d6mission comme 6v6que de Qu6bec, Mgr de Laval avait
envisag6 la fondation, dans la colonie, d'un H6pital-G6n6ral, semblable d
ceux de la France. Bien que depuis 1639 dejn l'H6tel-Dieu ett rendu de
grands services aux malades de la colonie, I'accroissement constant du nom-
bre des pauvres r6clanait de plus en plus le secours d'un H6pital-G6n6ral.

2. Merle, L'Hdpital du Saint-Esprit de Niort (1665-1790), 8.

3. Ibid., 9. L'auteur n'6numlre pas ces Hdpitaux-G6ndraux qui furent cr66s.
Il nous apprend cependant qu'avant 1662, plusieurs villes de France poss6daient
d6ji un H6pital-Gfudral; il cite Amiens et Lyon dont I'h6pital servit de modEle.
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Sur cette question, Frontenac et Duchesneau partageaient les vues de
Laval. En effet, la pauvret6 6tait devenue chose courante parmi les nom-
breuses familles surcharg6es d'enfants; ces messieurs craignaient, i juste
titre, l'affluence, i Qu6bec, de pauvres gens vivant d'aum6nes et aban-
donnant leurs enfants i la fain6antise et au libertinage. Un H6pital-G6n6ral
aurait justement permis d'enseigner un mdtier i ces enfants: ils auraient
ainsi 6t6 aptes i travailler plus tard chez un habitant.

Il fut d6cid6, d'un commun accord, qu'on demanderait i Sa Majest6
d'accorder des lettres patentes i cet effet.

De France, Talon aurait-il trouv6 dans cette id6e un bon moyen de
se d6barrasser de ses biens au Canada ? Mystdre. TrEs m6fiant I l'6gard de
I'ancien intendant, M. Dudouyt, repr6sentant de Laval pour les affaires
eccl6siastiques d Paris, expliqua d l'6v6que de Qu6bec que Talon 6tait pr6t
d bailler sa brasserie et tout ce qu'il poss6dait au Canada pour 6tablir un
H6pital-G6n6ral d Qu6bec, dans I'espoir de recevoir du Roi quelques com-
pensations en France. Ndanmoins, Dudouyt lui-m6me ne pouvait nier la
n6cessit6 d'un tel 6tablissement4. Et il 6tait sans doute bien conscient du
probldme de la mendicit6 puisqu'un commissaire d6l6gu6 par la Cour venait
de d6clarer, en 1676, qu'il y avait, dans la seule ville de Qu6bec, 300
mendiants i charge de la colonie 5; cela pour une population d'environ
1,200 Ames.

Pourtant, le doute qu'on entretenait sur I'attitude de Talon I'emporta sur
le bien-fond6 d'un H6pital-G6n6ral: I'ann6e suivante, en 1682, Dudouyt
6crivit d Laval que Seignelay ne voulait pas presser la chose 0. En fait, Ta-
lon avait offert d ce dernier d'dtablir un H6pital-G6n6ral au Canada sans
qu'il en cofitdt rien au Roi. Il s'6tait m6me engagl i pourvoir lui-m6me i
la subsistance d'autant de pauvres que possible. Pour hdter les d6cisions de
la Cour, Talon avait demand6 i Dudouyt un m6moire sur les n6cessit6s
d'6tablir un H6pital-G6n6ral i Qu6bec, tout en affirmant qu'il n'accepterait
pas de fonctions au Canada. Dudouyt, ne voyant qu'int6r0t camoufl6 dans
toutes ces dispositions, expliqua i Laval que Talon profiterait de I'occasion
pour laisser entrevoir i la Cour qu'il6tait disposd d passer au Canada juste
au moment of I'on parlait du changement du gouverneur et de I'intendant.
Peut-€tre aussi d6sirait-il venir soutenir son neveu Perrot ? C'6tait plau-
sible, puisque Talon 6tait sur le point de demander au Roi des commissions
pour examiner les accusations portdes contre Perrot, afin que justice soit
faite. De son cdt6, mOme si la Cour ne s'6tait pas encore prononc6e,
Dudouyt avait toutes les raisons de croire i la r6vocation de Frontenac, de
Perrot et peut-Otre aussi de Duchesneau.

Dudouyt i Laval, 9 mars 1681 et 9 mai 1681, ASQ, trelrres, N:52.
Jugements et ddlibirations du Conseil souverain, ll, 3O.
Dudouyt i Laval, 9 man 1682, ibid., 61.

4.
5.
6.
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A la surprise de Dudouyt, et peut-Otre i son d6sagr6ment, Talon allait
persister dans son plan de fondation d'un Hdpital-G6ndral, m6me aprds la
r6vocation de Perrot et la nomination du nouveau gouverneur et du nouvel
intendant. Malgr6 tout, rien n'6touffa le doute de Dudouyt sur I'ambition
de Talon: il y avait encore la possibilit6 que celui-ci devint gouverneur de
Montr6al ?. On peut dds lors comprendre pourquoi, devant la persistance
de Talon i vouloir fonder un H6pital-G6n6ral comme un simple moyen
d'arriver i ses fins, Dudouyt ne s'empressa pas d'obtenir du roi les lettres
patentes que la Nouvelle-France r6clamait. Perplexe, Dudouyt pensa qu'il
valait mieux remettre le projet i plus tard 8.

De son c6t6,la Cour s'opposa au projet d'un H6pital-G6n6ral. A son
avis, un tel 6tablissement au Canada ne pouvait que favoriser la fain6anti-
se 0. Elle craignait, en r6alit6, qu'on y acceptAt des personnes capables de
travailler; reproche qu'on pouvait facilement adresser i tous les H6pitaux-
G6n6raux de France. Face i la n6cessit6 d'un H6pital-G6n6ral telle que d6-
montr6e par Talon, Seignelay r6pondit qu'on pouvait se servir de I'H6tel-
Dieu de Qu6bec pour secourir les vieillards et les orphelins abandonnds en
accordant des revenus, i cet effet, aux religieuses qui I'administraient.
L'Ev6que fut 6videmment le premier i s'opposer au projet du Ministre;
successeur de Laval qui avait fond6 le S6minaire de Qu6bec, Saint-Vallier
ne ddsirait-il pas, lui aussi, laisser une grande Guvre dans la colonie ?
Toutefois, il faut admettre que, d'une part, l'6volution de la colonie avait
fait surgir de nouveaux probldmes - tels le paup6risme et la mendicit6 -
auxquels il fallait faire face; d'autre part, l'H6pital-G6n6ral projet6 ne visait
pas les m6mes objectifs que I'H6tel-Dieu.

Li-bas, Talon, bien que convaincu de la n6cessit6 de s6parer les deux
6tablissements 10, demeura in6branlable dans son intention d'entreprendre,
i ses propres frais, l'€tablissement d'un H6pital-G6ndral I Qu6bec, s6par6
ou non de l'Hdtel-Dieu, selon le souhait de la Cour; il ne demandait que la
protection du Roi. Dudouyt avoua ne pas comprendre le dessein de Talon
et continua i imaginer I'ex-intendant capable de d6loger Demeulle. Voili
comment, afin d'6viter de donner I Talon un pr6texte pour s'immiscer dans
les affaires de la Colonie, l'6tablissement fut diff6r6 pour quelques ann6es
encore.

Les pressions exerc6es sur la Cour, contre le projet, produisirent cer-
tainement des effets. En r6ponse i Talon qui avait montr6 les avantages
d'un H6pital-G6n6rat pour la colonie, tant po.ur la subsistance des pauvres
invalides que pouf l'dtablissement de manufactures utiles au pays, Louis

Dudouyt ir Laval, 26 mai 1682, ibid', 52.
Dudouyt i Laval, 30 mai 1682, loc. cit.
Dudouyt i. Laval, 31 mai 1682, loc' cit.
Doc. cit6.

1

8.
9.

10.
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XIV en fit voir les inconv6nients. Il d6montra d'abord le danger d'augmen-
ter la fain6antise. Puis, i son avis, la petite population de la colonie ne jus-
tifiait pas encore la fondation d'un H6pital-G6ndral, parce qu'elle ne comp-
tait pas suffisamment de pauvres invalides. Pour lui, enfin, dans un pays
nouveau, l'essentiel 6tait la culture des terres; l'6tablissement de manufac-
tures n'6tait utile qu'b un pays deie 6tabli 1r.

Laval, Frontenac, Duchesneau et Talon en France avaient donc vu la
n6cessit6 d'un Hdpital-G6n6ral en Nouvelle-France, - distinct de I'Hdtel-
Dieu qui ne s'occupait pas des vieillards et des invalides - pour rem6dier
au paup6risme, d la faindantise et au libertinage. Si I'on ne met pas en
doute l'honn6tet6 d'intention des trois premidres personnes, comment
expliquer la m6fiance de Dudouyt i l'6gard de Talon ? Etait-e[e justifi6e ?
Quoi qu'il en soit, cette volont6 de Talon i vouloir occuper le plus d'ha-
bitantipossible en Nouvelle-France, fait partie de toute sa pens6e coh6rente
sur la colonie. Quant aux arguments du Roi pour refuser le projet d'un
H6pital-G6n6ral, ils ne sont certainement pas d6pourvus de sens, puisqu'en
1680, la population de la colonie n'avait pas encore atteint 10'000 per-
sonnes. Si crainte de voir un Hdpital-Gdn6ral i charge i la colonie est
tout aussi justifiable. L'h6sitation nous semble normale, quand on se rap-
pelle que la Cour est loin d'6tre trds int6ress6e i sa colonie, I ce momentld.

Par ailleurs, au moment of fut 6mis le projet d'un Hdpital66n6ral il
existait d6ji, dans la colonie, un Bureau des Pauwes sous forme de comit6s
de secouri. Comme il 6tait d6fendu aux pauvres de mendier, ces comit6s
essayaient d'obliger les mendiants valides i travailler. Les l6gislations
faites pour lutter contre la mendicitd ne font que rdv6ler l'ampleur que Pre-
nait ce mal dans la soci6t6 de l'6poque 12.

Dbs 1677 (ordonnance qui sera ftpltde en 1683), il est d6fendu de
mendier dans les villes sous peine du carcan la premiEre fois et du fouet,
la deuxibme fois. D6fense dgalement aux particuliers de faire I'aum6ne aux

l l .  Louis XIV i Champipy,3l mai 1686, ASQ' Lettres, p,51.
12. T6tu et Crosselin affirment qu'avec l'organisation du Buroau des Pauvres

avant 1692, la mendicit6 6tait presque inconnue. Nors rejetons cette affirmation.
En 1700, Louis Ango des Maizerets 6crit au Ministre, par rapport aux mendiants
de Qu6bec et demande de protEger particulibrement tH6pital-G6n6ral qui parait
l'puvre la plus importante au bien de la religion et de la colonie. (APC, Mg?, vol.
58, No 209773, p. 62-63\. C'est dire que I'Hdpital al4nrtait uae arn6lioration sen-
sible. A cdt6 des pauvres capables de mendier, il y avait tous les pauvres invali'
des, infirmes et vieillards.

Malgr6 tout, les pauvres se feront nombreux jusqu i la fin du rdgime fran-
gais. Encore en 1742, Pontbriand s'inquiBte de I'accroissemeot des mendiants qui
affluent i Qu6bec d'une distance de 60 lieues. Il souligne les inconv6nie'nts classi-
ques qu'entraine cette mendicitd: crimes, vols, vie vagabonde et retard de la culture
des terres. (22 aoit 1742, APC, CllA, 78). L'ann6e suivante, le Conseil de la
Marine envoie i Beauharnois un proiet de rlglement pour bannir les pauwar men-
diants de Qu6bec. (8 mai 1743, APC, CllA, 876r:317).
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mendiants sous peine de dix livres d'amende 13. Mais cette l6gislation ne
rbgle pas le probldme des pauwes mendiants, des infirmes et des vieillards.
Lorsque, en plus, on songe i I'ampleur qu'a pris la mendicitd aprEs la re-
prise des guerres iroquoises, vers les ann6es 1685, on comprend pourquoi
le 8 avril 1688, grAce au support de marchands influents, on 6tablit un
Bureau des Pauvres d Qu6bec, d Montr6al et aux Trois-Rividres. Cette
institution vise trois objectifs: fournir la subsistance n6cessaire aux indi-
gents, leur donner du travail et mettre fin au d6sordre public 14.

Chaque bureau 6tait compos6 du cur6, d'un directeur i qui I'on s'adres-
sait pour avoir des aum6nes, d'un directeur-tr6sorier et d'un directeur-se-
crltate qui tenait les registres de toutes les d6lib6rations. A tous les quatre
mois, il fallait 6lire un nouveau directeur en remplacement de celui qui sor-
tait de fonction. On devait s'assembler au moins deux fois par mois. Lors
de ces s6ances, deux directeurs suffisaient pour r6gler les affaires pressan-
tes. Une des fonctions du secr6taire consistait d trouver deux femmes pour
aller qu6ter, chaque mois, chez les habitants, afin d'ajouter aux aumdnes
qui dtaient d6pos6es dans des boites sp6ciales, partout dans les 6glises et
chapelles de Qu6bec et aux amendes regues des tribunaux. Une fois les
aum6nes recueillies, il appartenait aux directeurs de les distribuer eux-
m6mes ou d'acheter des objets pour les pauwes.

Dans cette lutte contre la mendicit6, d6fense 6tait faite aux cabaretiers
d'acheter, des pauvres, outils ou hardes. Par ailleurs, les directeurs pou-
vaient faire chitier les pauwes qui mendiaient: les punitions allaient du
retranchement des vivres jusqu'i I'emprisonnement. Parfois, cependant, une
famille plong6e dans le malheur pouvait obtenir la permission de qu0ter
dans la paroisse. Ces exceptions 6taient applicables seulement aux pau-
vres qui habitaient le m6me endroit depuis au moins trois mois. De toute
fagon, tous les pauvres valides itaient oblig6s de travailler avant d'6tre
admissibles d recevoir l'aum6ne 16.

Soulignons qu'i la campagne, chaque paroisse ou seigneurie avait soin
de ses pauvres 16.

En plus des aum6nes recueillies par les femmes, le Bureau retirait an-
nuellement des revenus de chaque communaut6 17. N6anmoins, il restait
bien des familles en d6tresse dans la colonie et l'on a tort d'affirmer que la
mendicitE 6tait presque inconnue. On peut deviner, par ailleurs, que ce
systdme d'aum6nes volontaires n'6tait pas le plus sfir moyen financier pour
assurer une assistance publique efficace.

13. Edits et ordonnances, ll, 102,
14. W. I. Eccles, Social Welfare Measures and Policies in New France, 13.
15. Ibid., ll9s.
16. Loc. cit.
17. fuchereau de Saint-Ignace et Duplessis de Sainte-H6ldne, Mdres, Les An-

nales de tHdtel-Dieu de Qudbec (l63Gl7l6), 273. A I'avenir, Annales de l'H6tel-
Dieu.
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Localisation du lutur Hdpital

Le projet d'un H6pital-G6n6ral rest6 sans suite devait, quelques an-
n6es plus tard, se r6aliser.

Avant m6me de penser i utiliser le futur emplacement de l'H6pital-G6-
n6ral, Saint-Vallier tiouve le site fort agrfable 18. On imagine facilement la
beaut6 du paysage que pr6sente ce petit domaine des Pdres R6collets, en
pleine forOf ei tout prds d'un coude fantaisiste que desssine la rividre Saint-
Charles ir cet endroit.

Ces agr6ments po6tiques sont-ils accompagn6s d'avantages g6ograp-h1
ques ? L'-mplacement est situ6 hors de la ville' Pour y arriver, on doit
suiute un u ihemin > qui fait d'abord entrer < dans la Campagne > le. On
devine d6ji que le facieur de l'6loignement aura des cons6quences sur la
vie du fuiur H6pital-G6n6ral. A la fin de I'ann6e 17O9, par exemple, sa-
chant leur maison 6loign6e de la ville et par cons6quent expos6e aux atta-
ques des ennemis, les ieligieuses, prises de panique, croient,n{ce-ssaire de
si retirer dans une autre communaut6 de Qu6bec 20. De fait, loin du centre,
on peut craindre non seulement I'attaque de I'ennemi, mais encore qu'il se
serve de cette maison comme lieu de retraite. Il faut donc 6tendre les for-
tifications. Les autorit6s coloniales le comprennent, puisque Vaudreuil 6crit
au Ministre, en 171.1, que les habitants sont prets i se d6fendre; qu'une li-
gne de d6fense a 6t6 €{ablie depuis I'H6pital-G6ndral jusqu'au Palais 21.

Cet dloignement va 6tre partiellement corrig6 par la construction de che-
mins qui dbivent mettre lTl6pital-G6n6ral en communication avec des
centres-: une ordonnance au Conseil Sup6rieur, dat6e du 7 ao0t 1706, dC-
crdte I'ouverture d'un grand chemin entre l'H6pital et l'Ancienne-Loret-
te 22,

Bien qu'6loign6 du ceur de Qu6bec, I'emplacemertt du futur--H6p-ital-
G6n6ral n'a paimoins une histoire aussi vieille que la colonie elle-m6me.
Ce monastbre a d'abord appartenu aux R6collets, arriv6s en 1615. L'em-
placement qui leur a paru- fu plus propice pour servir de base i leur tra-

18. Mgr de Saint-Vallier, Etat prdsent de lEglise et de la colonie,lrangais3
dans la Noivelle-France, 1688, cit6 far Dom Jamet, dans une noie au bas de la
p, 273 dans Les Annales de lH6tel-Dieu de Qudbec.

19. charlevoix, Histoire et description ganirale de la Nouvelle-France, avec
Ie Journal historique d'un Voyage lait par ordre du Roi dans lAmdrique Septen-
trionale, t. IIl,77.

20. Hisioire du Monastire de Notre-Dame des Anges et de fHdpital-GCndral
de Qu6bec. Depuis la londation de l'H6pital-G6nlral iusqu'd la mort .de Monsei-

crr;, d" Saini-Vallier (1692-1727), t. l, 226. A I'avenir, Annales de tH6pital'

Gdndral.
21. Vaudreuil i Pontchartrain, 25 octobre l7ll, AC, CllA' 32:58'
22. Commissions et ordonnances rendues par Monsieur Raudot intendant de

Justice, Police et Finances En ce paix depuis le septilme Septembre 1705 iusque
Et compris Ie dixhuit Novembre 1707' ffi.
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vail missionnaire est celui de l'actuel Hdpital-Gdn6ral, situ6 d une demi-
lieue du fort. Par une transaction pass6e avec Louis H6bert, ils en devien-
nent propri6taires en 1618 23. Aussitdt, ils donnent i la petite rividre que
Cartier avait appel6e Sainte-Crorx, le nom de Saint-Charles2a. C'est sur ce
domaine que la premidre dglise de la Nouvelle-France est b6nite, le 25
mai 1621, sous le vocable, non pas de Notre-Dame des Anges, mais de
Saint-Charles 26.

Lorsque les Anglais s'emparent de Qu6bec en 1629,1es R6collets doi-
vent se rembarquer pour I'Europe. Ils ne reviendront en Nouvelle-France
qu'en 1670, pour retrouver un couvent en ruine; tout au plus, quelques fa-
milles frangaises sont all6es, non pas s'y loger, mais donner un abri con-
fortable i leurs animaux en utilisant l'6tage infdrieur du couvent.

Pendant la longue absence des R6collets, M. d'Avaugour cdde une par-
tie des terres i Marin Boucher et une autre i la veuve de Repentigny; en
1662, il fait don du reste - la plus grande partie - i M. de Lotbinidre,
afin de ne pas laisser ces terres abandonndes. Cette dernidre terre, conc6-
d6e en fief et seigneurie, va porter le nom de Notre-Dame des Anges; ainsi
on aura deux seigneuries voisines qui ont le m6me nom: la seigneurie
Notre-Darne des Anges constitude d'anciennes terres des R6collets et qui
appartient aux Chartier de Lotbini0re, et la seigleuie Notre-Dame des An-
ges, propri€t6 des J6suites 26.

De retour au Canada en 167O, les R6collets se font remettre leurs an-
ciennes terres par M. de Lotbinidre qui, d'ailleurs, a toujours eu l'inten-
tion de les leur restituer 27. L'ann6e suivante, le 22 juin 1671, la premi0re
pierre de leur nouvelle dglise est pos6e par Talon: c'est l'6glise actuelle
de I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec; celle-ci formera plus tard, avec l'H6pital
et ses d6pendances, la paroisse de Notre-Dame des Anges.

Le recouvrement de leurs anciennes terres sera compl6td par la re-
prise, en 1673, des deux portions de terrain qui ont 6t6 c6d€es i Marin
Boucher 28 et d la veuve de Repentigry 2e et qui, ensuite, sont tomb6es aux

23. Monseigneur de Saint-Vallier et tH6pital-GdnCral de Quibec,87. A fave-
nir, Saint-V allier et t Hdpital-G 6ndral.

24. En souvenir de leur bienfaiteur, M. Charles Des Boves, grand vicaire
de Pontoise.

25. Sur cette question, raoir M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France, il.,
320s.

26. 29 janvier 1662, AHG-Q, Livre contenant Les Extraits des Actes et tau-
tres Titres, Documens et Papiers de la Communautd de I'Hdpital Giniral de Qui-
bec concernant les Biens et allaires Temporelles dicelle lait et dressd par le Pro-
cureur ad negotia de la dite Communauti, Antoine Archange Parcnt notairc en
I'annie 1834, 77-79. A I'avenir, AHG-Q, Extraits des Actes, Titres et Documents.
Sur ce domaine, voir Reine Malouin, La seigneurie Noffe-Dame-des-Anges.

27. 23 octobre 1670, ibid.,79s.
28. 23 janvier 1673, ibid., 84-87.
29. 20 avril 1673, ibid.,87s.
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mains des religieuses de l'H6tel-Dieu. Les R6collets entrent ainsi en pos-
session de leuis anciennes terres qui comptent 10 arpents de front sur la
rividre Saint-Charles, touchant de 

-deux 
c616s aux terres des Hospitalidres,

par 106 arpents de profondeur 30.

De son c6t6, le roi accorda des lettres de recommandation aux auto-
rit6s coloniales afin de r6tablir les R6collets dans leurs droits; car on
se souvient du naufrage arriv6 i leur retour de France, en 1669: le bAti-
ment qui les ramenaif sombra et la mer engloutit les titres qu'ils avaient
pour li propri6t6 de leur habitation i Qu6bec. C'est pour-quoi.Frontenac,
apras avoir i"connu que ces droits appartenaient aux Rfcollets i cause des
dbns et concessions qui leur avaient 6t6 faits ant6rieurement, leur aurait
donn6 des titres no,rieaux reconnaissant leur droit de propri6t6. En mai
1677, le roi signa la lettre d'amortissement des R6collets. D6sormais' ils
tenaient terres, lieux et bAtiments en mainmorte et exempts de droitsal.

Leur syndic apostolique 32, le comte de Frontenac, n'avait certes pas
manqu6 d€tre bien dispos6 i leur endroit. A peine 11 Qugsfion- de terrain
r6$6e, il fit 6lever, en 1677, un corps de logis de 60 pieds de long sur
2I de large et s'y r6serva un appartement.

Quinze ans plus tard, ce monastdre devait passer au service des pau-
vres. En effet, i'est sur cet 6tablissement que Saint-Vallier jeta les yertx
dds I'instant otr il songea d fonder son H6pital46n6tal: il fit I'acquisition
du monastbre le 13 septembre 1692, moyennant la somme de 16,000 li-
vres du pays i payer 

-en 
une fois et la somme de 1,600 livres pendant

cinq ansi ii oftiif aussi la cession d'un petit tgTall d'un- arpent situ6
prds de i,hospice des R6collets dans la haute ville 33. De leur cdt6, les
it6collets c6d-aient i I'Ev0que leurs 106 arpents de terre, leur 6glise et
leur couvent; ce couvent 6tait

... un 'oloitre en carr6 'long, compos6 de sept et huit arcades de chaque
c6t6: dont I'un des dits J6t6s, iu sud, 6tait le long de la dite 6glise;
le deuxibme 6tait sous partie et ,le lo'ng d'un dortoir biti de pierres'
contenant vingt-quatre clilul"s; sous lequel dortoir etaient les d6penses,
cuisine, r6festoire et vestibule et les caves au'dessous; pardessus un
grenier de toute la longueur; [e troisidme d,es dits c6t6s du dit cloitre
6tait te long d'un bitiment de colombages, qui collsistait en chambres
et offices {ue monseigneur le comte de Frontenac avait fait batir,
lequel &ait appel6 pour oe zujet e le bAtirnent de monsieur le oomte >;
et ie quatridme c6t6, au nord-est, 6tait une simple aill6e de oloitre sans
bdtiment 34.

30. 26 avnl 1673, ibid', 88s; ibid,' 93'95.
31 . 9 mai 1677 , ibid., 95-97 .
32. Chez les R6collets, le nom de syndic apostolique est don!6 ir un protec'

teur de la communaut6 qui remplit les fonctions d'un charg6 d'affaires. C'est ce
qJoo poo.r.it appeler un comptable charg6 de I'administration temporelle des

R6collets.
33. Saint-Vallier et tHipital-Gindral, l0O.
34. Ibid,,99s.
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^ Sa Majestd ne tarda pas i manifester son contentement i I'Ev6que de
Qu6bec ainsi qu'aux R6collets qui avaient accept6, sans difficult6, 

-de 
lui

c6der leur maison pour l'6tablissement d'un h6pital: elle leur fit donner
500 livres de gratification extraordinaire et, par 1a suite, les fit assister sb.

La nouvelle attitude du Roi nous fait supposer que la parole de Saint-
Vallier savait attirer l'attention des gens de la coul. De toute 6vidence,
sa relation sur le Canada, Lettre d un ami, publi6e d paris en 1688,
- m6me si I'auteur dut en retirer plusieurs exemplaires d cause du
ddcret qui d6fendait de ne rien publiir sans la pe,rmission de la pro-
pagande - lui valut des attentions de toutes sories; lors de son s6jour
en France en 1691-1692, sa Majestd elle-mOme 6tait pr€te i accoider
multiples bienfaits i. son ancien aum6nier.

Fondation

-...Pourquoi fonder un H6pital-G6n6ral dans la colonie, alors qu'elle 6tait
d6ji dot6e d'un certain 6quipement charitable ? L'analyse des lettres pa-
tentes du Roi portant l'6tablissement de I'H6pital-G6n6ral de eu6bec-en
fait voir la finalit6.

L'institution dont on parlait d6ji depuis plusieurs ann6es allait naitre
du charitable dessein de Saint-vallier - perionne fort appr6ci6e du Roi
- conjugu6 aux buts, avant tout politiques, de la Coui de France. Si,
d'u_ne part, nous n'avons pu lire l'argumentation syst6matique de Saint-
vallier plaidant la cause d'un H6pital-G6n6ral, les vis6es de la cour,
d'autre part, nous apparaissent fort clairqs.

L'acte d'6tablissement, dat6 de mars 1692, renseigne d'abord sur les
fins poursuivies par la cour. on y expose ensuite res pouvoirs des direc-
teurs et administrateurs sur la r6ception et I'utilisation des legs, sur les
droits d'am6nagement, sur la question des amortissements et sui les privi-
ldges g6n6raux de I'H6pital36. Pour I'instant, d6couvrons l'essentiei des
fins poursuivies.

Si le Roi 6numdre plusieurs buts i poursuivre par l,6tablissement d,un
H6pital-G6n6ral d Qu6bec, il reste que son argumentation tient au point
fondamental d'une politique de colonisation baide sur ra curture deJ ter-
res. or voici que le succds des H6pitaux-G6n6raux en France I'amdne i
vouloir en fonder un dans sa colonie du canada dans le but de r6aliser
cette politique.

Partant de cette exp6rience heureuse du Royaume, il ne congoit aucun
autre moyen plus utile pour la police d'une collectivit6 et pour la r6duc-

35. M6moire du Roi i Frontenac et Charqpigtry, 1693, AC, B tG:276-317;
le Roi i Saint-Vallier, 28 mars 1693, AC, B 162t366-37O

36. Edits et ordonnances, l, 271-274.
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tion de I'oisivet6 des mendiants dont la plupart refusent de travailler,
trouvant bien plus facile de vivre de charit6 publique. Avec raison, pen-
se-t-il, ces aumdnes faites aux parasites auraient des effets beaucoup plus
b6n6fiques si on les utilisait pour soulager les v6ritables pauvres'- malades
et invalides. Au Canada, pense le Roi, l'oisivet6 revQt un caractEre parti-
culier: elle est li6e au probldme majeur du d6frichement des terres. La
culture de la terre, principale occupation de la colonie, exige du courage.
Malheureusement, llcisivei6 d$tourne trop de gens encore sains et robustes
vers la mendicit6. Or, ajoute le Roi, il faut d6velopper, chez les jeunes
gens, le gott de l'effort et du travail, sans quoi la colonie s'achemine vers
une impisse. La situation est d'autant plus dangereuse qu'ils prennent
facilement le chemin des bois pour y vivre dans le libertinage: obstacle
au peuplement de la colonie. ta meilleure solution, selon le Roi, resfife
donc dins l,etablissement d'un H6pital-G6n6ral qui recevrait les pau{s
mendiants valides et invalides; ils y seraient occup6s i divers travaux n

lon leurs forces, y compris la culture de la terre sur les fermes de l'H6pi-
tal-G6n6ral.

Pr6voyant plusieurs difficultds, I'Ev6que avait fait repr6senter que bon
nombre d'habitants s'offraient i fournir les sommes n6cessaires pour la
fondation d'un H6pital-G6n6ral. De toute fagon, le Roi accorda la per-
mission de l'6tablir-en prenant soin d'6num6rer les pouvoirs des directeurs
et administrateurs. La direction fut compos6e de I'EvOque, du gouverneur
et de l'intendantl le cur6 de Qu6bec et trois laibs en constitubrent I'admi-
nistration.

La Cour 6tait d6sormais convaincue de I'utilit6 d'un H6pital-G6n6ral
dans la colonie. Malgrd tout, cependant, la peur de voir se d6velopper
I'oisivet6 revient i pfusieurs reprises: il faut prendre garde, continue le
Roi, que les habitants trouvent dans l'H6pital une subsistance assuree' ce
qui augmenterait la fain6antise et d6tournerait de la fin primordiale envi-
sag6e par la Cour: la culture des terres e?.

Ces lettres patentes du roi, datdes du 30 mars 1692, furent communi-
qu6es au procureur-g6n6ral le 24 octobre 1692 pour 61re enregistr6es au
Conseil Souverain de la Nouvelle-France 3E. Six jours plus tard, une dame
de la congregation conduisit les pauvres i I'hospice de Notre-Dame des
Anges 3e.

37. M6moire du Roi i Frontenac l Champigny, avril 1692, AC, B 161:236-
238.

38. lugements et dqlibdrations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France,
III, 703.

39. Rappelons que les dames de la congr6gation occupaient, depuis 1687

ou 1688 undmaison dans la haute-ville, tout pres de la grande plsce Notrc-Dame
et oI elles avaient 6tabli un ouvroir, plac6 sous le vocable de la Providetrce. Q'est

dans cette maison que Saint-Valliei 
-voulut 

d'abord 6tablir son H$pital'Gdneral.
ftf".g,t"rit" Bourgoof acu;1pt^ tout de suite la tiche en y metta_nt en charge la

sceur-Anne Hiou. Ces religieuses y demeurdrent jusqu'en avril 1693'
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Dds la mOme ann6e, en '1.692, 
Saint-Vallier forma le dessein de met-

tre quelques Hospitalidres de l'H6tel-Dieu i I'H6pital-G6n6ral. Il leur en
fit la proposition qu'elles acceptdrent difficilement. Entre autres choses,
elles craignaient un changement dans leur manidre de viwe: cette euvre
n'allait-elle pas modifier le but de leur institut qui 6tait de s'occuper du
soin des malades ? Elles avaient surtout peur de voir diminuer le nombre
de leurs sujets a0. Les religieuses commencdrent par sugg6rer d I'Ev0que
d'agrandir I'Hdtel-Dieu de quelques salles pour y mettre les invalides.
Comme il ne voulait rien entendre, les religieuses de I'H6tel-Dieu finirent
par c6der, de peur de s'attirer des difficultds dans l'avenir a1.

Capitulairement assembl6es, le 9 janvier 1693, celles-ci acceptdrent
les propositions de I'Ev€que de donner la somme de 1,000 liwes pour
la nourriture et l'entretien de quatre religieuses, pour.avoir soin des pau-
vres de fHdpital-Gdn6ral et entretenir l'eccl6siastique. Au mois de mars
de la m6me ann6e,l'6lection des futures fondatrices de l'H6pital-G6n6ral
d6tacha de leur communaut6 Mdre Marguerite Bourdon a2, Mdre Louise
Soumande, Mdre Marie-Madeleine Soumande, MEre Genevidve Gosselin
et Saur Marie-Madeleine Bacon, professe converse a3. Toutes quatre se di-
rigdrent vers l'H6pital-G6n6ral pour s'y d6vouer au service des pauvres
et s'occuper de la r6gie des biens donn6s par Saint-Vallier pour leur sub-
sistance. L'ann6e suivante, une cinquidme religieuse de I'Hdtel-Dieu, Ma-
rie-Gabrielle Denys, fut choisie pour leur venir en aide.

Le contrat sign6 par l'Ev6que 
"1 

1ss leligieuses de I'Hdtel-Dieu 6tait
de nature d laisser croire d ces derniEres qu'elles garderaient I'H6pital-
G6n6ral sous leur tutelle:

La Maison de I'H6pital G6n6ral devoit ,tellement d6pendre de oel,le cy,
que 'la superieure de l,a devoit en toutes choses avoir ra4port i celle
d'icy, de sorte qu',elle ne gouvernoit que comme une subdeleguds +1.

Ce contrat sign6 par I'EvOque, le Gouverneur, I'Intendant et les admi-
nistrateurs, signifiait que l'H6pital-G6n6ral 6tait une cellule de l'H6tel-
Dieu.

Direction

Avant de concentrer notre 6tude sur la communautd des pligieuses qui
administre I'H6pital-G6n6ral, il convient de relever les principaux rouages

40. Annales de l'H6pital-Gtniral, I, 274.
41. lbid.,275.
42. Pour nous situer au point de vue social, nous n'utiliserons que les noms

civils des religieuses de pr6f6rence I leun noms etr religion.
43. Annales de tHdpital-Gdndral,I, 42.
44. rbid.,275.
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de I'administration de l'6tablissement, tels que voulus par les lettres pa-
tentes du Roi. Car si les religieuses administraient les biens des pauvres,
elles devaient, n6anmoins, se conformer aux volont6s d'un organisme ap-
pel6 Bureau, lui-mOme soumis i un ensemble de prescriptions royales.

Ce conseil 6tait semblable i celui des H6pitaux-G6ndraux du Royau-
me. Il s,agissait d'un organisme oir l'6l6ment laic 6quilibrait l'6l6ment ec-
cl6siastiqu-e, conform$ment i la conception accept6e en France, depuis le
milieu Au XVIe sidcle. Bien str, les eccl6siastiques y avaient une place
importante - sinon par la quantit6, du moins par le prestige -, mais
non pas exclusive dans la direction de l'6tablissement. Ce caractdre laic
qu'on aurait voulu lui donner venait de ce qu'ici, comme dans le Royaume,
on ne voulait pas confier au clerg6 I'administration des H6pitaux-G6n6-
raux. D',autant plus que le caractdre policier attache i I'H6pital-G6n6tal
qui, par nature, devait lutter contre la mendicit6, convenait plut6t mal
aux clercs. Reportons-nous au texte des lettres patentes:

Nous avons nomm6 et nornmons le dit Sieur Ev6que o'u Son Grand-
Vicaire, .les Gouverneur et Intendant de oe pays' pour €tre eux et
leur,s successeurs au dit 6v0ch6, gouvernement et inte'ndanoe, chefs de
la direction du dit H6pital. Outre les chefs de la direction, le cur6
de la ville de Qu6bec et trois laiques seront administrateurs Et seront
les dits trois administrat€urs nomm6s 'pour la premibre fois, par les
trois chefs de la direction et dans la suite, par tous 'les dirccteurs
tant anciens que modernes, i la pluralit6 des voix. L'un des dits
administrateurs laiques sera secr6taire et l'autre tr6sorier, i moins que
dans la suite les administrateurs ne jugent n6cessaires d'avoir un
tr6sorier i gages, lequel sera destituable i volont6. I* Secr6taire,
Tr6sorier et autres officiers feront le serment au bureau, dans I'assem-
bl6e, entre les mains de celui qui pr6sidera et sera par chacun d'eux
satisfait au rbglement qui leur sera donn6 46.

A c6t6 de l'616ment stable constitud par les membres nomm6s par le
Roi et d6sign6s sous le nom de directeurs, le Bureau comprenait des admi-
nistrateurs b mandat temporaire, choisis par les directeurs. Les adminis-
trateurs n'avaient d'ailleurs pas de caractdre presfgreux attach1 i leur tifte
puisque, selon les lettres patentes, ils devaient prendre < leur ra-ng selon
i'anciennet6 de r6ception, sans aucune distinction de qualit6 > 40.

Directement par l'autorit6 royale, ce Bureau de conseillers, directeurs
et administrateuri, 6tait investi de fonctions administratives et policidres.
Ces conseillers avaient d'abord la responsabilit6 de la police (charge qui
impliquait les mesures correctives i appliquer) < tels que les pdres sur

45. Irttres patentes de l-ouis XtV datdes drr 13 septembre L692, po{ant
I'acte d'6tablissement de I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec. Copie de document faite
par P, M. O'Leary et conservEe aux AHG-Q' Edits et ordonnances, l, 271-274.

46. Doc, cit{.
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leurs enfants >. Ils avaient m6me I'autorit6 n6cessaire pour faire empri-
sonner ceux qui mendiaient ill6galement et pouvaient aussi l6gif6rer, s'ils
le jugeaient i propos, pour la discipline de l'H6pital-G6n6ral.

Quant aux fonctions de l'administration, elles 6taient nombreuses:
tout ce qui concernait les biens des pauwes devait 6tre d6lib6r6 i l'assem-
bl6e. Voici les prescriptions des lettres patentes:

I-es administrateurs pourront recevoir tous legs, donations univer-
selles et particuliBrea, soit par donation entre vifs, po.ur cause de
rnort, testament ou pour quelque cause que ce soit et en faire l'acoep-
ta,tion, recouvrernent et poursuites n6cessaires, comme aussi ils pour-
ront acqudrir, vendre, 6changer et ali6ner tous les h6ritages, tant en
fief qu'en roture, en f.rranc alleu, .., ordonner et dispoaer de tous les
biens du dit H6pi,tal, selon qu'ils le jugeront i propos... Lea adminis-
trateurs auront droit de faire bAtir volibres, colombiers, mou,lin i
vent et i I'eau,,si besoin est dans l'6tendue du dit H6pital-G6n6rala7.

En principe, les directeurs du Bureau de I'Hdpital-G6n6ral b6n6ficiaient
d'une grande autorit6. Toute l'activit6 de l'organisme reposait, en d6fini-
tive, sur ce Bureau of les greffiers devaient d6poser les extraits des sen-
tences, jugements et autres actes of il y avait adjudication d'amendes ou
aum6nes au profit de I'Hdpital. De m6me les cur6s et notaires avaient
I'obligation d'envoyer les extraits de tous les actes des biens donn6s aux
pauvres. Cependant, un directeur seul ne pouvait d6cider de rien. Le Roi
exigeait que, pour d6lib6rer et r6soudre les affaires ordinaires, les direc-
teurs fussent au moins trois; pour celles de plus grande importance, il en
fallait jusqu'i cinq. Enfin, - autre manifestation de I'importance du
Bureau - le roi lui permettait, en pr6voyance d'un rendement inad6quat
de I'Hdpital-G6n6ral face aux besoins de la colonie, d'6tablir des maisons
de charit6 aux endroits qu'il jugerait i propos. Ces maisons devaient de-
meurer d6pendantes de I'H6pital-G6n6ral.

Toutes ces prescriptions allaient 6tre suivies d'une fagon fort l6che,
au moment of les religieuses amen6es e I'H6pital-G6n&al allaient vrai-
ment prendre en main le gouvernement int6rieur de l'6tablissement. Tou-
tefois, si Saint-Vallier n'apparaissait pas au premier plan, il n'en demeure
pas moins que les religieuses durent lui ob6ir pendant plusieurs anndes,
car de fait, c'est lui qui d6tenait le gouvernement de la maison. Les direc-
teurs et administrateurs n'avaient d'ailleurs pas tard6 i le constater; c'est
probablement pour cette raison qu'en 1698 on remit officiellement i
Saint-Vallier toute la responsabilit6 de l'administration. En m6me temps,
le Conseil Souverain r6tablit le Bureau des Pauvres avec toutes ses an-
ciennes prdrogatives.

Les directeurs nomm6s par le Roi n'avaient pas manqu6 de dynamis-
me. Dds septembre 1692, Frontenac et Champigny pensaient d6ji d exer-

47. Doc. cit6.
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cer leurs privildges accord6s par les lettres patentes du mois de mars pr6-
c6dent. Ils annoncdrent alors au Ministre le projet d'6tablissement d'un
H6pital-G6n6ral i Montr6al, au moyen de dons provenant de personnes
fortun6es et charitables a8. Ils annoncdrent en m6me temps un projet de
fondation d'6coles d l'int6rieur des H6pitaux-G6n6raux, leur objectif 6tant
d'emp6cher l'oisivet6 de se d6velopper chez les jeunes ae.

Dds octobre, les pauvres 6taient donc transport6s i I'hospice de Notre-
Dame des Anges. Ici commence l'histoire de l'H6pital-G6n6ral de Qu6bec
sous l'ceil vigilant de ses directeurs. Frontenac pr6sidait ordinairement
les r6unions. Agissaient comme administrateurs: Saint-Vallier, Frangois
Dupr6, cur6 de Qu6bec, Ren6-Louis Chartier de Lotbinidre, lieutenant-
g€n6ral, Paul Dupuy, Charles Aubert de La Chesnaye, Pierre B6cart,
Peuwet Demesnu, Frangois-Magdeleine Ruette d'Auteuil 60.

La premidre r6union du Bureau se tint au Palais de l'Intendant. On y
d6lib6ra sur I'acceptation de la donation annuelle de 2,000 liwes par
Saint-Vallier aux pauvres. AprEs lecture d'un contrat pass6 devant le no-
taire Genaple, le 10 janvier 1693, on accepta la donation i l'unanimit6
des voix, sauf celle du sieur Ruette d'Auteuil, procureur-g6n6ral 61. Cette
opposition laissait d6ji pr6sager des difficult6s.

En effet, dds novembre 1694, le procureur'gln&al rappela au Mi-
nistre Pontchartrain l'arr0t du Conseil Souverain de 1688 porteur de
l'acte d'6tablissement d'un Bureau des Pauwes, et ne manqua pas d'en
louanger le fonctionnement. Quant d l'H6pital-G6n6ra7, il ne constituait,
i son avis, qu'un attrait pour les faindants, surtout parce qu'il ltarit €loi-
gn6 d'une demilieue de la ville et situ6 en plein bois. Et quel dommage,
selon lui, de n'avoir pas donnd un gouvernement s6culier i cet 6tablisse-
ment 62 ! Ruette d'Auteuil croyait-il sincbrement i I'inutilit6 de l'H6pital-
G6n6ral ? Ses paroles amdres 6taient-elles dirig6es contre Saint-Vallier
ou contre le clerg6 en g6n6ral ? En effet, il est difficile de ne pas voir dans
I'attitude d'Auteuil - tout comme dans celle de Talon vis-i-vis Dudouyt
vers 1680 - une certaine opposition e toute influence eccl6siastique dans
l'administration de la colonie.

Rappelons que Ruette d'Auteuil faisait partie de ce Bureau des Pau-
vres cr66 en 1688. On comprend alors sa vive r6action devant Saint-
Vallier lorsque celui-ci d6cida de supprimer le Bureau des Pauvres et

48. Frontenac et Champigny )r Pontchartrain, 15 septembre 16y2, AC, CllA,
I 2r: I  9s.

49. rbid.,20.
50. H. TOtu, Les Ev€ques de Quibec,100.
51. 12 janvier 1693, AHG-Q, Extraits des Actes, Tites et Documents, ll2.
52. AHG-Q, Lettres, notes gdndalogiques. Copie de documents, etc, au suiet

de Saint-Vallier, par P.-G. Roy. Il s'agit ici de la copie du r6sum6 de la lettre fai-
te par le Conseil du Roi; cette lettre n'a pas 6t6 retrouv€e.
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d'en appliquer les revenus i l'H6pital-G6n6ral. Si les administrateurs du
Bureau finirent pas c6der, ce ne fut pas sans heurts; et dans cette lutte
du plus fort, Saint-Vallier se montra habile et accapareur. L'opposition
des administrateurs du Bureau des Pauvres i la fondation de I'H6pital-
G6n6ral ne surprend donc pas. Ils manifestdrent fortement le d6sir de
faire desservir fH6pital par des personnes s6culidres nomm6es par eux:
ils voulaient d'abord 6tre les maitres, comme l'affirme I'annaliste de
I'Hdpital-G6n6ral; ajoutons qu'ils craignaient surtout I'Ev0que.

Au fond, n'y voit-on pas une manifestation de la lutte pour la supr6-
matie entre I'Egtse et I'Etat en Nouvelle-France ? D'une part, Saint-
Vallier refuse de laisser I'administration des h6pitaux et des hospices aux
mains des s6culiers, d'autre part, les administrateurs laibs - m6me devant
l'6vidence de leur incapacitd i r6pondre aux exigences des pauvres vieil-
lards et des pauwes malades - acceptent trbs difficilement l'idee d'un
organisme de protection sociale dirig6 par le clerg6.

L'administration de I'H6pital-G6n6ral allait subir un changement im-
portant. En 1698, en effet, les directeurs offrirent i I'Ev6que le poste de
directeur unique et i vie de I'H6pital i la condition de constituer un nou-
veau revenu de 1,500 liwes. Dor6navant, Saint-Vallier tenait en main
la conduite entiere de I'Hdpital-G$n€ral et de ses revenus. Aucun admi-
nistrateur ne pouvait demander compte ni i lui, ni aux religieuses qui
gouvernaient l'6tablissement. Charge assez lourde, puisque I'Ev0que dut
s'engager i fonder un nouveau revenu pour I'entretien de 20 pauwes en
plus des 30 qu'il entretenait ddjn. I.es lettres patentes signifiaient cepen-
dant que ses successeurs ne pourraient prdtendre aux mOmes droits et pri-
vildges qui lui avaient 6t6 accordds 6e.

Sous I'autorit6 du Bureau et de Saint-Vallier, les religieuses, char-
g6es de la discipline int6rieure, allaient-elles avoir une certaine libert6
d'action ? La lecture des procEs-verbaux de leurs assembl6es capitulaires
est de nature d nous faire entendre que leur rdle ne se bornait pas i la
discipline sanitaire, morale et pieuse. Elles jouaient un r6le important
dans I'administration m6me de I'H6pital-G6n6ral. Elles prirent I'initiative
de demander une concession sur les terres des Islets, terres inali6nables
parce que propri6t6 des pauwes. Evidemment, il ne leur appartenait pas
de faire les dernidres d6libdrations importantes. C'Ctait li la tdche des ad-
ministrateurs qui en exp6diaient ensuite le procds-verbal au Conseil
d'Etat. En somme, si les religreuses obtenaient le plus souvent I'agr6ment
des administrateurs, ceux-ci, cependant, ne consentirent jamais i I'ali6na-
tion de certains fonds faits en faveur des pauvres 64.

53. AHG-Q, Lettres patentes, I l5-1 19,
54. AHG-Q, Actes capitulaires de la Communaut€ des Religieuses Hospitalt|-

res de la Mistricorde de l6sus de lhdpital gdn€ral de Qudbec, 96s. A favenir:
Actes capitulaires.
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Succursale de I' Hdtel-Dieu

Pour la p6riode qui s'6tend de 1693 d lTOl - celle of I'H6pital-G6-
n6ral vit sous la tutelle de I'H6tel-Dieu - le fonctionnement de I'H6pital-
G6n6ral n'est pas facile i saisir. Aucune mention des d6lib6rations des
assembl6es n'est faite aux archives hospitalidres ni dans les autres d6p6ts
d'archives de la Province. Nous supposons alors que les administrateurs
se r6unissaient et ddlib6raient sans faire de compte-rendus. Pour combler
cette lacune de sources, nous avons exploit6 les Annales et les Livres
des comptes de la communaut6 ainsi que la correspondance g6n6rale.
Ces quelques documents nous ont permis de saisir un peu la vie int6rieure
de I'H6pital-Gdn6ral au d6but de son existence.

Situation mat4rielle

L'6tat mat1riel de la maison qui attendait les religieuses fondatrices
6tait plut6t lamentable. En arrivant, elles s'installlrent dans la partie qu'on
leur avait assign6e: probablement le second 6tage de la maison des R6-
collets, r6parti en vingt-et-une cellules 66. Quant aux pauwes, ils 6taient
log6s au premier 6tage dans I'appartement du comte de Frontenac, peut-
6tre aussi dans le rdfectoire des R6collets. A leur arriv6e, les HospitaliBres
trouvbrent peu de choses dans la maison, pour 42 personnes: 6 pains, 2
livres de beurre, 13 harengs et un minot de f0ves, provisions i peine suf-
fisantes pour quatre i cinq jours. Elles espdraient en recevoir dtectement
de I'H6tel-Dieu qui s'6tait r6servd I'administration des 1,000 livres desti-
n6es d I'entretien des fondatrices. Quant i celles-ci, elles n'avaient pas
l'autorit6 de g6rer cet argent, de quelque fagon que ce soit; elles n'avaient
pas le loisir de comprimer les d6penses, ni, non plus, celui d'utiliser les
dots: tout 6tait contr6l6 par l'H6tel-Dieu.

Dans cette angoissante situation mat€rielle de la premiBre annde de
l'6tablissement, les religieuses pensdrent d'abord i peupler la basse-cour
qui ne comptait que 10 i 12 volailles; elles en achetBrent deux douzaines
avec quelques poules d'fnde, puis 4 porcs et 2 vaches c poru avoir quel-
ques petites douceurs tant pour elles que pour les pauwes >. Puis, au cours
de cette ann6eJi, deux pr6cieux secours leur arrivdrent: une veuve de
I'ile d'Orl6ans leur donna une vache et une g6nisse; une autre personne
du m6me endroit leur fit don de la somme de 300 liwes en retour du pri-
vildge qu'on lui accorda de se retirer i I'Hdpital-Gfln€ral; elle donna en
plus deux beufs et un cheval pour la m6nagerie. En outre, le monastBre
poss6dait une Anesse et une charrette comme moyen de locomotion 60.

Annales de I Hbpital-Gdn€ral, l, 54,
Ibid., 57.

t7

55.
56.



1 8

Dons

L'HOprrAL-GEuEnar DE euEBEc r6e2-r764

Dds les premidres anndes, quelques dons substantiels sortirent les reli-
gieuses d'embarras; celles-ci se montrbrent assez habiles pour tirer profit
de ces lib6ralit6s. Charles Aubert de La Chesnaye fit pour sa part une au-
m6ne de 1,000 livres pour les besoins de I'Hdpital et pour I'entretien des
pauwes 67. Charles Patu de Courneuve, marchand de Qu6bec, par son
testament fait en 1.69I, avait l6gu6 d perp6tuit6 aux pauvres du Bureau
de charit6 la somme de 2,000 liwes, constitude en rentes au denier vingt,
- c'est-i-dire au taux de 5Vo - ce qui donnait cent livres par ann6e,
rentes qui devaient 6tre appliqudes i partir de janvier 169468. Par contrat
du 10 janvier 1692 concernant l'dtablissement de I'H6pital-G6n6ral et le
logement des pauvres, Saint-Vallier avait fond6 une somme de 1,000
livres en principal pour aider i la nourriture et i I'entretien des pauvres,
et une pareille somme pour la nourriture et I'entretien i perp6tuit6 de
quatre religieuses du monastEre, pour I'entretien d'un eccl6siastique et pour
les r6parations de l'6glise, de la sacristie et de la partie de maison que
les religieuses occupdrent 6e.

Ces 1,000 livres annuelles de l'Ev0que pour I'entretien des 30 pauvres
suffisaient i peine pour le n6cessaire, car il fallait tout acheter et le bl6
6tait trds cher. Toutefois, au cours des ann6es suivantes, les aum6nes
arrivdrent i point. Bn l696,les religieuses s'inqui6taient du manque de
bl6: les J6suites leur en envoyErent 40 minots; de M. Soumande, 25 mi-
nots et d'autres donateurs, elles en regurent une soixantaine 00. De plus, les
magasins du roi fournissaient, chaque ann6e, quelques barriques d'anguil-
les et de sel. De leur c6t6, les Ursulines donndrent annuellement une au-
m6ne de 40 livres i I'H6pital-G6n&al; MM. Beaudoin et Lavallet, pr6-
tres, M. Hazevr, marchand de Qu6bec, M. Aubert de La Chesnaye et
plusieurs membres de la famille Soumande vinrent aussi au secours du
jeune 6tablissement par des lib6ralit6s tant en argent qu'en provisions.
Puis, de temps i autre, on recevait d'une personne g6n6reuse une demi-
barrique de vinaigre. Enfin, les produits de dispensesn de qu€tes et de
tronc de l'6glise, ajout6s d quelques petites sommes que les religieuses re-
tiraient parfois de leur travail, venaient augmenter la recette 81. Il reste
que les religieuses devaient administrer avec beaucoup d'6conomie pour
arriver i soutenir une institution avec des ressources insuffisantes qui
n'6taient pas en rapport avec leurs lourdes responsabilit6s envers les pau-
vres.

Si les aum6nes 6taient nombreuses, elles n'6taient cependant pas for-
tes. Nous sommes i une 6poque of les biens se font rares. Exception
faite de Pierre Mortrel, les bienfaiteurs semblent donner peu de choses.

57. Loc. cit.
58. AAQ, Registe A, 627-629.
59. rbrd.,54l.
60. Annales de lH6pital-Gdndral,l, 71.
61 .  Ib id . ,72 .
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L'Annaliste, en effet, parle avec abondance et gtatitude de Pierre
Mortrel et de son 6pouse, Adrienne de Lastre 82. Ce couple donna tout
ce qu'il poss6dait: deux terres (dont nous ignorons la superficie) avec tous
les bitiments et leurs biens meubles et immeubles dont ils s'6taient r6serv6
I'usufruit. Ils apportdrent, de plus, chaque ann6e, des denr6es et laissd-
rent aux religieuies de I'H6pital l'usage de leurs bestiaux. Ils firent bitir,
d leurs frais, une maison dans la cour de la m6nagerie et d I'occasion, ils
aiddrent i acquitter les dettes de la Communaut6 03. On peut toutefois
se demander si cette donation fut vraiment consid6rable. Serait-on port6
ir en exag6rer I'importance, parce qu'elle est la premidre faite i l'H6pital-
G6n6ral ?

Au chapitre des aum6nes, il est un bienfaiteur qui occupe une place
d'honneur: Saint-Vallier. Il se chargea d'abord de faire venir de France,
chaque ann6e, des effets de toutes sortes, tant pour les religieuses que pour
les pauwes. Lors de son s6jour en France de 1694 d 1697, il s'empressa
de placer sur I'H6tel de Ville la somme de 21,000 liwes, monnaie de
France, qui assurait 2,000 livres i fH6pital-Gflnlral, dont une moiti6
allait aux religieuses et I'autre aux pauwes 6a. En outre, il fit I'acquisition
de la terre des Islets qu'il donna, encore une fois, partie aux Pauvres'
partie aux religieuses, en retour de quoi les religieuses s'obligeaient i faire
certains travaux de d6frichement sur ces terres qui promettaient de gran-
des ressources. En plus de l'acquisition de plusieurs autres parties de ren-
tes sur des personnes de la ville, I'EvOque, avant la fin de l'ann6e 1697,
ajouta la somme de 300 livres de rentes annuelles au revenu de 1'000
livres qu'il avait d6je affect6 i I'entretien des religieuses 06, jugeant que
cette dernidre dot, fond6e en janvier 1693, 6tait trop modique.

Ddnombrement, recettes et ddpenses

Pour saisir davantage le fonctionnement de la maison pendant les
huit premidres ann6es de son existence, voici un tableau de la somme des
aum6nes, recettes et d6penses annuelles par rapport au d6nombrement
de la maison 06.

62. Pass6s en Nouvelle-France avec le convoi de colons vers 1666. Pierre
Mortrel mourut iL I'H6pital-G6n6ral en 17ll et sa femme promit de servir comme
seur touriEre pour le reste de sa vie.

63. Annales de lHdpital-Gdndral, 1,239.
64. l0 mars 1696, AHG-Q, Extraits des Actes, Titres et Documents,52-54,
65. Ibid.,5s.
66. Les chiffres donn6s sont tir6s i la fois des Annales ct &s Livres des

Comptes dont la v6rification nous a fait constater qu'il y avait g6n6ralement concor-
dance entre ces deux sourc€s, sauf pour I'ann6e 1696-1697, ann6e pour laquelle les
Annales enregistrent 5,721 livres de recettes, alors que les Livres des Comptes en
enregistrent 4,382. N'ayant pas d6cel6l d'erreurs dans les nombreux comptes dc
Mbre Marie de la Conception, d6positaire de I'H6pital-G6n6ral, nous accordons
notre confiance aux Livres des Comptes, dans les cas douteux.
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r693: Population: 42 personnes

Aum6nes tant en argent gu'en provisions:
Recettes: 3,116 livres
D6penses: 3,186 livres

ExcddEnt den d6pemses: 70 livres

1,409 livres

r694: Populadion: 47 personnes
(5 religieuses,40 pauvres, 2 dornestiques)

Atrm&res: 2,320 livres
Recettes: 3,444 trirr*t
D6penses: 3,306 livres
Exc6dent des reoottes: 138 livres

1695: Po;rulation: 47 personnes
(5 religieuses, 40 pauvres, 2 domestiques)

Aum6nes: outre les bienfaits de Saint-Val,lier,
Recettes: 3,932 livres
D6penses: 3,753 livres

Exc6dent des recettec: 179 livres

758 livres

t696: Popu,lation: 44 personnes
(6 religizuses, 35 pauwes, 3 domestique.s)

Aumdnes: 1,029 livres
Recettes: 4,382 livres
Ddpenses: 5,721 livres
Exo6dent des d6penses: 1,339 livres

1697: Popurlation: 50 personnes
(6 religieuses, 40 pauwes et 4 domectiques)

Aum6nes: 1,700 livres et quelques provisions 6valu6Bs
375 livres

Rocettes: 7,400 livres
D6penses: 8,306 livree
Exc6dent des d6penses: 906 livres
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1698: Popu,lation: 46 personnes
(un eccl6siastique, 6 religieuses, 35 pauvres, 4 domestiques)

Aum6nes: 2,089 livres
Reoettes: 7,113 livres
D6penses: 7,205 livres
Excddent des d6penses: 92 flivres

1699: Popr:lation: 46 personnes
(un ecol6siastique, 6 religieuses, 35
Aumdnes: 519 livres
Recettes: 5,791 livres
D6penses: 6,322 livres
Exc6dent des d6penses: 531 livres

pauvres, 4 domeetiques)

1700: Population: 51 personnes

Aum6nes: 217 livres
Recettes: 8,065 livres
D€penses: 8,771 livres

Exc6dent des d6penses: 705 livres

Si les effectifs de population globale subissent une augmentation beau-
coup moins forte que celle des recettes et des d6penses, le nombre des
religieuses lui, passe de cinq en 1693 i 10 en 1700, alors que le nombre
des domestiques double. Si la population totale ne paralt pas tellement
augmenter au cours de cette p6riode, c'est que le nombre des pauvres
augmente peu.

Nous constatons que les exc6dents des recettes sont rares: ils n'exis-
tent que pour les ann6es 1694 et 1695 of I'on n'avait pas encore entrepris
de travaux sdrieux d'expansion. En 1696 et 1697, les d6penses accusent
un surplus assez prononcl. Cet exc6dent est d0, en partie, i certaines d6-
penses n6cessaires pour la basse-cour et pour la m6nagerie, en partie i la
grande quantitd de bl6 que les religieuses achetent (2,172 livres).

Nous remarquons enfin, que les aum6nes rapportent beaucoup au
d6but de la pdriode et diminuent sensiblement vers la fin, i partir de
1699. C'est le moment oi commencent les p6nibles ann6es de marasme
dans la colonie, caus6 par les d6boires 6conomiques que manifeste l'6chec
de la Compagnie du Canada. Cette lamentable situation, jointe i la
guerre qui atteint le Canada en 1702, ne peut qu'6tre d6favorable i la
multiplication des aum6nes.

2l
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Revenus des diff4rentes communautds

Au moment of I'H6pital-G6n6ral commence un nouveau chapitre de
son histoire, il nous a panr utile d'6tablir la comparaison des revenus des
onze communaut6s de la Nouvelle-France pour I'ann6e ITOL La compa-
raison a 6t6 ltablie d'aprds un m6moire non sign6 fait sur la situation
mat6rielle des communaut6s 07.

Selon le m6moire, le S6minaire de Qu6bec retire, cette ann6e-li,
3,825 livres, 1L sols, 8 deniers; les J6suites, 14,645 livres, les Ursulines
de Qu6bec, 5,285 liwes, 4 sols; les Hospitalidres de I'Hdtel-Dieu de Qu6-
b*, 4,783 livres; I'H6tel-Dieu lui-m6me, 7,286 liwes; le Sdminaire de
Montr6al, Il,423livres; l'H6tel-Dieu de Saint-Joseph de Montrdal, 4,177
livres ,(les retgieuses elles-m6mes, 3,528 livres du montant); les filles
s6culidres de la Congr6gation de Montr6al, 3,000 livres; l'Hdpital-Gdn6ral
de Montr6al, 1,350 livres; les Ursulines des Trois-Rividres, 1,600 livres;
les filles s6culidres de la Congr6gation Notre-Dame i Qu6bec, aucun
revenu.

Le m6moire laissait-il voir I'H6pital-G6n6ral comme 6tant plus combl6
que les autres communaut6s ?

Le revenu total des religieuses de I'H6pital-G6ndral, 6tait-il dit, con-
sistait en la somme, plut6t modique, de 975 livres, cela pour se charger
de l'entretien de 10 religieuses, d'un eccl6siastique et pour servir aux 16-
parations des bAtiments. Quant i I'H6pital lui-m6me, il retirait 500 livres
de son domaine, et, d'une terre, environ 100 minots de bl6 et 200 d'avoi-
ne et de pois. Avec ces revenus, on devait entretenir 30 pauvres et payer
les gages de 4 hommes dont on avait absolument besoin pour faire valoir
les terres.

En r6alit6, ce m6moire sur l'6tat des revenus et charges des commu-
naut6s diminue les recettes et exagbre les d6penses afin d'apitoyer l'Etat
sur elles. On n'y inscrit que les revenus officiels, alors que le ddtail des re-
cettes des livres de comptes nous informe bien autrement. Pour I'ann6e
1,700-170l,l'H6pital-G6n6ral enregistre des recettes pour une somme de
8,064 livres, 18 sols,8 deniers, comprenant 1,000 livres constitu6es sur
le tr6sor royal pour les religieuses et le prdtre de I'H6pital, 300 livres pro-
venant d'une augmentation de don faite par l'Ev6que, 1,347 livres de
dons, aum6nes et reddition de compte, 692 livres de rentes, 103 des
dispenses et des bans, 1,600 livres des dots et pensions et 3,020 liwes de
divers travaul oe. Quant aux d6penses pour la mOme ann6e, elles montent

67. APC, Mg l, F5A, Missions et cultes religieux. Eglise et missionnaires,
1658-1782, III,48-56.

68. AHG-Q, Livre des Comptes de thopital gdndral Etably prez de Quebec
par Monseigr de Lacroix de S Vallier Second Eveque de cette ville et administrd
par les Religieuses hospitalieres de la Misericorde de l6sus (ler avril 1693 au 2 mai
r726).



INTRODUCTION 23

d 8,770 livres, 6 sols, 4 deniers, ce qui produit un exc6dent de d6penses
de 705 livres, 7 sols, 8 deniers 6e. Il est vrai que nous devons distinguer ici
les revenus casuels des revenus r6gUliers. Or la somme des gains fixes
(rentes constitu6es sur le tr6sor royal) monte d6ji, ir elle seule, i prds de
2,000 livres. A c6t6, il faut compter un certain revenu annuel qui, pour
6tre variable. n'en est pas moins r6gulier. Voild jusqu'h quel point on peut
se fier aux documents officiels ! Il faut croire que I'auteur du m6moire
6tait mal renseip.6.

Il n'en demeure pas moins que malgr6 les amplifications de charges
et les diminutions de revenus, fH6pital-G6n6ral de Qu6bec et la commu-
naut6 qui le dessert sont peu choy6s. Heureusement que les nombreuses
aumdnes de diverses personnes, surtout Saint-Vallier, compensent pour
cette lamentable situation.

Sdparation de 1701

Au tournant du sidcle, 1699-1701, un changement important vint
m:rquer les premidres anndes de fonctionnement de I'H6pital-G6n6ral:
la s6paration compldte des Hospitalidres de l'H6pital-G6n6ral de celles de
fH6tel-Dieu en fit deux communaut6s distinctes. Cette dernidre transfor-
mation, selon Saint-Vallier, se conformait aux rbgles des premidres mai-
sons de l'Ordre qui d6fendaient i une m6me sup6rieure de conduire deux
maisons i la fois. On 6vitait ainsi les sorties trop fr6quentes des religieuses
qui, sous pr6texte d'aller visiter l'autre maison, auraient pu abuser des per-
missions accord6es.

Belle raison all6gu6e par Saint-Vallier mais qui ne contribua pas ir
simplifier le processus de la s6paration. Comme nous allons le voir, tout
ne se passa pas sans discussion.

Les premiers gestes de s6paration furent commandds par des n6cessi-
t6s urgentes d I'ini6rieur de 1tH6pital-G6n6ral. La sup6rieure de,il Petite
communaut6 recente, Mdre Louise Soumande, se vit assez t6t oblig6e de
faire r6parer des parties de la maison. Or ces travaux requ6raient une
certaine libert6 dans les affaires temporelles. Mdre Louise Soumande en
prit l'initiative et fit proc6der aux premidres r6parations, au cours de
i'ann6e I695-L696. C'6tait le signe avant-coureur d'une s6paration: ce
qui pouvait alerter les religieuses de l'H6tel-Dieu et toutes les personnes
qui partageaient leur sentiment.

Dans le conflit qui allait commencer, il y avait les partisans de I'id6e
d'un Hdpital-G6n6ral, succursale de I'H6tel-Dieu, et ceux qui le conce-
vaient comme une communaut6 distincte. Entre ces deux camps oppo-

69. Doc. ci f t .
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s6s, I'arbitre royal venait de d6clarer, en 1698, qu'il y avait, dans la co-
lonie, un trop grand nombre d'6tablissements qui 1taient i la charge du
Roi et des habitants ?0.

A partir de 1699, les 6v6nements donnbrent tout lieu de croire i une
sdparation imminente. Sur cinq religieuses de cheur i I'H6pital-G6n6ral,
il n'y en avait que trois en mesure de rendre service i 35 infirmes r6cla-
mant des soins assidus. Devant I'insuffisance de ce personnel soignant,
Saint-Vallier demanda une religieuse de cheur et une converse i I'Hdtel-
Dieu qui 6tait lui-m6me dans la g6ne. Il parvint i les obtenir, mais i la
condition que la nouvelle maison demeurdt sous la d6pendance de l'an-
cienne 7r. Or une de ces deux recrues, Mdre Catherine Thivierge, fort at-
tach6e i sa communaut6, alarma sa famille par des plaintes et des pleurs,
et attna l'attention des habitants de la ville au moment du transfert de
couvent. Cette tragi-comddie lui valut de retourner imm6diatement parmi
ses conseurs. Toutefois, cet incident d6plorable d6termina Saint-Vallier
d rendre le monastdre Notre-Dame des Anges distinct de celui de l'Hdtel-
Dieu en lui permettant de recevoir ses propres novices.

Les religieuses de I'Hdtel-Dieu de Qu6bec supplidrent alors I'EvOque
de ne pas donner suite i son dessein, craignant, avant tout, I'incapacit6,
pour la colonie, de fournir suffisamment de sujets pour pouvoir remplir
deux maisons. Advenant un choix i faire entre les deux maisons, il va de
soi que I'H6tel-Dieu ne doutait nullement de sa sup6riorit6. Les religieu-
ses pensaient cependant que les filles de la colonie se pr6senteraient plut6t
d l'H6pital-G6n6ral qu'i l'H6tel-Dieu: i l'H6pital-G6n6ral, en effet, on
6tait moins exposd i certains p6rils que pr6sente la ville en temps de
guerre; les tAches y 6taient moins lourdes, le climat et la situation 96o-
graphique beaucoup plus agr6ables; enfin, il y avait I'attrait du nouveau ?2.
Les religieuses de I'H6tel-Dieu n'6taient pas non plus sans craindre quel-
que pr6judice d leurs revenus.

Le 7 avil 1699, Saint-Vallier publia ses lettres pastorales concernant
la s6paration des deux communaut6s, celle de I'Hdtel-Dieu et celle de
I'H6pital-G6n6ra1. Aprds s'6tre apitoy6 sur l'6tat de la communaut6 de
I'H6tel-Dieu affaiblie par les mortalitds et les maladies, il exprima sa com-
pr6hension de l'incapacit6, pour les religieuses de I'H6tel-Dieu, de fournir,
dor6navant, d'autres sujets i I'H6pital-G6n6ral. Pour veiller i la conser-
vation de l'H6tel-Dieu autant qu'au maintien de l'H6pital-G6n6ral, Saint-
Vallier d6clara que le meilleur moyen 6tait de s6parer les deux maisons.
Il ordonna qu'd l'avenir chaque maison f0t conduite par sa sup6rieure et

70. Pontchartrain b Saint-Vallier, 2l mu 1698, AC, B 20r:237-240.
71. Annales de lH6tel-Dieu,275.
72. AHG-Q, Cahiers divers. Notices - Eloges lunibres - Circulaires. Notes

diverses < Notes relatives i la Colonie aux XVIIe et XWIIe siicles >, 93s. A I'ave-
nir. Cahiers divers,
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donna i chacune le droit de faire ses 6lections et de recevoir des novi-
ces ?3.

Les religieuses de I'H6tel-Dieu se virent forc6es, le 27 awil, d'accep-
ter cette s6paration. Les raisons officielles qui poussaient Saint-Vallier i
cette s6paration, 6taient les m6mes qu'invoquaient les religieuses de I'H6-
tel-Dieu pour conserver l'autorit6 sur l'H6pital-G6n&al: la.communaut6
affaiblie it r6duite au nombre de 10 ou 12 religieuses en 6tat de servir
les malades, ne pourrait trouver suffisamment de filles pour la vocation
hospitalidre. Sani d6fense, les religieuses de I'H6tel-Dieu devinrent amd-
res tt s'en prirent aux religieuses de I'H6pital-G6n6ral et i Saint-Vallier.
Elles affirmdrent que la plus grande partie des pauvres de I'H6pital-
G6n6ralltaient des-femmes ou des filles de mauvaise vie: il serait honn€te
et plus juste d'employer des veuves pour aider les religieuses dans leurs
traiaux tr. Enes s'exprimdrent i caur ouvert aux religieuses de Diep-
pe?6: elles n'avaient accept| la s6paration que pour 6viter-les menaces
ie l'Eveque et pour arreier le scandale caus6 par le transfert d'une de
leurs jeunes professes; i leur avis, si I'EvOque avait 6tE contraint de la
retourner dans sa communaut6 pour c6der aux crises du peuple, ce d6-
plaisir I'avait conduit, en quelque sorte, i les traiter avec rigueur. Les re-
iigieuses, dirent-elles, avaient bien tent6 de r6sister i la d6cision de
Siint-Vallier, et pour plusieurs raisons: les religieuses de I'H6pital-G6n6ral
6taient oppos6es- au service des malades, s'occupant bi9l nlus volontiers
des femme-s de mauvaise vie; le nouvel 6tablissement allait ptre un H6tel-
Dieu i leur porte, et I'EvOque le favoriserait en tout, le regardant comme
son Guvre. 

-Ce 
serait d'aifeurs, pensdrent-elles, un puissant motif pour

d6cider plusieurs filles de s'y retirer, persuad6es d'6tre mieux consid6r6es
de I'EvOque que les religieuses des autres maisons' Enfin, i la mort de
Saint-Valiier, qu'allait-il 

-arriver 
de ces filles d6pouill6es de tout bien ?

Elles ne pourraient pas compter se diviser dans plusieurs couvents comme
on l,avaif fait en Euiope: toutes seraient i la charge de I'H6tel-Dieu, ce qui
entrainerait sa ruine.

Cette lettre se termine sur un ton un peu rude ir l'endroit de Saint-Val-
lier:

Si on lui repr6sente qu'on ne peut consentir i ses d6sirs, il s'emporte,
il foudroie, il menace et dit toutes nos affaires qui font des remue-
ments terribles, en sorte que tout le Canada est en rumeur; c'est ce
qui fait qu'on se rend i tout pour 6viter le scanda,le... i[ est capable
de tout quand on lui r6siste quelque juste et bonne que soit la
chose 70.

73. AHG-Q, Ordonnance au suiet de la sdparation des deux communautds:
Hipital-Gdnlral et H6tel-Dieu, copiie par O'I*ary'

74. AHG-Q, Cahiers divers,4i. Gttre sans date ni lieu mais que I'on situe
facilement b la sirite de I'acte de s6paration des deux communaut6s.

75. La Communaut6 de I'H6pi1al-G6n6ral i la Communaut6 de Dieppe, Ibid''

87-93.
76. Doc. cit6.
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Champigrry, partisan de l'Hdtel-Dieu, d6sirait la d6pendance de l'H&
pital-G6n6ral. S'adressant au Ministre, il reprocha d l'Ev6que d'avoir fait
de l'Hdpital-G6n6ral une institution s6par6e oi l'on commengait i recevoir
des novices, et demanda i la Cour de faire cesser la s6paration 77.

De son c6t6, Saint-Vallier s'empressa de proc6der aux 6lections d'une
sup6rieure i fHdpital-G6n6ral. Mdre Louise Soumande fut 6lue et s'en-
gagea i prendre soin des affaires temporelles qu'on voulait lui confier.

L'hiver de 1699 se passa assez calmement i l'H6pital-G6n6ral. N6an-
moins, les religieuses sentaient monter le m6contentement de la iommu-
naut6 de l'H6tel-Dieu et plusieurs paroles laissaient soupgonner qu'il se
pr6parait quelque chose.

La suite des 6v6nements allait montrer que les religieuses de I'H6tel-
Dieu n'avaient pas 6t6 tromp6es par leur intuition. Quelques jours avant
le moment fix6 pour la profession des Seurs Ang6lique Hayot et Louise-
Madeleine Lenoir dit Rolland, le 21 juillet 1700, Callibres pria Saint-
Vallier de retarder la c6r6monie jusqu'b l'arriv6e des vaisseaux du Roi, en
pr6textant qu'on recevrait pe.ut-6tre, de la Cour, quelque rbglement concer-
nant le probldme de la s6paration. L'Ev0que d6cida de passer outre et pro-
c6da i la c6r6monie.

Les religieuses de I'H6pital-G6n6ral surent i quoi s'en tenir quand,
en r6ponse i une lettre de la communaut6 de l'H6pital-G6n6ral demandant
des pridres pour les deux novices, la sup6rieure de l'H6tel-Dieu leur fit
connaitre les dispositions de sa communaut6 i f6gard des deux futures
professes: convaincue que la Cou,r n'ap,prouvait pas le nouvel dtablisse-
ment, la sup6rieure de l'H6tel-Dieu essaya de persuader les novices de
I'H6pital-G6n6ral de retarder la c6r6monie jusqu'i l'arrivde des vaisseaux
du Roi 78. Il n'y avait pas d'6quivoque: les religieuses de I'H6tel-Dieu
voulait rompre I'engagement qu'elles avaient pris au sujet de la sdparation.
Mdre Marie-Gabrielle Simon Denys de I'H6pital-G6n6ral n'en fut nulle-
ment surprise et r6pondit fermement que I'H6pital-G6n6ral 6tait bien en
droit de faire faire profession i ces deux novices et qu'aucune raison
ne les ferait attendre; la Cour d6sapprouvait peut-Otre les nouveaux 6ta-
blissements, mais pas ceux n6s depuis huit ans; d'ailleurs, les communau-
t6s de France qu'elles avaient consult6es, trouvaient que la r6ception des
nouvelles professes 6tait un fait glorieux et avantageux 7e. On attendait
anxieusement les vaisseaux du Ro| mais la c6r6monie eut lieu quand
mOme.

Les ordres de Roi qui arrivdrent en septembre montrdrent bien que
les religieuses de l'H6tel-Dieu 6taient d6ji au courant des d6sirs du Roi,

Champigny i Pontchartrain, 2 mai 1699, AC, CllA, 17:81-88.
Annales de t Hbpital-Gdniral, l, lO8.
Ibid., ll0s.

77.
78.
79.
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ce qui expliquait leur assurance en s'opposant d la profession des deux no-
vices. En effet, les ordres de la Cour visaient i briser la nouvelle Commu-
naut6. Il faut se rappeler que le Bureau des Pauvres venait de reprendre
son activit6. (Ce Bureau pouvait bien prendre soin des mendiants et des
ch6meurs, mais, sans l'H6pital, il ne pouvait pas s'occuper des maladesn
des vieillards et des infirmes.) Or le Roi ne voulait pas la multiplicit6 des
6tablissements dans un pays si peu avancl et souhaitait la r6int6gration
des religieuses de 1'Hdpital-G6n6ral d la communaut6 de I'H6tel-Dieu'
laissant le soin de I'H6pital-Gdn6raL d des personnes choisies par les admi-
nistrateurs 80. Chose aussi curieuse qu'amusante, les religieuses de fH6tel-
Dieu, devant les d6cisions de la Cour, semblaient aussi pein6es que Saint-
Vallier: elles n'auraient pas voulu voir l'euvre d6truite, mais seulement
garder 1'Hdpital-Gdn6ral sous leur d6pendance. Malheureusement' ceux
iur qui eileJ s'6taient appuy6es dans leur lutte continuaient de vouloir bri-
ser la petite communaut6 de l'H6pital-G6n6ral.

L'application formelle des ordres de la Cour devenait fort embarras-
sante. Le seul moyen de d6fense de l'H6tel-Dieu 6tait de refuser les deux
nouvelles professes de I'H6pital-G6n6ral. A partir du 20 septembre, les
r6unions auxquelles prirent part le Gouverneur et l'Intendant se multiplig-
rentt on cherChait de quelle fagon remplacer les religieuses pour la condui-
te de I'H6pital-G6n6ral. Des m6moires du Canada avaient d6clar6 au Roi
que la responsabilit6 de l'Hdpital-G6n6ral pouvait 6tre assum6e par des
personnes salari6es tout comme on le pratiquait dans les H6pitaux-G6-
n6raux en France, Aux assembl6es, on constatait pourtant que la chose
6tait impraticable ici, pour deux raisons: premidrement, on ne disposait
pas d'aulant de sujets qu'en France; deuxidmement, il n'y avait pas assez
de biens pour payer les gages 8r. L'assembl6e tomba d'accord sur ce fait,
except6 d;Auteuil qui s'obstinait i vouloir employer des personnes s6culid-
res. Soutgnons que Saint-Vallier avait d6clar6 que le retrait des religieuses
amdnerait le retrait des fonds affect6s pour leur entretien. Le Gouverneur
et I'Intendant eux-m6mes, pouss6s par la communaut6 de l'H6tel-Dieu,
d6siraient emp6cher le retour des nouvelles professes i leur monastbre
d'origine. Ils proposErent alors de renvoyer i I'H6tel-Dieu toutes les reli-
gieuses i I'exception d'une seule qui resterait d I'H6pital-G6n6tal pour y
prendre soin des nouvelles professes. Les objections que d'Auteuil fit va-
ioir avec force, amendrent enfin le Gouverneur et I'Intendant i c6der:
ils d6clartsrent que les ordres du Roi allaient 6tre ex6cut6s'

Mal a l'aise dans I'attente de l'ordre officiel, les religieuses de l'H6tel-
Dieu essay|rent, encore une fois, de briser les d6cisions. Leur tdnacit6 d
ne pas vouloir recevoir les deux professes de l'H6pital-G6n6ral _eut I'effet
attendu. Les choses furent si bien mendes que le Gouverneur et I'Intendant,
lors d'une r6union secrdte, en vinrent aux r6solutions suivantes: vu I'im-

80.
81.

Ibid., l t3.
rbid., ll5.
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possibilit6 de trouver des sujets pour prendre soin de I'H6pital-G6n6ral,
il 6tait pr6f6rable d'y garder les religieuses, 6tant donn6 que le transfert
exposait I'euvre d 6tre abandonn6e; ce qui serait contraire aux intentions
du Roi et malsain pour la colonie 82. Puis, pour ob6ir aux ordres du Roi,
ils pensdrent renvoyer i fH6tel-Dieu la sup6rieure et les novices de I'H6pi-
tal-G6n6ral.

Saint-Vallier d6cida d'aller en France pour plaider sa cause. Il laissa
le soin spirituel des religieuses i M. de La Colombidre; M. Hazeur, beau-
frdre de Mbre de Saint-Augustin, devait s'occuper de leur fournir le n6-
cessaire. Les pourparlers qu'il allait entreprendre demandaient beaucoup
d'habilet6 puisque I'attitude de la Cour 6tait nlgative. Le Roi avait d6cla-
16, en effet, que I'H6pital-G6n1ral de Qu6bec devait 6tre sous la conduite
d'administrateurs tout comme les H6pitaux-G6n6raux en France 83. Aussi,
quelle surprise, pour Sa Majest6, d'apprendre que Saint-Vallier avait, de
sa propre autorit6, transf6r6 des religieuses de I'H6tel-Dieu i I'H6pital-
G6n6ral 84.

En Nouvelle-France, les opinions sur le sujet dtaient partag6es. Ca[iA-
res se prononga en faveur du maintien de I'H6pital-G6n6ral il demanda
nettement au Ministre de faire en sorte que I'EvOque puisse continuer de
soutenir l'H6pital-G6n6ral, euvre trds utile au pays 86. Champigny n'6tait
pas du m6me avis, convaincu de < l'utilit6 de la r6union de cette com-
munaut6 d I'h6tel Dieu, i I'exception des deux nouvelles religieuses > que
I'Ev€que avait fait recevoir avant le temps 86.

C'est probablement le prestige et I'habilet6 de Saint-Vallier combin6s
d la force d'un m6moire de M. Ango des Maizerets, grand-chantre de la
cath6drale, qui contribudrent d changer les vues de la Cour 8?. Ce m6moire
essaie d'abord de dresser un tableau fiddle des 6v6nements pour ensuite
pr6senter des arguments s6rieux en faveur de la sdparation. Voici la subs-
tance du m6moire pr6sent6 par Saint-Vallier i la Cour.

De par les raisons m6mes de son existence, on ne peut douter, selon
le m6moire, de I'importance de I'H6pital-G6n6ral qui regoit les pauvres,
les invalides, les paralytiques, les vieillards en enfance, les ali6n6s, les
femmes repenties et tous les autres pauvres qui ne peuvent 6tre regus i
I'Hdtel-Dieu, celui-ci n'exergant I'hospitalit6 qu'i l'6gard des malades.
Pour remplir ces fonctions, il est normal de recourir d la bonne volont6
des religieuses hospitalidres, habitu6es qu'elles sont d I'exercice de I'hospi-
talit6. Aussi, ont-elles accept6, quoique avec r6ticence, de donner six de
leurs sujets, au cours des sept premidres ann6es du nouvel 6tablissement.

82. Ibid., ll9s.
83, Pontchartrain i Saint-Valter, 5 mai 1700, AC, B 222:245-251.
84. M. Tremblay i M. Glandelet, 7 mai 1700, ASQ, Lettres Oi28.
85. Callidres ir Pontchartrain, 16 octobre 1700, AC, CllA, 17232-41.
86. Champigny i Pontchartrain, 15 octobre 1700, AC, CllA, 18:55-76.
87. Mdmoire d'Ango des Maizerets, AHG-Q, Liasse < Diff€rents p,apien >,

I l 95, ann6es 1698-1960, document 3.
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Mais, poursuit le m6moire, la demande de deux autres religieuses les fait
gronder de m6contentement, et, par la suite, les diff6rends survenus entre
I'H6tel-Dieu et I'EvOque donnent lieu i la s6paration des deux communau-
t6s, s6paration accept6e mOme des autorit6s civiles, au nom de la paix.
Elle s'est faite sous certaines clauses dont la principale a 6t6 de restreindre
le nombre des religieuses de l'Hdpital-G6n6ral i douze de cheur et i trois
converses. Selon la mise au point du m6moire, les choses semblent donc
r6gl6es: on procdde i l'6lection d'une sup,6rieure et I'on regoit des novices
qui font profession.

Tout va relativement bien, lit-on dans le mdmoire, quand on apprend
que Sa Majest6 ne veut pas de communautd i l'int6rieur de I'H6pital-
G6n6ral et ordonne de renvoyer les religieuses i leur ancienne maison.
On ob6it en renvoyant la sup6rieure et les novices d fH6tel-Dieu, mais en
laissant les autres i I'H6pital pour s'occuper des malades. Il n'y a plus
qu'i esp6rer que Sa Majest6, une fois bien inform6e, r6tablisse la Com-
munaut6.

Les arg.rments du m6moire ne manquaient pas de force pour persua-
der Sa Majest6: il serait utopique de compter sur les veuves s6culidres,
puisque, contrairement i la France, il n'y en avait pas dans la colonie.
Seules les Hospitalidres pouvaient exercer ce genre d'hospitalitd et, depuis
huit ans, I'exp6rience avait justement montr6 qu'elles pouvaient con-
duire cette maison avec succds; d'ailleurs, les femmes sdculidres ne pour-
raient pas compter sur la fondation de l'Ev6que pour viwe, puisque celle-
ci, une fois la s6paration faite, retournerait au profit du bienfaiteur' Quant
aux pauvres qui vivaient en grande partie des revenus de la basse-cour,
ajoute le m6moire, il faudrait bien en cong6dier un bon nombre, puisque
la basse-cour diminuerait i rien: on dewait vendre les bestiaux et che-
vaux qui avaient 6t6 donn6s aux religieuses. Il faudrait donc en acheter
d'autrel, - puisqu'on en aurait absolument besoin pour faire valoir les
terres - engager des personnes salari6es, ce qui consommerait tous les re-
venus. Par ailleurs, il serait plus qu'incertain de pouvoir trouver des fem-
mes s6culidres capables de faire autant de bien spirituel que n'en ont fait
les Hospitalibres.

Dans de telles conjonctures, poursuit le m6moire, Sa Majest6 accepte-
rait de faire de I'Hdpital-G6n6ral une communautd distincte de celle de
I'H6tel-Dieu. Cette s6paration 6tait d'ailleurs exig6e par les constitutions
m6mes des religieuses qui d6fendaient i une m6me sup6rieure de conduire
deux maisons i la fois. C'6tait aussi n6cessaire si l'on voulait respecter le
vcu de cl6ture. De plus, il 6tait difficile pour les religieuses de vivre cal-
mement et de s'entrainer avec enthousiasme aux travaux exig6s e I'H6-
pital-G6n6ral, en vivant continuellement dans I'incertitude d'6tre rappe-
i6es. Enfin, termine le m6moire, l'union des deux maisons deviendrait une
source de diff6rends entre I'Hdtel-Dieu, I'EvOque et les administrateurs
quand il s'agirait de s'entendre sur le nombre et le choix des filles i ame-
ner i l'H6pital-G6ndral.
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Il n'y avait donc point d'inconv6nients, selon le m6moire, i op6rer la
s6paration pourvu que I'on fixat a douze religieuses de chceur et d trois
converses le nombre de sujets accept6s i I'Hdpital-G6n6ral.

Ce r6sum6 historique accompagn6 d'arguments judicieux d6cida le
Roi i accorder la s6paration. L'existence autonome de la communaut6 de
I'H6pital-G6n6ral 6tait d6sormais assur6e. L'H6pital lui-m6me allait €tre
conduit par Saint-Vallier pendant plus d'un quart de sidcie, c'est-i-dire
jusqu'au moment de sa mort, en 1727,

Il ne restait plus qu'i r6tablir l'ordre d I'int6rieur de la nouvelle Com-
munaut6, pour la mettre en mesure de r6pondre le mieux possible aux
buts de la fondation: ce qui allait 6tre relativement facile pour ces reli-
gieuses, favoris6es et suivies de prds par un 6v6que qui les consid6rait com-
me < ses filles >. Cette m6me sympathie ne se retrouvait malheureusement
pas entre elles et la communaut6 de I'H6tel-Dieu: cette dernidre en 6prouva
alors une telle amertume qu'il en restait encore quelque chose au d6but
du vingtidme sidcle.

Il convient maintenant de jeter un coup d'ceil sur la situation mat6-
rielle de fH6pital-G6n6ral, afin de mieux appr6cier la fagon dont les re-
ligieuses accomplissaient leur tdche, de mesurer les difficult6s qu'elles ont
d0 surmonter et de d6couvrir partiellement I'ambiance de la maison qui
a sans doute contribu6 i la formation de leur mentalit6.
Situation matdrielle

Nous avons d6ji parl6 de I'organisme pr6pos6 i l'administration de
I'Hdpital-G6n6ral, sans toutefois insister sur les biens administr6s. Il est
d propos d'apporter ici quelques notions fort simples sur le sujet, avant
de d6crire la situation financiEre de I'H6pital-G6n6ral, une fois devenu
autonome.

Selon les Constitutions de la Communaut6, il devait y avoir s6paration
des biens des pauvres de ceux de la Communaut6 88. Mais, devenu l'uni-

88. 1. Il y aura en chaque Maison de I'Institut, (de) deux sortes de biens:
I'un des pauvres, I'autre des Religieuses; lesquels ne pourront en aucuoe fagon estre
meslez, n'y confondus I'un avec I'autre, et i cette fin il y aura une Depositaire
pour les pauvres, autre que la Depooitaire de la Communafifl. 2. Les Religieuses
n'auront aucun droict sur le bien des pauvres; hormis la possession paisible et ina-
lienable des emplacemens, et demeures, joignant I'Hospital, qui leurs auroient est6
accordez par les Administrateurs du bien des pauvres; et quelques rentes annuelles
pour toujours ou pour faire subsister un temps notable, et limit6, les quatre, cinq,
ou six Religieuses qui auroient commenc6 la fondation; et la part que la Com-
munaut6 auroit ou prendroit avec les pauvres, ir ce qui auroit est6 donn6 l eux
et aux Religieuses conjointement. 3. Semblablement, les Administrateurs du bien
des pauvres, n'auront aucun droit n'y authorit6 sur le bien et revenu des Religieu-
ses: n'estant icelles contables dudit bien et revenu, qu'au Prelat ordinaire du lieu.
4. Si I'on commet ausdites Religieuses I'Administration du Temporel des pauvres,
elles le pourront accepter; ir condition de s'en demettre i leur ri'olont6: et tant
qu'elles en seront charg6es, les Comptes de ce bien seront dressez en un Registre
particulier, separ6 de la Recepte et Mise des biens du Monastere;...
(Constitutions de la congrdgation des religieuses hospitalibres de Ia Mis€ricorde de
Idsus de lOrdre de Saint-Augustin, 265s.)
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que administrateur de l'Hdpital-G6ndral, en 1698, Saint-Vallier d6cide
que d6sormais il n'y aura plus de distinction entre le fonds des religieuses
et celui des pauwes. La Ddpositaire de I'H6pital explique elle-m6me que
I'EvOque pr6f6rait un fonds commun pour la simple raison de simplifier
I'administration des affaires temporelles 8e.

Les rouages administratifs apparaissent donc fort simples: les religieu-
ses de I'H6pital-G6n6ral gdrent les biens de la Communaut6 et ceux des
pauvres, puis en rendent compte e Saint-Vallier seul. Toutefois, les ad-
ministrateurs ont leur mot i dire, ou plutdt leur approbation d donner
quand il s'agit de transactions importantes. Par exemple, lorsque les re-
ligieuses projettent, en 1709, la construction d'un moulin i vent, elles
conviennent de vendre une habitation laiss6e i la Communaut6 par Pierre
Mortrel et sa femme. Le rapport des Actes capitulaires ajoute qu'il faut
d'abord obtenir le consentement des administrateurs des biens des pau-
vres eo. Comme nous le voyons, les administrateurs exercent une certaine
surveillance sur la gestion des affaires de l'H6pital-G6n6ral'

Si la Communaut6 s'occupe elle-m6me de ses op6rations financidres
i Qu6bec, elle ne peut toutefois le faire en France que gr6ce d un pro-
cureur. Celui-ci surveille en particulier les rentes, tout en servant de con-
seiller pour les affaires difficiles. Par ailleurs, le Ministre s'adresse sou-
vent au procureur pour lui demander des comptes-rendus concernant
I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec e1. C'est encore le procureur qui s'empresse
d'annoncer aux religieuses, les nouvelles importantes concernant la Com-
munaut6.

Pendant prbs de 35 ans, de 1722 e 1755, c'est Saint-Senoch qui s'oc-
cupe des int6r0ts de la Communaut6 en France; il le fait mOme sans rece-
voir de r6tributions pour ses services. Sa g6n6rosit6 va souvent jusqu'i
avancer, sur ses propres deniers, de quoi faire honneur i des lettres de
change de la Communaut6, pour une valeur sup6rieure aux sommes
qu'il va recouvrer 02. Et que de menus services Saint-Senoch rend-il i la
Communaut6 en achetant, pour elle, tantdt de l'6tamine i voile ou du
drap d'argent, tantdt du ruban, de la frange d'or ou des aiguilles ! ce
qui nous ferait bien sourire aujourd'hui e3. Cet agent est waiment I'hom-

89. AHG-Q, Livres des comptes, 1698.
90. AHG-Q, Actes capitulaires, 12.
91. Maurepas i Saint-Senoch, 1740, AC, B 7:21.
92. Annales de lH6pital-G6ndral,l, 372'
93. Saint-senoch 6crit aux religieuses en mai 1735: cfe vous ai achet6 trente'

neuf aunes d'Etamine i.voile; j'aurais souhait6 me trouver en €tAt de vous en en'
voyer davantage, mais il ne m'a pas 6t6 possible... I'ai fait tenir toutee les boutiques
de Paris pour en trouver...> Le 5 mai 1737, il les pr6vient: <fe compte voln en'
voyer les petites emplettes que vogs m'avez demand6es, qui est une autre et demie
de- drap d-'argent,,.. une demi piEce de ruban couleur de cerise, et uoe autre pibce
en vert-... > En avril 1735, il s'excuse presque: < J'appr6hende que vous trouviez la
frange d'or trop belle, et que vous ne la trouviez trop chdre... i! m a 6!6 impoesi-
ble de I'avoir f meilleur march6. fe vous envoie aussi quatre milliers d aiguilles as-
sorties... > (Annales de fildpital'Gdndral, l, 373,)
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me de confiance de la Communaut6; c'est grice i lui que les religieuses
parviennent d r6gler leurs probldmes financiers en France.

Voili donc le sch6ma du m6canisme peu compliqu6 qui assure le
fonctionnement de fH6pital-G6n6ral. Mais quels sont donc ces biens que
les religieuses travaillent i affermir tant au Canada qu'en France ?

Etat des linances

Les seules pidces de comptabitt6 que nous ayons aux archives de
I'H6pital-G6n6ral sont les Livres des comptes dans lesguels nous trouvons,
ann6e par ann6e, la somme d6taiil6e des recettes et des d6penses, ainsi
que les dettes passives et actives de la Communaut6. De sorte que les
Annales qui ont €t6 rldig€es postdrieurement, c'est-i-dire au XIXe sidcle,
ne nous donnent i leur tour que les r6sum6s des recettes et des d6pen-
ses, documentation que les religieuses ont puis6e dans ces m6mes Livres
des comptes.

Outre ces documents, il aurait 6t6 intdressant de mettre la main sur
les procds-verbaux des assembl6es des administrateurs pour connaltre
leur fagon de g6rer les biens de I'H6pital-G6ndral. Mais les administra-
teurs n'ayant laiss6 aucune trace de leurs assembl6es, on peut supposer
que la religieuse d6positaire, charg6e de tenir les comptes, assumait, seule,
la responsabilit6 d'inscrire les recettes et les d6penses de I'ann6e' Aprds
tout, la tenue de ces livres 6tait fort simple, si I'on pense que la notion
de budget - entendons les pr6visions pour les ann6es suivantes - 6chap-
pait tout i fait aux hommes de cette 6poque, mOme en France.

Toutefois, les Livres des comptes comportent une difficult€: les reve-
nus tir6s des seigneuries ainsi que les d6penses occasionn6es par elles sont
enregistr6s dans les m6mes liwes, b c6t6 des recettes et des d6penses de
I'H6pital et de la Communaut6. De sorte que pour 6valuer convenable-
ment les revenus et charges de la Communaut6, il nous manque les livres
de comptes de chaque seigneurie, registres qui n'existent malheureusement
pas sous le rdgime frangais. Il reste que pour I'appr6ciation globale des
recettes et des d6penses de I'H6pital-G6n6ral, ces entr6es de comptes se
rapportant aux seigneuries ne changent rien i I'image d'ensemble, puis-
que les d6penses aussi bien que les recettes y sont incluses. Nous pouvons
dbnc nous faire une id6e valable, quoique impr6cise, des recettes et des
ddpenses, ann6e par ann6e, pax rapport i la population0a; ce qui nous
peimet de ddgager quelques considdrations sur la situation mat6rielle de
l'6tablissement.

Nous constatons d'abord que le chiffre de population i I'H6pital-G6-
n6ral connait un sommet pendant la pdriode 1736-1749 environ; i cette
date, 1749,la population qui est de 119 penonnes' s'est multipli6e par

94. Voir I'appendice A, p. 231,
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environ 3.7 depuis 1701, et les d6penses, au montant de 25,562 livres,
d peu prds dans la mOme proportion, soit environ 3.5. A pafiir de 1749,
le chiffre de population, tout en restant relativement 6lev6, varie entre
102 et 121 personnes jusqu'en 1756, pour ensuite diminuer jusqu'en
1764. Panlldlbment, les d6penses subissent plusieurs fluctuations de 1749
d. 1757, jouant entre 25,562livres et 42,693 liwes; elles enregistrent de
fortes augmentations i partir de 1756 pour atteindre un sommet de 136,482
liwes en 1759. De leur c6t6, les rrecettes, qui varient entre 21,891 et
40,603 livres, subissent d peu prbs les m0mes fluctuations que les d6penses
jusqu'en 1756. En 1759,la somme des ddpenses d6passe de 37,152 fiwes
la sbmme des recettes qui est de 99,334liwes. En 176l,la diffdrence en-
tre les recettes et les d6penses sera encore consid6rable rendant les d6pen-
ses sup6rieures de 15,559 liwes i la somme des recettes qui est de 28,596
liwes.

Au sours des 64 ann6es sur lesquelles porte notre observation, les re-
cettes n'excddent les d6penses que sept fois seulement en 1712, de 1,500
livres; en 1713, de 4,988 livres; en 174O, de 46 livresi en 1747, de 2,41O
livres; en 1754, de 1,886 livres; en 1757, de 607 liwes; en 1762, de
1,191 livres. Nous constatons qu'en g€nfiral les dettes s'accumulent souvent
d'une ann6e d I'autre,

Cette analyse nous amdne i nous interroger sur la chute accentu6e
des recettes i partir de 1729; de 22,41O liwes qu'elles €taient en 1728,
elles sont tomb6es A 14,851 livres en 1729: en un an' les recettes connais-
sent une baisse d'envkon 32.8Vo.

Ces contrari6t6s mat6rielles de l'H6pital-G6ndral correspondent b la
p6riode troubl6e qui suit la mort de Saint-Vallier. Nous savoffl que l'Ev0-
que d6cdde d la fin de I'ann6e 1727; la nouvelle arrive en France au
cours de I'ann6e suivante et donne le signal i la kyrielle de problOmes
qui vont se succ6der jusqu'en 1738. Pour leur part, les religieuses se re-
trouvent tout i coup avec plus de 8,000 lirrres de lettes protest6es 06, ce
qui amEne des ddboires aux porteurs de ces lettres. En effet, les lettres
de change qu'elles avaient tir6es comme i I'ordinaire sur leur agent en
France, Saint-Senoch, ne furent pas pay6es. Cet ennui 6tait d'autant plus
p6nible que les religieuses savaient qu'au moment de la mort de Saint-Val-
iier leur agent en France tenait entre ses mains les dparpes d'une ann6e
entiEre. Malheureusement, il n'existait plus pour elles ni rentes' ni rem-
boursements: < la saisie 6tait pos€e sur tout ce qui avait rapport i la
succession du Pr6lat > 00. Les religieuses se trouvErent rdduites i ne per-
cevoir que quelques rentes dont la somme 6galait, en tout, 1,830 liwes0?.
Devant faire face i leurs affaires temporelles ainsi qu'i leurs cr6anciers,

95. Annales de lH6pital-Gdn4ral, ll. La pagination d6sordonn6e du tome II
des Annales nous emp0che de donner des r€f6rences plus pr6cises.

96. rbid.,f i.
97. Ibid,,f i.
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on comprend qu'elles se consid6rdrent frustrdes de leur juste part des b6-
n6fices. Elles ressentirent d'autant plus ce contretemps, qu'une rente
achet6e au capital de 10,102 livres, provenant des g6n6rosit6s de Saint-
Vallier et de plusieurs dots, restait intouchable e8. Pendant ce temps, les
religieuses continuaient de faire les d6penses n6cessaires i la subsistance
de I'H6pital, ce qui, 6videmment, faisait accumuler les dettes.

Malgrd tout, les religieuses ont su se tirer d'affaire, puisqu'en 1.737 on
jette les fondations d'un nouvel ddifice i I'H6pital-G6n6ral. C'est pour-
tant le moment of la colonie ressent durement la grande disette de
bl6 ee. L'H6pital ne semble alors pas en p6ril, puisqu'i la provision norma-
le de bl6 que les religieuses achdtent chaque ann6e, elles parviennent, cette
ann6e-li, i se pourvoir de 700 a 800 minots en surplus, afin de nourrir
une vingtaine d'ouvriers pendant plusieurs mois 100. Puis au cours des
ann6es particulidrement p6nibles de 1742, 1743 et 1744,l'H6pital-G6n6-
ral, malgr6 la grande disette dont il est affect6 - corune toute la colonie,
d'ailleurs - continue d'assister les pauvres qui viennent demander l'au-
m6ne 101.

Il ne faut pas croire que l'Hdpital-G6n6ral demeure i I'abri de la
g6ne financidre p6riodique qui existe dans la colonie. L'image de sa v6-
ritable situation mat6rielle nous est donn6e quand nous consid6rons les
dettes qui s'accumulent d'ann6e en ann6e 1o2.

Nous remarquons qu'i partir des ann6es de misdre, les dettes de
I'H6pital-G6n6ral commencent i augmenter: de 7,564livres qu'elles 6taient
en 1738, elles sont mont6es d. 12,541 livres en 1739. Si les religieuses
r6ussissent i en payer une partie et 1740, soit 3,012 livres sur 12,541
livres, elles en accumulent consid6rablement par la suite: 14,253 livres
en l74l; 18,030 liwes en 1742; 21,760 liwes en 1743;20,355 livres en
1.744; 15,641 livres en t745; 9,648 livres en 1746; 13.264 livres en
1747, aprds quoi les dettes oscillent gdn6ralement entre 14,000 et 18,000
livres jusqu'en 1.759. On voit bien que les exc6dents des recettes, d cer-
taines ann6es, ne sont pas n6cessairement signe de prosp6rit6'

Malgr6 les ann6es difficiles que vit la colonie en g6n6ral, la commu-
naut6 de I'H6pital-G6n6ral r6ussit i payer une partie de ses dettes d
partir de 1745. En effet, au moment of I'on parle de chert6 des provi-
iions dans la colonie, en 1746, elle parvient d 6quilibrer ses recettes et
ses d6penses et i diminuer ses dettes d'environ 4OVo. Pouttant, c'est bien
cette ann6e-li que le Conseil de la Marine explique la situation fdcheuse
de I'Ev6que de Qu6bec: < D'un costd la guene occasionne une chert6 de

98. Ibid.,r.
99. Saint-Vallier et tildpital-Gdndral, 3Ol; Lettre de Hazeur de lOrme,

1739, BRH, XVt266.
100. Annales de l'Hdpital-GdnEral, II.
101. Ibid., l l .
lO2. Voir I'appendice B, P. 233'
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plus du double dans les provisions qu'il est oblig6 de faire venir de fran-
ce; Et d'un autre les occasions de d6pense augmentent a proportion pour
luy dans son dioceze ) 103. Et c'est en vain qu'on esp6rerait voir baisser
les prix puisqu'encore, en 1749, madame B6gon 6crit i son gendre qu'il
est impossible de vivre au Canada; le bois, dit-elle, est i 15 ou 20 sols la
corde, le bl6 i trois livres, le veau i 30 liwes, la dinde d 5 liwes la pidce
et le reste i proportion loa.

On serait port6 i croire qu'avec les recettes de I'ann6e 1757,IO4,O52
livres, les religieuses peuvent maintenant 6conomiser. Mais il faut savoir
que la moiti6 de cette somme, soit 87,734 liwes, provient des pensions
militaires. Par cons6quent, on peut facilement supposer les d6penses 6le-
v6es que le traitement des nombreux malades exige, et i un moment ot
les denrdes cofitent un prix exorbitant. Songeons seulement i la quantitd
de boissons fortes que la Communaut6 doit acheter pour ces centaines
d'hommes < habitu6s i ne jamais s'en abstenir >106.

Rdpercussions de la guerre de la Conqudte

Aprds 1759, les religieuses de I'H6pital-G6n6ral connaitront, en plus
d'un trds grand d6nuement mat6riel, un 6tat financier des plus critique 100.

L'avenir apparait fort menagant, en effet. Les religieuses commencent
i se d6soler du d6sordre qui rdgne partout: elles se plaignent qu'i I'in-
t6rieur, les soldats de la garnison s'emparent des effets des pauvres, et
qu'd I'ext6rieur ils font pire encore. Le pillage qui est partout r6pandu
n'6pargne pas les religieuses; pour se nourrir, une troupe de soldats fran-
gais envahit la seigneurie de Saint-Vallier et s'empare de tous les bestiaux
ainsi que du bl6 du moulin 10?. eest ld une grande perte pour fH6pital-
G6n6ral qui a absolument besoin de cette seigr.eurie pour nourrir ses
malades et les 300 bless6s de la bataille du 13 septembre.

Mais le pire r6side dans I'accumulation de tous les faux frais pay6s
des deniers m6mes des religieuses qui espdrent se faire rembourser par le
roi de France. Malheureusement, les choses ne se passeront pas ainsi. En
plus d'avoir tu6 tous les beufs de leurs terres pour faire des bouillons,
d'avoir donn6 presque tout leur linge et tous les lits de la Communaut6
aux soldats, officiers et bless6s, elles paient, en 1759, pour des effets
qui ne seront jamais mis i leur disposition la somme de 1,200 liwes 108.
A partir de 1760, les religieuses sont plong6es dans une v6ritable indigen-

103. Maurepas au Comte de Muy, 28 mars 1746, AC, B 84r:98.
104. Madame B6gon )r son gendre, 26 avril 1749, RAPQ, 1934-1935:60.
105. Annales de fH6pital-Gdndral (1743-1793), ll5.
106. Sur ce problEme, voir Marcel Trudel, L'Eglise canadienne sous le R6gi-

me militaire (17 59-17 64), lI, 302-313.
tO7. Annales de I'H6pital-GdnCral (1743-1793), 133.
108. Ibid., t33.
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ce ro0: comme le Roi ne pourvoit pas aux n6cessit6s de I'H6pital-G6n6ral,
elles se voient oblig6es d'en assumer la responsabilit6 par des crddits obte-
nus des marchands tant anglais que frangais 110. La situation est d'autant
plus inqui6tante que le bilan de I'administration courante de mai t759 il
mai 1760 n'est pas satisfaisant les d6penses de 136,482livres d6passent
les recettes de 37,152 livreslll. L'ann6e suivante, de mai 1760 i mai
1761, on va dgalement enregistrer un ddficit de 15,559 livres. L'H6pital-
G6n6ral s'enfonce dans ses dettes' A peine les religreuses ont-elles le
temps de respirer au cours de 1'ann6e l76L-1762, lorsque les recettes
excbdent l6gdiement les ddpenses de 1,191 liwes. Ce surplus sera rapide-
ment utilis6.

Comment faire face ir toutes ces n6cessit6s ? Comment calmer les
cr6anciers les plus impatients ? Comment rdgler toutes ces dettes g6nantes
avec des recettes provenant presque exclusivement de pensions, d'aum6-
nes et du fruit de leurs travaux ? Si encore le total de ces revenus 6tait
raisonnable. Mais non. En 1762-1763, si la d6positaire n'inscrit qu'un pe-
tit d6ficit de 952livres dans I'administration courante de I'H6pital, il faut
voir la somme que repr6sentent les dettes.

C'est qu'i partir de 1762,l'H6pital-G6n6ral, sans cesse expos6 i des
poursuites, connait une situation alarmante. Les n{gociants avec lesquels
les religieuses ont fait affaire, inqui6t6s par la lenteur de leurs d6bifrices
qui tdchent, elles, d'obtenir leurs paiements de la Cour de France, les
traduisent devant les tribunaux anglais. Elles sont condamn6es. Par exem-
ple, le 2 fdwier L762, une sentence du Conseil militaire de Qu6bec est
iendue contre elles en faveur de M6thot, sentence qui les condamne d
payet 36,277 livres < pour valeur regue en fourniture de beuf , pour
ies bless6s des troupes frangaises. Le sieur Valet, huissier, r6pondant que
la Communaut6 ne peut rien faire avant la liquidation des affaires du
Canada avec la Cour de France, tous les biens meubles et immeubles de
la Communaut6 sont saisis. Ces biens demeureront hypoth6qu6s par pri-
vildge au sieur Mdthot, avec charge d'intdrOt jusqu'au remboursement u2.

On voit alors les religieuses retirer quelques fonds de rentes, les mieux
plac6s, tels ceux du S6minaire de Qu6bec et de la Fabrique de Qu6bec us'

Eiles vendent meme, en 1762, une belle terre de trois arpents qu'elles ont
i Saint-Vallier et qu'elles font valoir de concert avec le domaine; elles
la cddent < pour la modique somme de 700 livres et cela pour aider i
satisfaire d quelques cr6anciers > 114.

109. Saint-Vallier et tHdpital-GCnCral, 37 5.
ll0. <M6moire dc Sriand sur I'H6pital'G€n6ral pour 6tre pr6sent6 | l'Ev0'

que d'Orl6ans et au contr6leur-g6n6ral >,- 1760, AHG'Q, Dill4rents Papiers, (l I
95).

111. Livres des comptes pour I'ann6e 1759-1760.
ll2. Anrules de tHdpital-Gdndral (1743'1793)' l0ls.
113.  Ib id. ,168.
lt4. Ibid.,172.
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C'est donc avec raison que le rapport de Murray sur le gouvernement
de Qu6bec en 1762 esquisse un tableau plut6t sombre de la situation de
fH6pital-G6n6ral. Il rapporte qu'i ce momeffle les d6penses excddent
les recettes d'une part, et que, d'autre part, le Roi de France doit d la
Communaut6 un montant considdrable pour les soins donn6s aux malades
de I'arm6e 116.

En 1763,les 6v6nements placent les religieuses de I'H6pital-G6n6ral
dans un 6tat encore plus d6plorable. selon Mdre Le Gardeur de Repenti-
gny, c'est le comble-de l'indigence. Demandant secours au Roi, au nom
de la Communautd, elle se Plaint:

Nous sommes la seurle communau't6 religieuse de ce pays expos6e i
mendier son pain... N'€st-il pas temPs, monseigneur, aprBs trois ans
d'attente et de souffranoes, d'atre rEmbou.rs€es des sommes que nous
avons avanc6es pour la gu6rison et le r6tablissement de ses troupes ? 110

Heureusement, les religieuses peuvent encore compter sur les aum6-
nes. En t6te des personnei g6n6reuses vient le grand vicaire Briand qui
donne 2,896 liwei; I'eccl6siastique Rigauville le seconde en donnant 444
liwes et d'autres aumdnes tant en argent qu'en nature; Brement fait don
de 150 minots de pois avari6s avec la farine de 140 minots de bl6 6gale-
ment avari6, le tout donn6 pour ( 1 1 sols la pochde seulement > I les cur6s
de Lorette, de la Petite-Rividre, de Beauport et de ctrarlebourg leur pro-
curent, par leurs paroissiens, quantit6 de mat6riaux planches, chaux,
et3..rLT

Pendant ce temps, la France, peu empressde de secourir fH6pital-
G6n6ral de Qu6bec,- garde le silence. Les crfanciers, inquiets, posent des
exigences.

Le 21 mars 1763, on applique une seconde hypothlque sur les biens
de la Communaut6. Ceux-ci sont ali6n6s, cette fois, en faveur de Terroux,
ndgociant de Qu6bec, pour la somme de l,973liwes, sans comPtgr les in-
tdr-6ts. Par chance, leslefigieuses peuvent se tirer de cette hypothbque gra-
ce b Benjamin Comte, en s'acquittant i l'6gard de Terroux, le 22 novem-
bre de la-mQme annde. D6ji, i 

-cette 
date, les int6rpts montetrt I 295 livres,

ce qui porte la somme d" 2,268liwes. Ce n'est 6videmment pas une pure
ctraiit6 ae h part de Comte car, comme Terroux, il ne se. d6partit pas de
ses int6r6ts ae SVo.Il reste que cette d6l6gation de charge I Comte permet
)r la Communaut6 de respirer pendant un moment 118.

La principale cause des graves difficult6s financiBres auxquelles doit
faire faie fH6pital-G6n6ral pendant plusieurs ann6es, r6side dans le d6-
faut des traites qui devraient Ctre ddlivr$es sur le tr$sor royal. Avec ces

115. Rapport de Murray concernant le gouvemement de Qu€lec.au.Canada,
15 juin U6t; Shortt et Doughty, Documents constitationnels (1759'1791), 54.

1 16. Saint-Vallier et lHdpital-Gdndral, 37 5.
ll7. Annales de tHdpital-Gdn4ral (1743-1793), 175s.
118.  Ib id . ,174s .
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traites, les 7I,394 livres de ration et de fourniture que les religieuses
ont avanc6es pourraient Otre rembours6es. En mars 1763, l'Annaliste de
l'H6pital-G6n6ral fait un relev6 d6taill6 de cette cr6ance, c'est-i-dire de
1'6tat des sommes qui sont dues par le Roi i I'Hdpitalllo. En voici le 16-
sum6:

pour paille fournie aux malades en 1759, sur
ordre de Bigot  . . . . . . . . . . .

pour journ6es d'infirmiers et de buandiers em-
ployds pendant les neuf premiers mois de 1759
aux soins des soldats, malades et miliciens .......... 16,956 "

pour ration d'h6pital fournie pendant les neuf
premiers mois de L759 aux miliciens malades .... 39,669

pour ration d'h6pital fournie pendant les sept
derniers mois de 1759 aux officiers des troupes
de la marine, malades 9,320 "

pour I'inhumation et la s6pulture de 160 soldats et
miliciens pendant les neuf derniers mois de L759 ..

pour ration d'h6pital fournie pendant les neuf
derniers rnois de 1759 aux soldats de la marine,
malades

pour ration d'h6pital fournie pendant les huit
derniers mois de 1759 aux matelots malades .....,

pour ration d'h6pital fournie pendant les neuf
derniers mois de 1759 aux habitants de I'Acadie
et aux sauvages malades

pour ration d'h6pital fournie pendant les neuf
derniers mois de 1759 aux soldats des troupes
de terre, malades 30,262
pour ration d'h6pital fournie pendant les sept der-
niers mois de 1759 aux officiers des troupes de
te r re ,  ma lades . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 ,328

pour I'entretien des fous des deux sexes pour 1759 1,000

pour I'entretien des fous des deux sexes pour 1760 1,000

pour gratifications extraordinaires accord6es an-
nuellement en considdration des soins donn6s aux
soldats et autres malades 1,000

TOTAL 149,421 livres r2o

119. Etat des sommes qui sont dues par le Roi aux religieuses de I'H6pital-
G6n6ral, pour les ann6es 1759 et 1760, ibid., 150-156.

l2O. Ces difficultds financidres ont 6t6 6tudi6€s par Marcel Trudel dans
L'Eglise canadienne sous le R€gime rnilitaire, II:306; toutefois, quand I'au,teur fixc

600 livres

480

13,300 livres

10,412

I1 ,094
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En 1764, d'aprds les Livres des comptes, la Communaut6 sera encore
d6bitrice de 58,239 [wes. Par ailleurs, les 14,O39 livres de recettes qu'el-
les ont accumul6es au colus de I'ann6e repr6sentent une somme infdrieure
i ce chiffre, i cause de la forte d6prdciation que subit l'argent de papier'

cette sombre situation de I'H6pital-G6n6ral, i la fin du r6gime mili-
taire, laisserait entrevoir une faillite compldte i brdve 6ch6ance, surtout
quand on songe que la Communaut6 ne regoit plus la pension annuelle
de 2,000 liwei co-mme sous le r6gime frangais. Toutefois, comme l'6crit
Marcel Trudel qui a fait une 6tude sp6ciale du r6gime militaire:

Les religieuses pouvaient en@re trouver quelque eepoir pour l'avenir
dans I'irnportance de [a situation que l'Hdpita,l avait oocutr€e pgnq"n!
tou,t le r6gime rnilitaire' C'est Ii que vivait le grand-v'icaire Briand
depuis 1759; clest de li qu'il di'rige t'Bglise de Qu€-bec; cornme du
ternps de Mgr de Saint-Vallier, 'l'Hdpital-G€n6r'al 6tart devenu' pour
ftrglise, un cen'tre administra'tif: la pltr,part ds lettrBs du grand-vicaire
sont envoydes de l'H6pital, les our6s y achominent leur correspondancp
et trbs souvent ils doivent se rendre eux-rnOmes i I'H6pital pour y
expliquer leur conduite ou pour demander des conseilo. c'est encore
t 'l'Hbpital que le Chapitre tiendra le plus grand nombre de ses
r6unions.

L'H6pital-G6n&al pouvait encore s'honorer d'avoir 6t6 le sibge de deux
6lections dpiscopales, en 1763 et en 1764.

De plus, I'amiti6 que les religieuses ont su s'attirer des autorit6s an-
glaises pendant les anndes 1759-1763 va les aider d se sortir partiellement
de ce marasme financier 121.

Revenus
Quoi qu'il en soit, malgr6 les pires ann6es de d6cadence mat6rielle,

fH6pital-G6n6ral, sous le r6gime fiangais, s'en tire assez bien grdce, en
partie, i diff6rentes sources de revenus: jardins, ferme, trav-aux, dots,
ioldes des soldats, dimes, pensions' dispenses et troncs de l'6glise; toute-
fois, ces revenus rapportent des profits plut6t minimes dans I'ensemble.
Mais il vaut la peine de s'arrQter aux principales sources de_ revenus en
France, gratificaiions du Roi et rentes, et sur celles du Canada, aum6nes
et seigneuries.

Les gratifications du Roi, de par leur nature m6me, ne constituent pas
pour I'H-6pital-G6n6ral la source la plus importante de revenus- De- glu-s'
ie Roi n'accorde son aide qu'en proportion de I'utilit6 que, selon lui, la
colonie retire des communaut6s 122' s1 si l'on en juge par le traitement

i 108,475 livres 7 sols la somme due par le Roi, il se fonde sur. la situation de
1762, alors qu'un 6tat prdpar6 en l76i atteste que ! Frqnce dgLt q3 t99 plus,
soit l4g,42l iivres pour-ce que I'H6pital-G6n6ral a d6pens6 de 1759 I 1751.

tzt. Ibid.,3ll-313.
122. Mdmoire du Roi, pour servir dinstruction au Sr Chazel, I mai 1725,

AC, B 48r:186-205.
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qu'il accorde i l'H6pital-Gdn6ral, celui-ci ne semble pas jouir d'une bien
grande consid6ration. C'est seulement en l72O que, sensibilis6 d la situa-
tion de fH6pital qui ne regoit encore rien du Roi, le Conseil de la Marine
accepte de lui verser 1,000 liwes de gratification annuelle, parce qu'on
y a fait bitir une maison pour les < Fols et infirmes d'Esprit des deux
sexes >. En retour, les religieuses devront recevoir les soldats des troupes
de la colonie; mais ces soldats, explique-t-on, ne seront pas i la charge
de l'H6pital, puisque le Roi fera remettre i la Communaut6 la demi-
solde accord6e i ces invalides 123. Malheureusement, ces lib6ralit6s ne peu-
vent pas continuer longtemps, loin de li: pour pr6venir les d6sirs de Saint-
Vallier, le Ministre, en 1724, I'informe que le Roi ne peut, pour le mo-
ment, accorder de nouvelles grdces alrx communaut6s religieuses 124. Effec-
tivement, Beauharnois et Dupuy ont beau interc6der auprds du Ministre,
en 1726, pour obtenir des secours i fHdpitat-G6n6ral,leur demande de-
meure sans effet pendant quelques ann6es.

A partir de 1729, les religieuses se mettent i craindre, avec raison,
pour I'avenir de leur Guvre: non seulement les aum6nes baissent, mais
les revenus m6mes de la Communaut6 diminuent d'une fagon consid6ra-
ble. Aussi, en l73I,le procureur-gfln€ral Verrier examine les affaires de
la Communaut6 pour constater, i la fin, qu'elles n'ont que 2,000 livres
de revenus: ce qui rend les religieuses incapables d'assumer les lourdes
responsabilit6s qui pdsent sur la Communaut6126. Mais le Roi, se basant
sur les pr6tentions que les religieuses ont sur la succession de Saint-
Vallier, compte sur une augmentation dventuelle de revenus pour la Com-
munaut6 et r6pond que les biens suffiraient s'ils e@ient mieux adminis-
tr6s. Toutefois, face aux dettes de la Communaut6, Sa Majest6 se laisse-
ra bient6t toucher, reconnaitra ces besoins et agya en cons6quence; en
effet, en 1732, l'H6pital-G6n6ral est dot6 d'une gratification de 6,000
livres r6partie sur quatre ann6es. Cette somme l'aidera i sortir de sa g6ne
financidre 120. Somme toute, les gratifications du Roi envers I'H6pital-
Gdndral sont plut6t maigres. Bien str, elles aident l'6tablissement i vivre,
mais heureusement que des rentes viendront s'y ajouter.

Les revenus tir6s des rentes constituent, en effet, un fonds important
pour I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec. Dds le d6but de l'6tablissement
en 1692, dans le contrat mOme de fondation, Saint-Vallier s'empresse de
placer sur I'H6tel de Ville de Paris la somme de 21,000 livres, monnaie
de France; ce placement avantageux assurera un revenu de 2,000 livres
du Canada, moiti6 pour les pauwes, moiti6 pour les religieuses. Puis, ju-

123. Conseil de la Marine ir Vaudreuil et B6gon, 2 jnrn 1720, AC, B 422:265-
286.

124. Maurepas i Saint-Vallier, 30 mai 1724, AC, 847:.73-76.
125. ProcBs-verbal de Verrier sur les affaires de I'H6pital-G6n6ral, 15 janvier

1731 ,  C l lA ,54 :3 -10 .
126. Maurepas i Beauharnois et Hocquart, ler avril 1732, AC,857135-39.
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geant insuffisante, cette dot de 1,000 livres affect6e i I'entretien des reli-

!i"or"., Saint-Vallier, en 1697, I'augmente de 300 livres de rentes an-

f,o"1"r'rzz. L'EvOque place encore, el I7I9, 17,379 liwes i rente sur

fH6tel de Ville; dl cette somme, 14,379 livres proviennent des dots.

Cette source de revenus, constitu6e en rentes, est vitale nOn seule-

ment pour I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec, mais aussi pour tous les h6pi

taux du canada. on s'en rend bien compte en 1720 lorsque la crise fi-

nancibre en France affecte les rentes sur lrH6tel de Ville. Les sup6rieures

des h6pitaux du Canada supplient alors !e Conseil de la Marine de faire

en sortb que les rentes pergues sur I'H6tel de Ville de Paris ne soient pas

diminu6es 128.

Quant aux religieuses de l'H6pital-G6n6ral, inquietes,_-elles _decident,
i la iin de I'ann6e, ie retirer leurs rentes sur fH6tel de Ville de Paris. La

Superieure explique qu'on ne peut pas laisser ces fonds au denier cin-
quunt" tzo 61a76 impoisible poui la Communaut6 de se soutenir avec des

i"nt"r uu..i diminu6es reo. 811s5 pensent juste. Suivant d'assez prds les

ftuctuations 6conomiques de la Frince, elles prdfgrent de beaucoup, lors-

a;; i;. affaires semblent incertaines ld-bas, recevoir de I'argent en espdces

ilnnantes, plut6t qu'en rentes. C'est pourquoi, tant6t elles acceptent, tantot

elles refuient des dots de professes constitu6es en rentes 131'

I1 faut reconnaitre que ces revenus de France, gra!!i9a1io-ns et rentes,

soni incapables i eux ieuls de soutenir I'ceuvre de I'H6pital-G6n6ral de

Qu6bec. itour vivre et se d6velopper, celui-ci doit rdaliser des b6n6fices

ici meme dans la colonie. Joints i-multiples petits profits glan6s ici et li,

i". !ui". tir6s des seigneuries et des aumdnes constitueni la partie la plus

imp-osante dans l'ensJmble des revenus de l'H6pital-G6n6ral'

Au point de d6part, nous avions pensd q}-e-l9s seigneuries de I'H6pital-

G6n6rai pouvaient former en elles-m6mes I'objet_{'une- etude.sociale et

Jconomique int6ressante. Le dfpouillement des archives hospitalidres nous

oni ..p"iraunt appris que la Cbmmunaut6- ne-pgjsEd: -uucp registre s6-

pare,i".", uo"iroo.s'seigneuries lvalt le XlXe sidcle. De sorte qu'il

nous est impossible de p6n6trer la vie 6conomlqlre des seigneuries, encore

moins leur'vie sociale. Toutefois, les Livres des comptes de I'H6pital-

G6n6ral nous fournissent une certaine somme de renseigtements qui ont

pout vuleut de nous montrer que les seigneuries de la Communaut6 ont

127. ll d6cembre 1697, AHG-Q, Extraits des Actes, Titres et Documents,5.

11a. s"peti!"t"t des hdpitaux dii Canada au Conseil de la Marine, 16 avril

1720,  AC,  C l1A,  41 :151.
129. C'est-ir-dire placls h' 2Vo.
130. Actes capiti.laires de lH6pital'Gindral, 40'
l 3 l . F l n l T 2 l , p a r e x e m p l e , l e s r e l i g i e u s e s e x i g e n t q u e l e s 2 , 6 4 0 , l i v r e s d e d o t

pro-ir". par les paients ae Uaie Madeliine Duplessis soient remplac6es .par l'000

iiur., 
"n 

ispdces 
-sonnantes, 

(Actes capitulaires de tg6pital-Gdn€ral, 45')
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grandement aid6 i maintenir l'6quilibre des recettes et des d6penses. Pour
suppl6er i la carence de documentation, nous avons tout juste en mains,
outre les Livres des comptes, quelques documents officiels propres i identi-
fier ces seigneuries et i nous donner une id6e de leur 6tat; les Actes capi-
tulaires nous apportent parfois des informations int6ressantes.

Avant 1760, I'H6pital-G6n6ral 6tait possesseur de quatre seigneuries:
Notre-Dame des Anges, les Islets, Saint-Vallier et Kamouraska.

La seigneurie Notre-Dame des Anges est celle of se situent pr6cis6-
ment I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec et ses bdtiments 182. Cette seigneurie
tire son importance 6conomique du moulin i eau que les religieuses y ont
fait construire en 1,702. Ce moulin permet aux religieuses de retirer suf-
fisamment de profits pour n'6tre plus dans I'obligation d'acheter, com-
me elles le faisaient ant6rieurement, plusieurs centaines de minots de bl6
par ann6e. Les Livres des comptes nous montrent que le moulin r6pond
m6me aux besoins des censitaires des Islets et des cultivateurs des parois-
ses environnantes. C'est pourquoi, le moulin 6tant devenu vital au point
de vue 6conomique, les religieuses d6cident, en 1709, d'en faire construire
un i vent, pour remplacer ce moulin i eau, i cause du manque d'eau
une partie de l'ann6e et parce que < cela donnera lieu de recevoir plus
de pauvres t 133. Q'ssf tout d leur profit que le moulin soit termin6 en
1710, parce que l'Intendant leur demandera de moudre une certaine
quantit6 de bl6 pour les magasins du Roi, chaque ann6e. Voili donc une
source de revenus sur laquelle les religieuses compteront grandement, i
I'avenir. Aussi, en 1731, d6cident-elles de faire rebdtir en pierres le mou-
lin i vent pour la raison qu'il 6tait < tout pourri > 134.

La premidre acquisition d'importance que fait Saint-Vallier dans I'in-
t6r6t de I'H6pital-G6n6ral est celle de la terre des Islets ou comt6
d'Orsainville, situ6e sur la rividre Saint-Charles. Cette terre des Islets com-
prend une superficie totale de 3,575 arpents. Le domaine lui-m6me comp-
tB 719 arpents de terres dont 135 labourables et 80 en prairie, le tout
consistant alors en 215 arpents auxquels les religieuses de l'H6pital ne
peuvent pas avoir part. La seigneurie comprend en plus 504 arpents en
partie d6frich6e, portion de terre or) les religieuses vont obtenir une par-
tie de ce qu'elles feront d6fricher i leurs d6pens. Au-deli du domaine,
on situe deux rangs de concessions faites i des habitants; les deux rangs
ensemble comptent 60 arpents de profondeur et 480 arpents en superficie.
Puis, au-deli de ces concessions s'6tend le reste de la terre en bois debout
contenant 2,376 arpents en superficie 136.

132, Voir la carte en hors-texte.
133. Sup,€rieure de I'H6pital-G6n6ral i Pontchartrain, 1708, AC, CllA, 29:137.
134. Actes capitulaires de lH6pital-Giniral, 52s.
135. Procis-verbal concernant l'H6pital-G6n6ral, 14 octobre 1723, AC, CllA,

45:15-26.
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Au moment oi I'EvOque achEte la seigneurie des Islets - devenue
comt6 d'Orsainville - celle-ci vient de passer, depuis quelques mois seu-
lement, b Frangois Talon, neveu et l6gataire universel de I'intendant. Le
contrat de vente est sign6 le 10 mars 1696, moyennant la somme de
6,000 livres, avec la mdre de Frangois Talon et sa strur Genevidve, toutes
deux i titre de procuratrices 136. Saint-Vallier ne tarde pas d faire don du
comt6 d'Orsainville i I'H6pital-G6n1ral, partie aux religieuses, partie aux
pauwes 137; quelques jours plus tard, les administrateurs de I'H6pital
acceptent la donation r38.

De 1718 d 1723, plusieurs d6lib6rations sont faites de part et d'autre
en vue d'un nouveau partage du comt6 d'Orsainville entre les pauvres et
la Communaut6 de I'H6pital46neral 13e. En effet, en novembre 1718,
I'EvOque et la sup,6rieure de I'H6pital appuy6s par le Gouverneur et I'In-
tendant, demandent au Conseil une concession sur la terre des Islets -

terre inali6nable, comme on le sait. Selon le m6moire, les religieuses of-
frent de faire d6fricher, i leurs frais, chaque ann6e, un certain nombre
d'arpents en bois debout fix6 par le Conseil lui-m6me. Comme indemnit6,
elles demandent qu'on leur rembourse les frais du ddfrichement et la pro-
pri6t6 de la moiti6 de ces terres 140.

Le Conseil commence par estimer raisonnable la demande de I'H6pital-
G6n6ral et, en l720,le Roi leur accorde la faveur de la moiti6 de toutes
les terres qu'elles ddfricheront 1a1. Malheureusement, le Conseil, en 1723,
revient sui I'arr6t de 1720, all6guant que cette permission pourrait Otre
pr6judiciable aux pauvres de l'H6pital-G6n6ral. Aprds avoir consid6r6 les
diff6rents rapports, le Roi ordonne alors que la Communautd de I'H6pi-
tal-G6n6ral regoive, d'une part, la propri6t6 du tiers des terres en bois
abattu dans les 504 arpents de cette nature; d'autre part, elle aura la moi-
ti6 de celles qu'elle fera d6fricher et rendre labourables dans les 2,376
arpents de terre de bois de haute futaie. Ce d6frichement, selon I'exigence
du Roi, doit 6tre fait en I'espace de dix ans, i partir du ler janvier
1726 142.

Les Livres des comptes nous montrent qu'effectivement les religieuses
de l'H6pital-G6n6ral ont pris les moyens pour d6velopper la seigneurie,
car la colonne des d6penses enregistre r6gulidrement des sommes destin6es
i I'achat de grains, d'animaux etc. pour les Islets. La colonne des recet-

136, 10 mars 1696, AHG-Q, Exttaits des Actes, Titres et Documents,52.
137. 4 janvier 1698, Ibid.,54s.
138. l0 janvier 1698, Ibid.,55s.
139. l5 juin 1718, Ibid.,62s.
140. Vaudreuil et B6gon au Conseil de la Marine, 8 novembre 1718, AC'

C l lA ,39 :20-31.
l4l. 2 jfin 172O, AHG-Q, Extraits des Actes, Titres et Documents, 64s.
142, Edits et ordonnances,I, 497'9'
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tes, par ailleurs, indique que les religieuses retirent r6gulidrement de I'ar-
gent des produits de la seigneurie, car aprds avoir pris les denr6es n6ces-
saires i la consommation de I'H6pital, elles en vendent aux habitants des
environs.

Les archives de I'H6pital-G6n6ral nous permettent tout juste de savoir
que les religieuses ont poss6d6 une seigneurie du nom de Saint-Vallier;
en effet, le nom de cette seigneurie revient assez souvent dans les Livres
des comptes, mais cela ne nous renseipe pas davantage. Puis, quelques
documents officiels et, par le biais encore une fois, les Actes capitulaires
nous ont permis de glaner quelques informations.

Nous savons que Saint-Vallier, vers 1717, songe i consolider l'6tablis-
sement de I'H6pital-G6n6ral, craiguant les obstacles que pourraient fafue
naitre les administrateurs sous pr6texte d'int6r0t des pauvres d qui ap-
partiennent la seigneurie de Notre-Dame des Anges et celle des Islets.
Heureuse coincidence: le 18 ao0t 1720, Louis-Joseph La Durantaye vend
i I'H6pital-Gdn6ral la moiti6 de sa seigneurie; cette moiti6, d6tach6e du
fief La Durantaye, regoit le nom de Saint-Vallier 143. Situde sur la rive sud
du Saint-Laurent, i environ 18 milles en aval de Qu6bec, la seigneurie
mesure une lieue et demie de front sur une profondeur de quatre lieues;
ce territoire fait aujourd'hui partie du comt6 de Bellechasse.

Les religieuses de I'Hdpital-G6n6ral s'int6ressent beaucoup e cette
seigneurie. Les d6lib6rations du Chapitre nous apprennent en effet, qu'elles
se rendent parfois sur les lieux et qu'il leur arrive mOme de servir de mar-
raines aux enfants des habitants. Par ailleurs, nous pouvons constater que
les religieuses suivent de prds le travail de leurs censitaires. Plusieurs par-
mi eux ayant n6glig6 de mettre leurs terres en valeur, les religieuses d6ci-
dent de pr6senter une requOte contre eur le 5 aott 1733, l'Intendant con-
damne au moins 20 habitants de la seigD.eurie de Saint-Vallier i tenir feu
et lieu dans le cours de I'ann6e, i peine de r6union de leurs terres au do-
maine des religieuses de l'H6pital-G6n6ral144. Le m6me fait se reprodui-
ra en L744.

D6velopper la seigneurie pour mettre les terres en 6tat de leur fournir
du bl6, voili ce que les religieuses d6sirent avant tout. Aussi, les Actes
capitulaires nous informent qu'elles emploient des parties de dots pour
faire d6fricher leur domaine de Saint-Vallier. En outre, comme le t6moi-
gnent ces m6mes registres, la seigneurie fournit du bois de chauffage et
du froment b I'Hdpital-G6n6ralLa6.

Jusqu'i la fin du r6gime frangais, tout au moins, les religieuses conti-
nueront de s'occuper s6rieusement de cette seigneurie et de ses bAtiments.

Roy, Inventaire des concessions en lief et seigneurie, lY, 225,
Edits et ordonnances, m, 291.
Actes capitulaires de I'Hdpital-Gin6ral, 56; ibid., 82s.

143.
144.
r45,
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En I74L, la maison de Saint-Vallier est-elle en mauvais 6tat, la Com-
munaut6 d6cide d'en bdtir une en pierres146. Puis, en 1747, malgr6 les
dettes qu'elles ont, les religieuses d6cident de construire un moulin i eau
dans la seigneurie, pour remplacer le moulin i vent qui ne suffit plus aux
besoins 147.

A la seigneurie de Saint-Vallier se rattache le nom de celle de Ka-
mouraska. Situ6e sur la rive sud du fleuve, i environ 80 milles en aval
de Qu6bec, cette seigneurie a une superficie de trois lieues de front sur
deux lieues de profondeur.

Saint-Vallier achbte la seigneurie de Kamouraska pour libdrer celle de
Saint-vallier d,une redevance qui y est attach6e. Il s'agit du douaire de
10,000 livres appartenant i madame de La Durantaye et rest6 sur le do-
maine de la seigneurie de saint-Vallier; ce qui diminuerait d'autant le
revenu, si Saint-Vallier ne pensait pas, en 1725, i acheter la seipeurie de
Kamouraska pour y transpbrter le douaire en question, tout en laissant i
la communaut6 la jouissance du produit des terres u8. 811 r6alit6, cette
seigneurie produit peu de choses, selon les Annales. N6anmoins, elle four-
nit, chaque ann6e, 500 cordes de bois i I'H6pital-G6n$al.

En somme, ces propri6t6s fonciEres de I'H6pital-G6n6ral ont 6t6 une
source de revenus pbur la Communaut6 qui I'administrait; les religieuses
ont su en tirer proflt, tant en argent qu'en nature. Mais ces quelques -sei-
gneuries suffisaient-elles i compl6ter les secours de France ? Nous en dou-
ions. Sans les nombreuses aum$nes sur lesquelles on pouvait presque
comprer comme un revenu r6gulier, quoique variable, I'Hdpital-G6n6ral
n'aurait probablement pas pu survivre.

Au cours des premidres ann6es, on voyait << venir I'argent de tout c6t6
par la lib6ralit6 des dmes charitables >, d6clare I'Annaliste de l'H6pital-
G6n6ral 140. En effet, par I'examen des Livres des comptes, on consitate
que les bienfaits et les bienfaiteurs ont 6t6 plus nombreux dans le premier
quart du sidcle qu,aprds. Nous observons en particulier 9]e la- somme des
aumdnes est particuliErement €lev6e d partir de 1709 jusqu'au moment
de la mort Ae Saint-Valtier, en 1728; aprbs quoi elles ne seront jamais

aussi consid6rables. Mais pour I'ensemble de la p6riode envisag6e, 1701-
1764, il reste que la somme des aumones contribue i diminuer la diff6-
rence entre les recettes et les d6penses. Le tableau suivant 160 repr6sente
les aum6nes donn6es en argent:

146. Annales de fH6pital'Gdndral, ll.
147. Annales de l'H6pital-Gandral (1743'1793), 27s; Actes capitulaites de

t Hipital-G 6ndral, lO3.
148. Annales de tHbpital-Gdn€ral, I, 291s.
r49. (bid.,205.
150, Tableau fait d'aprDs les Livres des comptes etles Annales'
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Aum6nes Aum6nes Aumdnes Aumdnes
Annee (livres) Annee (livres) Annee (ivres) Annee (livres)

t70t 128 17 t7 45,323 1734 I,015 1749 t,643
1702 343 17 t9 2,000 1735 I,555 17 50 1,648
1703 245 1720 51,326 1736 t,834 l75l 744
1704 102 t72t 1,907 1737 909 1752 1,010
1705 105 1722 8,279 1738 500 1753 642
1706 45 1723 4,878 1739 500 1754 2,845
1707 I 13 1724 8.800 1740 640 t755 159
1708 170 t726 r0,9t2 174t 617 1756 750
1709 2,169 1727 12,329 1742 1,184 1757 508
tTlo 2,259 t728 3,964 1743 t,370 1758 373
lTtl 1,417 1729 950 1744 1,408 1759 2,000
1712 2,843 1730 t,260 1745 1,650 l76t 1,400
17t3 5,859 t731 840 t746 661 1762 3,680
l7t4 48,302 1732 673 t747 3,133
l7l5 5,000 1733 270 1748 1,287 t764 3,5t6
1716 3,348

Le fondateur de l'H6pital-G6n6ral est vraiment le premier i donner
I'exemple de g6n6rosit6 161. Les Livres des comptes nous r6vElent qu'il
donne i I'H6pital-G6n6ral, certaines ann6es, au-deli de 45,000 liwes;
signalons les ann6es 1714, 171.7 et 1720. Pourtant I'Ev6que n'est pas tris
riche; en effet, i partir de 1713, il fixe sa r6sidence i I'Hdpital-G€n1ral,
parce que, dit-il, ses revenus sont trop modiques pour maintenir les d6-
penses de la r6sidence du palais 6piscopal. A vrai dire, il vient de perdre,
i ce moment-li, une somme consid6rable d'argent par une r6duction de ren-
tes sur I'Hdtel de Ville. Par ailleurs, T6tu affirme que I'EvEque s'est en-
dett6 en France pour plus de 25,000 francs afin d'acheter des viwes aux
pauwes 152. Ce fait est plus que suffisant pour justifier, de sa part, la plus
stricte aust6rit6 financidre.

La premi0re grande lib6ralit6 faite par Saint-Vallier i I'endroit de
I'H6pital-G6ndral - nous tenons i le rappeler - consiste dans I'achat
de la seigneurie de Notre-Dame des Anges en 1693 pour la somme de
19,000 livres. Elle sera suivie, trois ans plus tard, de I'achat du comt6

151. Les archives de I'H6pital-G6n6ral ont permis l T6tu de dresser une liste
des aum6nes connues qu'a faites Saint-Vallier au Canada: 40,080 livres au S6mi-
naire de Qu6bec; 80,000 livres pour la constructio,n du palais 6piscopal; 60,000 li-
vres pour la fondation de I'H6pital-G6n6ral; 30,000 livres pour la fondation des
Ursulines des Trois-Riviires; 20,000 livres aux pr6tres du S6minaire de Montrdal;
8,000 livres pour le soutien d'une 6cole I Qu6bec; 6,000 livres aux sceurs de la
Congr6gation Notre-Dame I Montr6al. Le total des au,m6nes que Saint-Vallier a
faites au Canada s'6ldve i 600,000 livres. (T0tu, Evdques de Qudbec, 149). @s
donn6es ne signifient pas que Saint-Vallier est riche; Cest qtre I'Ev0que donne tout
ce qu'il possEde. Par ailleurs, il regoit beaucoup d'aum6nes de personnes charitables
en France.

152. TOtn, Histoire du Palais 0piscopal de Qudbec, 38s.



Portrait de Mire Louise soumunde de saint-Augustin, premiare suplrieure de

l 'H6pital-Ghlral de Qulbec (peinture de Michel Dessai l l iant ex6cut6e en 1708).
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d,Orsainville au montant de 6,000 livres. Puis, en 1720, il fait I'acquisi-
tion de la seigneurie de La Durantaye pour 30,000 liwes. La m6me ann6e,
il achdte unelente foncidre de 4,100 livres, encore en faveur de I'Hdpital-
G6n6ral. Par la suite il constitue une autre rente de 2,700 livres afin de
permettre d la Communaut6 de recevoir davantage de pauwes; malheu-
ieusement, la plus grande partie de ces rentes se trouvent r6duites, et mC-
me, plusieurs d'entre elles, an6anties. Il paie aussi quatre-dots.entidres et
aide au paiement de plusieurs autres. Enfin, comme nous le disions pr6c6-
demment, il consacre, chaque ann6e, des sommes considfrables pour as-
surer l'existence de la Communaut6 163.

Saint-Vallier n'est pas le seul bienfaiteur de la Communaut6. Quelques-
uns de ses successeurJ et des membres du clerg6 ont partiellement herit6
de sa g6n6rosit6, surtout vers la fin du r6gime langais e1 apleq h Con-
quete. tsn particulier, nous pensons d Mg de Pontbriand qui donne, de
hq+ e 1i57, 5,230 livres i la Communaut6; I'eccl6siastique Desglis,
1,152 livres; Briand, grand-vicaire devenu 6v0que, donne, de 1761 i
1793, 17,895 livresl64- D'autres eccl{siastiques offrent tour i tour soit
des arpents de terres, soit des sommes d'argent pol{.p.aye-r des dots ou
des pensions. Quant aux legs testamentaires des eccl$siastiques, ils sont
p1ut6t maigres: L2 livres, 10 sols de Poncelet, prOtre,-en 17-12;2liwes,
i 0 sols de 

-Dauric, 
pretre, en I7 13 . Les legs testamentaires faits d la Com-

munaut6 par des personnes s6culidres sont plus nombreux:. en_ 1694, 83
livres, 13 sols, 8 dlniers de Charles Patu de Courneuve; en 1721,8 livres,
6 soli, 8 deniers de Basset; la m€me ann6e' 4 [wes, 3 sols, 4 dlniers de
dame Foucault; en 1738, 95 livres, un sol, 8 deniers de Rolland Tessier,
ancien serviteur de Saint-Vallier 166. Puis, en 1744, les religieuses ap-
prennent qu'on allait leur remettre la somme de 1,500 livres que-feu Patu
ivait laiss6e aux pauvres au commencement de l'6tablissement de I'H6pital-
G6n6ral; cette somme qui a 6td hypoth6qu6e leur est maintenant rem-
bours6e par ses h6ritiers 160.

Il serait fastidieux d'6num6rer la longue liste de tous les bienfaiteurs
mentionn6s par les Livres des comptes; retenons seulement les suivants: '
Frangois Hazeur, n6gociant de Qu6bec, Aubert de La Chesnaye, Sguman-
de (marchand de Montr6al), Dupont de Neuville, Joseph et Guillaume de
la Colombidre, dame Le Gardeur de Repentipy, le chirurgien Gervais
Beaudoin, les intendants Raudot, B6gon, Hocquart, Bigot, les gouverneurs
Beauharnois, Lalonquidre, les J6suites, les Ursulines de Qu6bec, le 56-
minaire de Qu6bec, 1e Chapitre de Qu6bec, Vallier, confesseur des reli-
gieuses de l'H6pitat-G€n6ral,les 6veques Dosquet, Pontbriand, Briand et
le chanoine de Rigauville.

153. Les bienlaiteurs de notre Communaut€, AHG-Q, Divers extraits, 62s.
r54. rbid.,64.
155. Ibid.,93.
156. Actes capitulaires de lE6pital'G€ndral' 96s,
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Les aum6nes sont des plus vari6es, allant des provisions de bouche -
qui sont les plus nombreuses - jusqu'i I'ameublement de la maison. On
offre souvent du bl6: chaque atn€e, les religieuses en regoivent plusieurs
minots, la plupart du temps, avari6 167.

A part le bl6, le Roi leur donne, annuellement, quelques barriques
d'anguilles et une certaine quantit6 de sel 16. Pour les pauwes, les reli-
gieuses regoivent de la toile, du coton, de la serge, de la flanelle, du vin,
de I'eau-de-vie, du vinaigre, des peaux de chevreuil. Parmi les autres dons,
on reldve ceux de 120 paires de souliers de chevreuil, un po6le, des tuyaux,
du fer, des clous, de l'huile i br0ler, du bois, etc. Quant i Pontbriand, il
r6vdle un esprit pratique par la nature de ses dons: pendant plusieurs an-
n6es cons6cutives, il leur donne des planches. Ajoutons i cela le produit
de quelques dispenses, de qu6tes, et du tronc de l'6glise. En somme,
toutes ces aum6nes r6unies, ajout6es aux dons en argent, permettent aux
religieuses de se tirer d'affaires.

En outre, que de dons inopin6s ! Par exemple, un vieillard se pr6sente
i Mdre Soumande, en 1700, pour lui dire son ddsir de donner tous ses
biens i I'H6pital-G6n6ral. L'Annaliste rapporte que c la somme qu'offrait
le bonhomme 6tait 1,500 livres en argent, et que dans I'embarras of se
trouvaient les religieuses, < ce secours n'6tait pas i dddaignel I 16e. Qt1
accepta le vieillard €t tous ses biens, sans discussion, il va de soi.

Les religieuses trouvent une autre source de revenus chez leurs pen-
sionnaires perp6tuelles. Ces pensionnaires sont des femmes pieuses qui
demandent i 6tre log6es d I'Hdpital-G6n6ral. En retour, elles offrent leur
argent et leurs effets. On accepte aussi des hommes comme pensionnaires;
il s'agit g6n6ralement d'un ouvrier qui consent i rendre service pendant
toute sa vie i la Communaut6, sans exiger de r6mun6ration. Ce qui di-
minue d'autant les prix des constructions entreprises i I'H6pital-G6n6ral.

Pour 6tre variable d'une ann6e d I'autre, cet ensemble de b6n6fices
n'est pas moins consid6r6 comme une source r6gulidre de revenus pour la
Communaut6. De plus, ces aum6nes, par la qualit6 aussi bien que par la
quantit6, nous montrent bien que les Qu6b6cois, en g6n6ral, 6taient con-
tents d'avoir un H6pital-G€n1ral dans leur ville.

De cet apergu de la vie 6conomique i I'H6pital-G6n6ral ressort le
caractdre plut6t aldatoire de sa situation financidre. Nous avons d'abord
constat6 que la vie 6conomique du Canada, conme certaines p6riodes de
crise 6conomique en France, conditionnent, jusqu'd un point, la variation
des recettes i I'H6pital-G6ndral. Toutefois, nous avons pu observer que

157. Il semblerait que les religieuses, assez souvent, vendent leur bl6 et con-
somment celui qu'elles regoivent en aum6nes.

158. Annales de lHdpital-Gdnlral, l, 77.
159.  Ib id . ,97 .
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ce secteur de la population a 6t6 moins vuln6rable que d'autres aux effets
des crises p6riodiques, telles, par exemple, celles des ann6es 1742-1744.

Mais il serait illusoire de penser que ce sont les secours de France qui
ont immunise I'Hdpital-G6n6ral aux difficult6s 6conomiques de la colonie.
En effet, il est heureux que plusieurs bdn6fices casuels soient venus s'ajou-
ter aux revenus stables du Roi. D'ailleurs, on s'en souvient, il a fallu plu-
sieurs ann6es au Roi pour doter l'Hdpital-G6n6ral ! D'autre part, si les
rentes sur I'Hdtel de Ville de Paris avaient toute I'apparence de la soli-
dit6, nous avons vu quelle catastrophe a failli entrainer la crise financibre
du Royaume i I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec, vers les ann6es 1720, encorc
d une 6poque oi les religieuses ne pouvaient pas tellement compter sur le
revenu de leurs terres. La Communaut6 pouvait-elle alors assurer sa situa-
tion mat6rielle en acqu6rant des terres ? Elle I'a cru, i bon droit. A cet ef-
fet, elle a acquis des seigneuries dont deux d'entre elles en particulier, celle
des Islets et celle de Notre-Dame des Anges, ont i elles seules aid6 i
supporter la plus grande part du fardeau de d6penses de I'H6pital-G6n6-
ral, malgr6 les fluctuations de leurs rendements annuels. Puis, pour 6tre
de nature encore plus variables, les aumdnes ont largement contribu6 i
amenuiser la diff6rence entre les revenus et charges de la Communaut6.
Somme toute, les revenus de France qui reprdsentent une part moins
importante que ceux du Canada (par exemple, en 1735,4,100 livres de
revenus proviennent de France et "1.0,299, du Canada), ou m6me, comme
en 1758, une part n6gligeable (en 1758, 2,981 livres proviennent de Fran-
ce et 1A7,663, du Canada), n'ont que l6gdrement aid6 i maintenir l'6qui-
libre financier de I'H6pital-G6n6ral, au cours du XVIIIe sibcle.

A la v6rit6, - malgr6 la mince documentation qui nous emp6che de
mieux juger - les religieuses de I'H6pital-G6n6ral se sont montr6es, dans
leurs activit6s 6conomiques, des femmes pratiques; elles ont surtout 6td
habiles i multiplier les revenus et i les utiliser i bonne fin. Entre autres
moyens, n'auraient-elles pas profit6 des liens de parent6 qui les unissaient
d quelques hommes d'affaires de la colonie ? Il est i propos de se deman-
der si parce que les religieuses viennent de familles fortun6es la Commu-
naut6 n'attire pas les dons. Il y a surtout lieu de poser la question rela-
tivement aux rapports de parent6 entre les sup6rieures et les bienfaiteurs
de la Communaut6, entendons par bienfaiteurs, ceux qui font des lib6ra-
lit6s en argent ou en provisions et ceux qui prOtent i la Communaut6. Or
parmi les bienfaiteurs, nous avons remarqu6 plusieurs bourgeois d I'aise:
Soumande (plusieurs membres de la famille), Frangois Hazeur, Igrrace Ju-
chereau, Peuwet Demesnu, madame de Ramezay et madame I-e Gardeur
de Repentigny. Or nous savons que la premidre sup6rieure de la Commu-
naut6 est une Soumande et que sa seur, Anne-Marguerite, celle qui h6rita
de son pdre de 50,000 6cus en 1716, €tait l'6pouse du grand n6gociant
Frangois Hazeut. Quant au bienfaiteur Juchereau dont le nom revient
dans les Livres des comptes, il n'est nul autre que le pdre des deux sup6
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rieures de I'H6pital-G6n6ral. De plus, la mdre de ces deux dernidres est
une Peuwet Demesnu; madame de Ramezay est la mdre de la supdrieure
Marie-Charlotte de Ramezay. f,nfin, nous trouvons une autre Repentigny
sup6rieure qui est une Le Gardeur de Repentigny.

Il est tout i fait normal que ces religieuses aient tir6 parti de ces liens
de parent6, femmes pratiques qu'elles 6taient, comme nous le disions.
Mais pour savoir si, dans I'ensemble de leurs activit6s 6conomiques, elles
ont vraiment d6velopp6 une grande habiletd financidre, il faudrait une
6tude de la vie 6conomique beaucoup plus pouss6e, 6tude que ne facilite
pas la pauvret6 de documentation.



CHAPITRE PREMER

Origine sociale des religieuses
de I'Hhpital-Gdndral de Qudbec

Sources. Mdthode. Rdsultats de f itude. Filles de tatnilles dominantes.

Laissant de cdt6 I'H6pital-G6n6ral envisagd cornme d6p6t de la men-
dicit6 et lieu d'asile, notre 6tude a poru objet la population soignante de
I'H6pital. Cette 6tude suscite 6videmment plusieurs questions, mais celle
qui nous retient d'abord est I'origine sociale des religieuses de la Com-
munaut6. De quelles couches de la soci6t6 proviennent-elles ? de la classe
dominante ? de la classe dominde ? Se fait-il une 6volution sociale chez
les religieuses de l'H6pital-G6n6ral de 1693 d,1764 ? Les filles de familles
dominantes dont la pr{sence fut signal{e par plusiews observateurs, sont-
elles en gtand nombre du commencement de l'6tablissement jusqu'i la
fin du rdgime frangais ? Les conclusions de Marcel Trudel sur I'aspect
social de I'H6pital-G6n6ral pendant le r6gime militaire sont-elles valables
pour toute la p6riode ant6rieure ? Les seurs converses viennent-elles du
peuple, comme nous avons tendance i le croire ? Pourquoi, enfil, les fil-
les de l'6lite entrent-elles d I'H6pital-G6n6ral plut6t que dans les autres
communaut6s ?

$ans point de repdre, notre 6tude aurait manqu6 de rigueur; nous
avons donc essay6 de connaitre les origines sociales des religieuses des
deux autres communaut6s qu6b6coises de la m0me 6poque afin d'en arri-
ver d qualifier celle de l'H6pital-G6n6ral. Les membres de cette com-
munaut6 avaient-ils une origine plus relev6e que les religieuses de I'H6tel-
Dieu de Qu6bec d'oir ils 6taient venus ou que les religieuses ursulines ?
Y eut-il une cornmunaut6 d'origine sociale sup6rieure aux autres ? Cette
sup6riorit6 ne variait-elle pas avec les p6riodes ? C'est ce que nous allons
voir. Toutefois, les documents ne nous ayant pas toujours fourni les 616-
ments dont nous avions besoin et surtout parce que la population soignante
est d'une dimension fort restreinte, nous avons pris garde de sauter i des
conclusiors plus brillantes que fond6es: nos r6ponses seront le plus sou-
vent des approximations.
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Sources

Notre principale source d'informations vient des registres m6mes des
trois communaut6s, Aux archives de l'Hdpital€6n6ral, nous avons d6-
pouill6 les Registres des entries des religieuses et ce qu'elles ont apportd
pour leurs dots (25 awil 1699 - 15 septembre 1907). Dans ce registre,
nous avons trouv6, pour chaque religieuse: le nom en religion, le nom
civil, les noms des pdre et mdre, I'dge d'entr6e, les dates de profession
et de d6cds. Aux archives de I'H6tel-Dieu nous avons examinfles Entrdes,
vAtures, examens, professions des Seurs de cheur et des seurs conver-
ses, depuis Ie mois de mars 1700 iusqu'en 1781. Ce manuscrit original
6tant incomplet, nous avons dt recourir i un Tableau contenant les noms
des Religieuses de cheur de I'HOteI-Dieu de Qudbec, leur entrde, prise
d'habit, prolession et d€cis, depuis la londation de leur Atubhssernent, en
1639 et d un autre tableau semblable se rapportant aux seurs converses.
En plus d'avoir mis d notre disposition ces deux derniers tableaux, les
archivistes du monastdre, fouillant dans leurs vieux papiers auxquels nous
n'avons pas eu accbs, nous ont fourni une foule de d6tails sur I'origine des
parents des religieuses. De leur c6t6, les Ursulines de Qu6bec, par leur
Registre des entrdes, vAtures et professions des religieuses, de 1647 d
1881, ont mis d notre disposition des renseignements analogues d ceux du
registre de l'H6pital-G6n6ral que nous venons de mentionner. Malheureu-
sement, nous avons recueilli peu d'informations sur les religieuses sorties,
en particulier sur les converses.

Les Annales de I'H6pital-G6n6ral, celles de l'H6tel-Dieu et celles des
Ursulines nous ont 6galement aid6e i situer socialement certaines person-
nes.

Dans les trois communaut6s, les Actes capitulaires ont parfois laiss6
des d6tails significatifs concernant I'origine sociale des religieuses. Par
exemple, lorsqu'il s'agissait de discuter I'acceptation d'une jeune fille au
noviciat de la communaut6, le chapitre assembl6 apportait parfois, dans
les discussions, des informations sur les parents de la future novice.

Enfin, les archives de deux communaut6s nous ont permis la lecture
de contrats de dots dont la nature nous a parfois r6v6l6 I'occupation du
pdre. Malheureusement, ces contrats de dots qui faisaient partie des con-
trats de profession n'ont pas tous 6t6 conserv6s; nous n'avons cependant
pas manqu6 d'utiliser ceux qui dtaient disponibles, soit un peu plus de
100 pour les religieuses de I'H6tel-Dieu et une vingtaine pour les reli-
gieuses de l'H6pital-Gdn6ral.

Nous avons compl6t6 notre documentation par l'6tude des registres
d'6tat civil, des recensements, des procds-verbaux du Conseil souverain,
par les nombreuses monographies de P.-G. Roy et par diverses 6tudes
biographiques.
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Avec cette documentation, nous avons pu constituer un dossier pour
la plupart des religieuses et, i la fin, la somme des renseignements nous a
paru iuffisante pour arriver d une approximation valable de I'origine so-
liale de la communaut6 de l'H6pital-Gdn6ral par comparaison avec celles
des Ursulines et de I'H6tel-Dieu.

Mdthode

L'absence de v6ritables classes sociales en Nouvelle-France entraine
i des opdrations d6licates dds qu'on tente de d'gager les groupes hybrides
qui la ionstituent. Ce travail iequiert d'autant plus de pr6cautions dans
fanalyse et de prudence dans lei conclusions qu'il est difficile, avant le
XVIIie sidcle, de circonscrire les groupes constituants de la colonie: il
faut attendre que la population atteigre une certaine consistance, et la
soci6t6 elle-m6me, des cadres assez stables.

Pour d6crire la soci6td de la Nouvelle-France, on est port€, i priori, i
la comparer d la soci6t6 frangaise qui, $videmment, a fait passer bien des
habitudes de vie avec les 6migrants qu'elle a envoyds au Canada. Cepen-
dant, les exigences locales ont peu I peu diff6renci6 la soci6t6 coloniale de
la m6tropolitaine, au point qu'au XVIIIe siecle, la France et la Nouvelle-
France offrent des ph6nom}nes d'observation diff$rents l'un de I'autre.

Au vrai, la stratification sociale en France, aux XVIIe et XVIIIe sid-
cles, ne se retrouve pas tout I fait en Nouvelle-France. Ici, point de
structures rigides: contrairement i li-bas, c'est la mobilit6 sociale qui
caract6rise drabord la colonie. Par consdquent, il n'existe pas de limites
bien claires entre les classes populaires, la bourgeoisie et I'aristocratie.
D'ailleurs, comme le dit Cameron Nish, dans une 6tude r6cente, < la
question de structure de classes en Nouvelle-France n'6tait tout simple-
ment pas un probldme > 1. Bien s0r, I'existence d'un statut privil6gi6 chez
certaiis individus est ind6niable. Mais on ne peut pas pour autant parler
de classes: les nobles d'ici ont I'esprit bourgeois; quant d ceux qu'on pour-
rait appeler < bourgeois t, nous les retrouvons, en plus, 6videmment,
d'6tre 

-mdl6s 
au commerce, i la fois dans I'administration, dans la vie

seigneuriale et dans I'activit6 militaire. L'homme d'affaires canadien,
contrairement au bourgeois frangais, peut mQme Qtre plac6 trds haut dans
la soci6t6: ambitieux, il peut, par ses attitudes et les nouvelles valeurs
qu'il adopte, se hisser parmi les nobles, 6tant donn6 I'absence de classes
bien d6finies. Aussi, plusieurs riches marchands d'ici possEdent-ils des
lettres de noblesse alois qu'en France, ces personnes seraient considdr6es
comme usurpatrices par la noblesse d'€p€e. (On sait qu'i partir de 1685'
le noble canadien peut, sans d6roger, se livrer au commerce de d6tail.) La

l. C. Nish, Les Bourgeois-gentilhommes de la Nouvelle-France (1729-1748),
18 3.
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voie utilis6e pour devenir noble est g6n6ralement celle-ci: on commence par
s'enrichir dans le commerce des foumrres, on se fait remarquer par les
autorit6s coloniales puis on devient seigneur; on sait qu'6tre seigneur est,
en soi, une marque distinctive de sup6riorit6 sociale. Enfin, on peut, d
ce niveau, aspirer aux titres de noblesse. C'est pourquoi I'id6e de classes
sociales sied mal dans la soci6t6 frangaise d'Am6rique. On aurait peine,
par exemple, i reconnaitre une classe dominante, en Nouvelle-France,
telle que I'historien Mandrou la d6finit 2. Aussi, nous a-t-il paru prudent
d'6viter systdmatiquement I'utilisation du mot classe.

Il ressort, de ces observations, que le travail de compartimentation
sociale est infiniment d6licat i faire dans cette Nouvelle-France of la
conscience de groupe ne se retrouve pas et of I'osmose sociale est facile.
Par cons6quent, quelle que soit la terminologie utilis6e, elle demeure dis-
cutable.

Or, tenant compte des difficult6s que pr6sente toute tentative de met-
ne la soci€td en cat6gories hi6rarchis6es et de l'6tat actuel de la recher-
che en histoire sociale de la Nouvelle-France, nous avons choisi une clas-
sification, arbitraire, il est wai, qui, sans trahir la ftaliti,6vite toute dis-
cussion juridico-sociale. Ainsi donc, notre 6tude n'entend pas 6tablir des
critdres d'appr6ciation valables des diffdrentes couches de la soci6t6, pas
plus qu'elle n'entend analyser leur comportement. Nous en serions d'ail-
leurs incapable. Eloignant alors les concepts de bourgeoisie et de no-
blesse (ce qui ne nous emp6chera pas de parler de nobles en tant qu'indi-
vidus dont les titres et qualit6s r6vdlent d'une fagon patente le caractdre
de noblesse; les nobles et la noblesse 6tant deux r6alit6s distinctes), nous
avons encadr6 la population 6tudi6e dans des cat6gories tres hrges. En
effet, la classification pour laquelle nous avons opt66 apporte une vision
plut6t souple de la soci6t6, en la d6coupant en 6lite et en masse, plus
exactement en dominants et en domin6s. (Il ne faut toutefois pas prendre
ces termes, dominants et domin6s, au sens fort des mots, c'est-a-dire impli-
quant I'id6e du clan.) Cette division vaporeuse permet justement de com-
prendre ce ph6nom0ne de capillarit6 qui attire des individus comme Pierre
Boucher et Charles Aubert de La Chesnaye au sommet de la soci6t6.

Ce mode de r6partition de la soci6t6 entre dominants et dominds est
tout aussi valable que d'autres puisqu'en Nouvelle-France il n'existe pas
de groupes pr66minents multiples comme en France, au XVIIe sibcle, ot
I'on voit, au sommet de la soci6t6, la noblesse et la bourgeoisie, formant
ensemble < les groupes dominants > dont parlent certains historiens con-
temporains. Dans la colonie, les personnes qui ont de I'ascendant sur les

2, R. Mandrou attribue I une classe dominante les caract6ristiques suivan-
tes: a) pleine conscience et s6curit6 de moyens; b) genre de vie caract6ristique re-
connu sup6rieur Dr d'autres groupes sociaux; c) conscience que sa culture est la plus
riche ; d) prise do conscience face au reste de la collectivit6. (R. Mandrou, Classes
et luttes de classes en France au ddbut du XVIIe sitcle, 30-32')
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petites gens forment plut6t un bloc monolithique; par consdquent, n'est-perceptible, 
ici, qu'un seul groupe de dominants ayant, sous sa tutelle,

les milieux populaires ou les domin6s.

Toutefois, pour ddcouvrir le sommet et la base de la pyrami'|g sociale,
nous subdiviseions les dominants en 6lite de fonction et de dipit6, d'une
part, et en entrepreneurs, de I'autre. Quant aux domin6s' nous les sub'
dioii"tons en geni de m6tier et artisans, et en censitaires ruraux. Les cat6-
gories dans lesquelles nous ferons entrer la population 6tudi6e seront
donc les suivantes:

A) 6lite de fonction et de dignit6
B) entrepreneurs
C) gens de mdtier et artisans
D) censitaires ruraux.

Voili la m6thode qui nous permettra de tracer nos graphiques et, par
cons6quent, de d6montrer les origines sociales des religieuses: 6taient-
elles recrut6es parmi les dominants ou parmi les domin6s ?

D'abord, nous avoffi cru n6cessaAe de qualifier la premiare catdgorie,
celle de l'6lite, par la fonction et la dignit6: cette pr6cision signifie que
l'6lite de la cat6gorie A ne comprend qu'une partie de la couche sup6rieure
de la soci6t6. Autrement dit, cL regroupement de l'6lite de fonction et de
dignit6 n'est qu'une premiere 6tape pour decouwir le groupe de l'6lite en
g1n&al,les dominants.

Lorsqu'il s'agissait d'un noble, la classification s'6tablissait ais{ment;
lorsqu'il s'agissait d'une personne investie d'une fonction importante,
comme ce[J de gouvernegr ou de conseiller au Conseil souverain, le re-
groupement s'op61ait 6galement bien. Mais il nous a 6t6 parfois difficile
d'dviluer l'importance de la fonction: par exemple, un 6crivain du roi
pouvait etre pius ou moins important selon la fonction qu'il exergait com-
me 6crivain. Toutefois, malgr6 les h6sitations et mQme les risques, nous
pouvons, dans I'ensemble, arriver i des r6sultats plausibles 3.

La catlgoie suivante, celle des entrepreneurs' ne comprend pas 16-
cessairemeni des personnes fortun€es, puisqu'on ne sait pas qui 6tait riche,
en Nouvelle-Fran-ce: on pouvait l'Otre pendant cinq ans et devenir pauvre
par la suite. L'exemple de La Chesnaye est typique. Par ailleu1g, I'ensem-
bb de nos entrepreneurs n'offre pas un aspect quantitatif suffisant pour
diviser en 6lite riChe et en 6lite moins riche. Sans compter que le montant
de la dot pouvait bien nous donner quelque indice de l'6tat de fortune
au moment mQme de la dotation, mais c'6tait insuffisant pour amener
i conclure sur la valeur de tel entrepreneur en particulier. La cat6gorie
B ne vise donc pas b donner une image rdelle du milieu des affaires;

3. Nous pouvons nous demander, par exemple, s'il est exact de placer un
notaire royal ou un greffier de la prdv6t€ de Qu6bec, dans la cat6gorie A.
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c'est pourquoi nous avons choisi le terme trds large de < entrepreneur >,
terme qui comprend ici les commergants m6diocres comme les gros mar-
chands. La caract6ristique commune des gens qui en font partie, c'est
qu'elles agissent dans la soci6t6 en participant d'une fagon quelconque
aux affaires. Un entrepreneur, i notre sens, c'est celui qui effectue, par
Iui-m6me ou par l'interm6diaire d'employeurs, un travail r6mun6rateur;
ce serait encore un commergant; ce serait aussi un cultivateur riche, par
hypothdse celui qui aurait plus de 100 arpents en valeur, et qui, par
cons6quent, emploierait du personnel. Au sens plus large, un entrepreneur,
c'est celui qui dirige une entreprise quelconque, en acceptant les risques
et en profitant des b6ndfices a.

Quant aux domin6s, ils comprennent les gens de m6tier, les artisans
et les censitaires ruraux. Concernant cette derniEre catflgorie, nous avons
6vit6 d'utiliser le terme paysan parce que sa signification n'est pas la m6-
me en France; quant aux mots cultivateur et agriculteur, ils nous ont sem-
bl6 trop techniques pour 6tre employ6s: habitant, enfin, d6signe autant un
propri6taire urbain qu'un propri6taire rural. Nous avons donc choisi I'ex-
pression de censitaire rural pour d6signer les personnes qui vivent sur
une terre dans les censives de la campagne. La qualification censitaire
rural n'est dvidemment indiqu6e nulle part dans les divers registres ou
contrats; par le biais, nous sommes tout de m6me arriv6e d savoir qui
6tait censitaire rural, d'aprbs le lieu d'origine, la dot ou le genre de procds
dans lesquels 6taient impliqu6s certains pdres de religieuses.

Nous pouvons maintenant pr6senter deux s6ries de graphiques; la pre-
milre porte sur la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral; la deuxidme tente
d'6tablir une comparaison des origines sociales des trois communaut6s de
femmes de Qu6bec. Examinons d'abord les graphiques concernant la
communautd de l'H6pital-G6n6ral.

Rdsultats de l'6tude

H6pital-G6n6ral de Qu6bec

Les six premiers graphiques ont pour objet de repr6senter, par d6cen-
nie, de 1693 i l764,le nombre de pbres de religieuses appartenant i cha-
que groupe social.

De 1693 d" 1702 (graphique 1), on assiste au tout d6but de la fonda-
tion: les religieuses s'6tablissent et la jeune Communaut6 ne devient ind6-

4. Il nous est arriv€ & pouvoir faire entrer un nom tant dans la cat6gorie
A que dans la cat6gorie B. Dans ces ca!r, nous avons opt6 pour celle qui semblait
davantage qualifier la personne. Par ailleurs, quand la mBre 6tait de l'6lite de fonc-
tion et de dignit6 et le p0re, homme d'affaires, nous avons consid6r6 le p&re
seulement.
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Nombre d'individus

A: €lite de fonction et do alitdt6
B: entrepreneurs
C: homrnes de m€tier ot artisans
D: censitaires rureix
E: inconnus

Graphiq,ue l: Origine sociale des religieuses de l'Hdpital-
G6n6ral: 1693-1702

A: €lto do fonctioa ot dc diSpit€
B: €otsqn€neurs
C: bommes ds mdticr et artirens
D: censitaireg nrraux
E: inconnus

Graphique 2: Origine sociale des religieuses de I'H6pital'
G€ar6r,a,l: 1703-1712
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pendante qu'en 1701. Pendant ces dix premibres ann6es, on compte deux
religieuses faisant partie du groupe A: les deux viennent de I'Hdtel-Dieu
de Qu6bec, lors de la fondation. Que les censitaires ruraux soient en plus
grand nombre, ce n'est pas 6tonnant, car, au cours de ces ann6es, le quart
de la Communaut6 est constitu6 de seurs converses - g6n6ralement filles
de cultivateurs - sujets sans doute trds utiles en p6riode d'6tablisse-
ment. Le peu d'exigence de la Communaut6 concernant les dots, a, par ail-
leurs, I'effet d'attirer les filles de familles pauvres.

Un seul 6l6ment nouveau marque la deuxidme d6cennie, 1703-1712,
(graphique 2): c'est I'entr6e de deux filles d'artisans. La p6riode de t0-
tonnement se continue et correspond aux ann6es d'absence prolongee
de Saint-Vallier. Toutefois, I'euvre est sur le point de progresser

Nombre d'indiviftrs

A t 6litc dc fonction et dc r!tS!it5
B: entrepreNreunr
C : hommes de m€tier et adstos
D: censitaires ruraur
E: inconnus

Graphique 3: Origine sociale des
G6n6ra,l: 1713-1722

religieuses de I'Hdpital-
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sensiblement, I'EvOque n'ayant pas cess6 un seul instant de diriger, m6me
de loin, les travaux de son H6pital-G6n6ral.

Son retour serait-il partiellement la cause de l'augmentation subite des
effectifs de la Communaut6 ? Nous sommes portee i le croire puisqu'il
est bien plac6, i titre d'EvCque, pour faire le recrutement dans les Parois-
ses. Par ailleurs, les constructions des deux nouvelles ailes de I'H6pital
sont maintenant termindes, en plus de la maison que Saint-Vallier a fait
bfltir en 1717 pour recevoir les personnes atteintes d'ali6nation mentale;
on a donc davantage besoin ds rcligieuses pour assumer ces nouvelles res-
ponsabilit€s. Remarquons surtout I'augmentation du nombre de religieu-
ies issues de l'6lite de fonction et de dignit6 (graphique 3); m6me si le
nombre de la p6riode pr6c6dente 6tait petit, il reste gu'il s'est multipli6

Nombre d'individus

10

A: 6lite de fonction et de d;goit€
B: entrepreneurs
C : hommes de m6tier et artbans
D: censitaires ruraux
E: inconnus

Graphique 4: Origine sociale des
G6n€ml: 1733-1742

religieuses de I'H6pital-
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par dix. Quant au groupe des censitaires ruraux, il augmente en nombre,
nrais baisse relativement i la moyenne des autres groupes.

La d6cennie 1723-1732 n'enregistre aucune entr6e de postulantes au
monasttre. De fait, de l72L iL 1736, il n'y a aucune profession, ni de
choristes, ni de converses. C'est que le Roi, d partir de 1721, exige
une surveillance rigoureuse des stipulations relatives aux dots des religieu-
ses en m€me temps qu'il d6cide d'en porter le minimum i 5,000 livres.
Quand on connait l'6tat de pauvret6 de I'H6pital-G6ndral et quand on
sait les minces dots apportdes par les religieuses qui s'y prdsentent, la rai-
son est bien suffisante pour faire fermer les portes du noviciat pendant
quatorze ans. A un moindre degr6, cette politique relative aux dots affec-
tera aussi la communaut6 de I'Hdtel-Dieu et celle des Ursulines.

A partir de 1734, alors que le montant exig6 pour la dot est retombd
e 3,000 livres, on accueille i nouveau des postulantes. Pendant les huit

Nombre d'individus
9

A: 6lite de fonction et de dignit€
B: entrepreneurs
C : hommes de m6tier et artisaor
D: censitaires ruraux
E: inconnus

Graphique 5: Origine sooiale des
G6n6ral: 1743-1752

religieuses de I'H6pital-
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ann6es qui suiwont (graphique 4), la colonne de l'6lite de fonction et de
dignitd se maintient au meme niveau alors que celle des entrepreneurs
monte d'un 6chelon. Par contre, on voit baisser le nombre des censitaires
ruraux i l'avantage des gens de m6tier. Dans I'ensemble, le nombre de re-
crues, relativement 6lev6, s'explique, en partie, par I'exigence moins forte
de la dot, en partie, par la proposition de la Cour i la Communaut6, en
1734, de recevoir des militaires hors d'6tat de faire leur service. Tous ces
soins vont naturellement exiger un plus grand nombre de religieuses.

La colonne des hommes de mdtier monte de deux crans au cours des
dix ann6es suivantes, 1743-1752, (graphique 5), alors que les colonnes A,
B et C accusent des diminutions. Remarquoru que les quatre religieuses
dont I'origine demeure inconnue peuvent l6gdrement faire varier ces diff6-
rentes colonnes.

Enfin, pendant la derniEre d6cennie, 1753-1764 (graphique 6), le
groupe A l'emporte encore sur les autres m€me si la colonne qui le re-
prdsente a subi une diminution. A c6t6 de celle-ci, nous constatons que
les colonnes C et D ensemble prennent de l'importance tant en nombre
qu'en valeur relative aux autres groupes.

Le graphique 7 illustre la courbe du nombre 6s lsligieuses aPpartenant
i l'6lite de fonction et de dignit6, pour toute la p6riode 1693-1764. Pour

Nombre d'individus

A: €lite de fonction et de digpite
B: entrepreneun
C : hommes de m6tier et a$is8os
D: censitaires ruraux
E: inconnus

Graphique 6: Origine socia,le des
G6n6ral: 1753-1764

religieuses de I'H6pital-
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ann6es qui suivront (graphique 4), la colonne de l'6lite de fonction et de
dignite se maintient au m€me niveau alors que celle des entrepreneurs
monte d'un 6chelon. Par contre, on voit baisser le nombre des censitaires
mraux i l'avantage des gens de m6tier. Dans l'ensemble, le nombre de re-
crues, relativement 6lev6, s'explique, en partie, par I'exigence moins forte
de la dot, en partie, par la proposition de la Cour i la Communaut6, en
1734, de recevoir des militaires hors d'6tat de faire leur service. Tous ces
soins vont naturellement exiger un plus grand nombre de religieuses.

La colonne des hommes de m6tier monte de deux crans au cours des
dix ann6es suivantes, 1743-1752, (graphique 5), alors que les colonnes A,
B et C accusent des diminutions. Remarquons que les quatre religieuses
dont l'origine demeure inconnue peuvent l6gErement faire varier ces diff6-
rentes colonnes.

Enfin, pendant la dernibre d6cennie, 1753-1764 (graphique 6), le
groupe A l'emporte encore sur les autres m6me si la colonne qui le re-
pr6sente a subi une diminution. A c6t6 de celle-ci, nous constatons que
les colonnes C et D ensemble prennent de I'importance tant en nombre
qu'en valeur relative aux autres gloupes.

Le graphique 7 illustre la courbe du nombre de religieuses appartenant
i l'6lite de fonction et de dignit6, pour toute la pdriode 1693-1764. Pour

Nombre d'individns

A: €lite de fonction et de dignit6
B: entrepreneurs
C : hommes de m6tier et artissls
D: censitaires ruraux
E: ioconnus

Graphique 6: Origine socia,le des
G6n6ral: 1753-1764

religieuses de I'Hdpital-
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Au contraire, pou I'ensemble de la p6riode, on constate un accrois-
sement l6ger mais-constant du groupe des hommes de m6tier e[ 4ftisans
(graphique 9). Cependan! par rapport aux auEes grouPes, il y a fluctua'
tion dans les pourcentages.

1693-1702 1703-12 LlL3-22 L123-32 L733-42 t7l'l-Jz

N.B. Ausune entr€e de l72O d 1734
u53-61

Graphique 8: Religieuses de tH8pital-G6n6ra,l, 1693-176/iz
groupe des entreprenours

1693-1702 1703-12 I7L3-22 L723-!2 LtJt-1z L743-52

N.B. Aucrrne entrEe de l72O I 1734
1753-64

Graphique 9: Religieuses de I'Hdpitail-G€n6ral, 1693-1764:
groupe des hommee de m6tier et artisonr

No,mbre d'individns
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Il est int6ressant d'observer chez le groupe des censitaires ruraux,
pour la m6me p6riode (graphique 10), une ligne coup6e et relativement
6lev6e au d6but et i la fin de la p6riode, contrairement i la courbe du
groupe A.

Les graphiques 11 et 12 se veulent plus 6loquents que les pr6c6dents.
Le premier illustre le pourcentage de chaque groupe pour l'ensemble de la
p6riode 1693-1764. La colonne A apparait nettement sup6rieure aux
autres, repr6sentant 35.5Vo des effectifs de la Communaut6. Quant i la
colonne des inconnus, une fois repartie sur I'ensemble de la population,
elle ne peut alt6rer que l6gdrement les diff6rents groupes.

Enfin, le regroupement final, illustr6 par le graphique 12, laisse en-
trevoir la r6ponse i la question du d6but, i savoir si la Communaut6 de
l'H6pital-G6n6ral est davantage constitu6e ds lsligieuses recrut6es parmi
les dominants ou parmi les domin6s de la soci6t6. Rappelons que par do-
minants, nous entendons les personnes appartenant i l'6lite de fonction et
de dignit6 et au groupe des entreprenenrs; par domin6s, nous entendons
les hommes de m6tier et les censitaires ruraux. Au cours de la p6riode
1,693-1764,Ie groupe A (dominants) enregistre 55 religieuses et le groupe
B (domin6s), 44: la sup6riorit6 revient donc au groupe des dominants
avec une diff6rence de lO.4Vo. Reste i voir si la mOme d6monstration
faite pour les communaut6s de I'H6tel-Dieu et des Ursulines aboutit i
des r6sultats d peu prds identiques.

Nombre d'individ,us

r693-L702 L703-L2 L7L3-22 L72t-32 L733-12 L743-52
N.B. Aucune entr6e de l72O d 1734

L753-64

Graphique 10: Religieuses de I'H6pital-G6n6ral, 1693-1764:
groupe des censitaires ruraux
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Nombre d'individus

A: 6lite de fonction et de diSnit6
B : cntrcpr€neurs
C : hommcs de m6tier et arthans
D: c€nsitairrs ruraux
B: inconnus

Graphiqtre 11: Groupes sociaux de l'H6pital-G€n6ral: 1693-
r764
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Comparaison des trois communautds
La s6rie de graphiques 13 i 29 que nous pr6sentons maintenant a

pour but d'6tablir la comparaison des origines sociales entre les trois com-
munaut6s de femmes de Qu6bec, en illustrant leurs diff6rences quantitati-
ves et qualitatives. Nous avons d'abord voulu comparer, pax d{cennies, les
trois communaut6s par rapport aux diff6rents groupes sociaux auxquels ap-
partiennent les religieuses (graphiques 13 i 19). Nous nous sotrlmes bor-
n6e i montrer ces diff6rences au moyen de colonnes ne repr6sentant que
des nombres absolus, car I'insuffisance de population ne nous a pas permis
de les illustrer en pourcentage.

Le graphique 13 repr6sente le nombre de religieuses appartenant
au groupe de 1'6lite de lonction et de dignit6, pour la d6cennie 1693-
L702. La comrnunaut6 de I'H6pital-G6n6ral, qui n'est qu'au d6but de sa
fondation, ne compte que deux reprdsentants du gtoupe. A c6t6, les Ursu-

Groupe d'individus

o
A

A: dominants (6lite do fonction ct de dlgnit', Gntrepreneurs)
B : domin6s (homnes do m6tier et artisans' ccn8italreE ruraur)
C: inconaug

Graphique 12: Groupes des dominants et des domin6s i- 
l'H6Pital-G6n$roJ: 1693'1764

51.5t
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o\
{Graphique 13: Groupes sociaux des trois communaut€s: 1693-1702
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lines n'en comptent que cinq. Pourtant, elles existent depuis d6ji 1639; de
plus, il s'agit d'une communaut6 enseignante, c'est-i-dire qui cherche i
recruter des filles instruites, appartenant souvent d l'6lite de fonction et
de dignit6.

Dans le groupe B, celui des entrepreneurs, I'H6pital-G6neral compte
ses repr6sentantes: comme i I'Hdtel-Dieu, il compte trois sujets, contre un
seul chez les Ursulines. Que la communaut6 de l'Hdtel-Dieu soit la seule i
compter des filles d'artisans ou d'hommes de m6tier, ne doit pas nous sur-
prendre: le nombre plus 6lev6 de nouveaux sujets risque tout simplement
de compter des personnes de milieux sociaux vari6s. Enfin, le groupe D
pr6sente des colonnes relativement 6lev6es pour chacune des communaut6s.
Si la communaut6 de I'H6tel-Dieu a la priorit6 en nombres absolus, I'H6-
pital-G6n6ral d6passe sensiblement les autres si l'on considdre le groupe
des censitaires ruraux par rapport i chaque communaut6.

Au premier coup d'ail, on apergoit, sur le graphique 14, quelques
colonnes nettement mises en 6vidence: ce sont celles de la communaut6 de
I'Hdtel-Dieu qui a la sup6riorit6 dans les quatre groupes. Il va sans dire
que son nombre 6lev6 en nouvelles recrues pour la p6riode l7O3-I712 en
est la principale cause: alors que la communaut6 de I'Hdpital-G6n6ral re-
goit 9 postulantes, celle des Ursulines en regoit 13, et celle de l'H6tel-
Dieu, 31. On a constat6 qu'aprds le scandale de 1701, les filles de familles
appartenant d f6lite de fonction et de dignitd semblent se diriger vers
I'H6tel-Dieu de pr6f6rence i l'H6pital-G6n6ral. Il reste que par rapport
i la Communaut6 elle-m6me, le pourcentage des religieuses issues de l'6li-
te de digrrit6 n'est pas trds 6lev6. La colonne A est m6me d6pass6e par cel-
le des hommes de m6tier et suivie, i peu de sujets prds, par le groupe des
censitaires ruraux. Ce dernier groupe est fortement repr6sent6 i I'H6pital-
G6n6ral si I'on tient compte de sa petite population: environ la moiti6
des nouveaux sujets sont filles de censitaires ruraux. Les religieuses
ursulines en enregistrent aussi un pourcentage assez 6lev6 par rapport
i l'ensemble de leurs recrues; leur groupe de censitaires ruraux dEpassent
m6me celui de l'6lite de fonction et de dignit6. Sans compter que le nom-
bre de censitaires ruraux serait probablement plus 6lev6 si l'on pouvait ca-
ser les deux sujets inconnus. Enfin, compte tenu des diff6rences dans le
nombre des entr6es, la r6partition des religieuses se fait d'une fagon norma-
le dans le groupe des entrepreneurs et dans celui des hommes de m6tier.

Ce qui attire d'abord I'attention dans le graphtque 15, c'est la mont6e
en flEche de la colonne A de la communaut6 de l'H6pital-G6n6ral: en plus
de s'Otre d6cuplee par rapport aux dix ans qui pr6cbdent, elle d6tient la su-
p6riorit6 sur les deux autres communaut6s. Cette mont6e s'est surtout faite
aux d6pens de la communaut6 de I'H6tel-Dieu qui a vu diminuer ses ef-
fectifs de l'6lite des deux tiers. La hausse de recrues appartenant i l'6lite
de fonction et de dignit6 s'expliquerait-elle partiellement par le retour de
Saint-Vallier dans la colonie ? Etant all6 s'installer i I'H6pital-G6n6ral dds
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1713, on peut supposer que des jeunas filles i l'esprit plus pratique y
voyaient certains avantages i faire partie d'une communaut6 privil6gi6e
par I'Ev6que. Mais notre hypothdse n'est pas tellement sfire, quand on
voit le monastbre des Ursulines ouvrir aussi ses portes i plusieurs nou-
veaux sujets appartenant i l'6lite. Par ailleurs, le nombre plut6t 6lev6 de
recrues pendant cette d6cennie permet une distribution assez normale des
sujets dans les colonnes repr6sentant les entrepreneurs et les hommes de
m6tier. Enfin, le graphique peut mentir d vouloir repr6senter la commu-
naut6 de I'H6tel-Dieu et celle des Ursulines comme 6tant constitu6es de
filles de censitaires ruraux en nombre 6gal puisqu'il est possible que les
trois Ursulines d'origine inconnue soient des filles de petits cultivateurs.
Quant au groupe de censitaires ruraux pour la communaut6 de I'H6pital-
G€n6ral, s'il perd de I'importance par rapport au groupe de l'6lite, il gagne
en nombre sur la d6cennie pr6c6dente.

Le graphique 16 est plut6t nu. Sa simplicit6 tient au peu de nouvelles
recrues au cours des ann6es 1723-1732; pendant dix ans les trois com-
munaut6s ensemble ne regoivent que 17 sujets. Il faut noter ici que I'H6pi-
tal-G6n6ral n'enregistre aucune entr6e avant 1734. Dans les deux autres
communaut6s, on remarque le peu d'entr6es de filles appartenant e l'6li-
te: il y en a deux en tout et les deux entrent chez les Ursulines. Cette der-
nidre communaut6 attire aussi quatre filles d'entrepreneurs, tandis qu'elle
ne regoit que deux filles de censitaires ruaux. La communaut6 de I'H6tel-
Dieu n'enregistre que sept nouveaux sujets en tout dont plus de la moiti6
sont filles de petits cultivateurs.

Le total des entr6es ayant tripl6 au cours de la decennie suivante, 1733-
1742 (graphique 17), les colonnes, dans I'ensemble, se dessinent d'une
fagon mieux 6quilibr6e et plus r6guli0re. Aprds la fermeture prolong6e de
son noviciat, I'Hdpital-G6n6ral rouvre ses portes pour accueillir surtout
les filles de l'6lite de fonction et de dignit6: dix y entrent, tandis que l'H6-
tel-Dieu regoit six nouvelles religieuses du m0me groupe social et les Ursu-
lines, aucune. Remarquons ici, que le nombre des nouvelles religieuses
dans cette dernidre communaut6 est moins 6lev6 que dans les deux autres;
de plus, le nombre des inconnus peut faire varier la figure. La commu-
naut6 de I'H6pital-G6n6ral est encore i la t6te du groupe des entrepre-
neurs. La colonne C distribue i son tour des sujets aux trois communau-
t6s; encore ici, I'H6pital-G6n6ral d6passe les deux autres colonnes par le
nombre de sujets recrut6s parmi le groupe des hommes de m6tier. Enfin,
le groupe des censitaires nraux dessine une colonne un peu plus longue
pour I'H6tel-Dieu que pour les autres communautds. A cause de son
grand nombre d'entr6es au cours de ces ann6es, nous notons que I'H6pi-
tal-G6n6ral compte aussi plusieurs filles de censitaires ruraux, repr6sen-
tant toutefois un pourcentage peu 6lev6 par rapport i la Communaut6
elle-mOme. Si l'on excepte les inconnus, la communaut6 des Ursulines
compte le tiers des nouvelles religieuses faisant paxtie du gtoupe des
censitaires ruraux.
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I* graphrque 18 illustrant la d6cennie 1743-1752 d6tache aussi q!cl-
ques col-onnes. t'H6pital-G6n6ral domine d'assez haut le groupe de 1'6lite;

far co-pataison, leJ deux autres communaut6s enregistrent peu d'entr6es
de religiiuses appartenant au m6me groupe: les communaut6s de I'Hdtel-
Dieu eI des Uriulines en comptent chacune deux alors que celle de I'Hil
pital-G6n6ral en compte neuf. Il est wai que cette derniare regoit davan-
iage de nouvelles recrues. Cependant, elle perd sa sup6rioTt€t PT raPport
a.r- groope des entrepreneurs: de neuf sujets, elle tombe i trois-, se pla-
gant- au-meme niveau que la communaut6 de I'H6te1-Dieu, i cdt6 d'une
colonne de huit filles d'entrepreneurs entr6es chez les Ursulines. Mais
I'H6pital-G6n6ral reprend sa place i la t€te du groupe des hommes de
m6tiir, comptant 5 iujets, tandis que les deux autres communaut6s n'en
comptent qui trois chicune. La colonne de I'H6tel-Dieu reprend enfin un
peu d'6lan dans le groupe des censitaires ruraux' comP!q!' tout comme
ies Ursulines, cinq *j"ti; celle de la communaut6 de I'H6pital-Gdn6ral, i
c6t6, n'en cornpte-que deux. Toutefois, on peut supposer -que les- sept reli-
gieuies dont t'brigine est inconnue, peuvent changer h-tig.*: {u groupe

des censitaires ruiaux, en allongeanf les colonnes de I'Hdpital-G€n6ral et
des Ursulines.

La dernibre decennie 6tudi6e, 1753'1764 (graphique 19), pr6sente'
dans le premier groupe, une r6partition tout i fait indgale elqg les trois
communlutds: la-supSriorit6 revient sans difficult6 b I'H6pital-Gdn6ral qui

compte six sujets originaires de l'6lite, alors que les- Ursulines n'en comp-
tent qu'un et- l,H6tel-Dieu, aucun. Le groupe !. $es.si-ne une gradation,
mettant cette fois, I'H6pital-G6n6ral en 6tat d'inf6riorit6 avec un seul su-
jet compar6 i fHotel-Dieu et les ursulines qui en comptent respective-
ment trois et quatre. Puis la gradation se dessine en sens inverse a! $!u1
pe des hommis de m6tier, pour redonner -la p:iorit6 d I'H6pital-G6n6ral
avec cinq sujets, en laissani quatre i I'H6tel-Dieu et un aux Ursulines.
Avec un nombre 6gal d celuf des hommes de m6tier, I'H6pital-G6n6ral
conservera sa supdriorit{ dans le groupe des censitaires ruraux' alors que

les Ursuliner en-r"girtrent un sujet en moins sur l'H6pital-G€n6ral, et

I'Hdtel-Dieu, deux.

Le graphique 20 compare les trois communaut6s entre elles pour la
p6riode-16^92-ll6+, par ripport au groupe de l'6lite de fonction et de di-
grit6 d'ot origine une par-tG de leur population respective. La. qeTldr.e
fibservation qii r'i.po.i, c'est que, quatie fois sur sept,_ I'H6pital-Gdn6-
ral atteint le iommet des trois 6l6ments de comparaison. Nous remarquons
que ces sommets se situent aprEs les- ann6es de fondation et d'6tablisse-
,ir"rrt, 

"tr 
particulier aprBs le ietour de Saint-Vallier dans la colonie' Au

tout a6Uut', pendant la premidre d6cennie, ce sont les Ursulines qui.l'em-
poit""t avec^ trois sujetj de plus qg9 la communaute de I'Hdqital-G6n6ral
iio" ar plus que ceile de ffiotel-Dieu. A son tour, fHotel-Dieu prend la

tete lors ite U perioae fiO3-171} avec neuf zujets,-en laissant un seul i

t'ftOpitd-Cen6ral et ravissant deux sujets aux Ursulines, par rapport i la
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friode pr&6dente. Celles-ci se multiplient par trois pendant la d6cennie
suivante, mais, toutefois, laissent la priorit6 i la communaut6 de I'H6pital-
G6ndral avec dix sujets. I*s ann6es 1723-1732 sont d6pournres de signifr-
cation, i cause du petit nombre d'entr6es enregistr6es par les trois maisons.
Pendant la p6riode 1733-1742,1'H6pital-G6ndral et I'H6tel-Dieu se parta-
gent les filles de l'6lite, mais in6galement, la premidre communaut6 en
comptant dix et la deuxilme six, La d6cennie suivante n'ambne que deux
r@rues i chacune des communaut6s de I'H6tel-Dieu et des Ursulines, tan-
dis que PH6pital-Gdn6ral accapare le reste, soit neuf sujets. Enfin, de
1753 e 1764, cette dernilre communautd tient nettement la tOte des trois
communautds ensemble, recrutant six sujets parmi l'6lite et en laissant un
seul aux Ursulines.

Comparer les trois communaut6s par rapport au nombre de leurs
sujets recrutds parrri le groupe des entrepreneurs de la soci6t6, voili ce
que veut illustrer le graphique 21. Comme pour le graphique pr6c6dent,
nous n'avons pu 6tablir de pourcentage, 6tant donn6 le nombre insuffisant
des donn6es. La comparaison se fera donc au moyen de nombres absolus
seulement. Ce graphrque demande une plus longue observation que le
pr6c6dent pour d6couvrir I'importance du groupe de fH6pital-G6n6ral par
rapport aux trois communaut6s. Le manque de relief vient de ce que
le nombre de sujets y est infdrieur et, la r6partition, plus 6gale. N6anmoins,
le graphique demeure tout de mOme significatif. La sup6riorit6 num6rique
des novices ursulines est bien marqu6e: l'6l6ment entrepreneur y est re-
pr6sent6 i chaque d€cennie, par un sujet pendant la premiBre et au mini-
mum trois pendant les autres. Cette communaut6 atteint un sommet de
huit, de 1743 t 1752. La question de fortune peut-elle partiellement ex-
pliquer le nombre relativement 6lev6 de filles d'entrepreneurs ? Nous nous
demanderons, dans un chapitre suivant, si la dot n'6tait pas moins exigean-
te dans les deux autres communaut6s. On peut €galement supposer que les
filles d'entrepreneurs allaient recevoir leur instruction chez les Ursulines
qui en attiraient ensuite un certain nombre au noviciat. Encore une fois,
les hypoth0ses sont peu stres et ne se posent qu'en comparaison avec les
deux autres communaut6s. Quant i I'H6pital-G6n'ral,le groupe des en-
trepreneurs qui y est repr6sent6 ne nous suggbre aucune espdce d'interpr6-
tation, leur petit nombre risquant trop de faire jouer le hasard: son som-
met le plus 6lev6 compte cinq sujets seulement. Les m6mes remarques
s'imposent pour la communaut6 de I'H6tel-Dieu.

La comparaison entre les trois communaut6s se poursuit par raPport
au groupe des hommes de mdtier et artisans (graphique 22). Encore ici,
nous ne pouvons 6tablir de comparaison qu'au moyen de nombres abso-
lus, les donndes 6tant trop peu nombreuses. Une seule colonne est en 6vi-
dence, c'est celle de fH6tel-Dieu pour la d6cennie 17O3-1712. Cette
Communaut6 garde d'ailleurs une forte sup6riorit6 sur les deux autres
jusqu'au cours des ann6es 1733-1742, alors que I'Hdpital-G6n6ral la sup-
plantera pendant les trois derniOres d6cennies. Nos observations s'arrOtent
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ici, 6tant donn6 la faible reprdsentation i I'H6te1-Dieu, et qui l'est davan-
tage chez les Ursulines.

Les filles de censitaires nrraux sont foftement repr6sentdes dans les
trois communaut6s (graphique 23). Une seule colonne est absente du
graphique qui compare les communaut6s par rapport au groupe des cen-
sitaires ruraux, et c'est celle de fH6pital-Gdn6ral au moment of les por-
tes du monastEre sont ferm6es aux novices. Mais la plus forte repr6senta-
tion se fait a I'Hdtel-Dieu of ce groupe social pr6domine au cours de six
d6cennies sur sept. Il est opportun de remarquer ici que le nombre de
censitaires ruraux, s'il apparait plus 6lev6 que celui des autres communau-
t6s, est certainement major6 relativement d elles; le grand nombre pour-
rait partiellement s'expliquer par la documentation plus abondante qui
nous a permis de trouver I'origine sociale de presque toutes les filles de
censitaires ruraux, tandis que la proportion d'inconnus des autres com-
munaut6s diminue certainement leur nombre de filles de censitaires ru-
raux. Il reste que la communautd de I'Hdpital-G6n6ral, comme celle des
Ursulines, malgr6 le nombre d'inconnus qu'elles comptent, ont, malgr6
tout, des entrdes r6gulidres et assez nombreuses de filles de censitaires
ruraux.

I-e graphique 24 illustre le pourcentage des diff6rents groupes sociaux
par rapport i chaque communaut6 respective, pour I'ensemble de la p6rio-
de 1693-1.764.

Dans le groupe A, celui de l'6lite de fonction et de dignit6, la supdrio-
rit6 est donn6e d la communaut6 de fHdpital-G6n6ral dont 35.5Vo de la
population origine de l'6lite de fonction et de dipit6. La communaut6 de
I'H6tel-Dieu se place au second rang, avec un d6calage de l3.5Vo; suit
de trds prds celle des Ursulines qui a recrut6 21,4% de sa population
parmi le groupe de l'6lite.

Passant au groupe des entrepreneurs, I'ordre se trouve invers6: les
Ursulines ont maintenant la sup6riorit6 avec 25.2Vo de population ap-
partenant au groupe des entrepreneurs; I'Hdtel-Dieu en compte I6.5Vo
et I'Hdpital-G6n6ral, 15.9Vo.

Vient le tour de la communaute de I'H6te1-Dieu de prendre la t6te
des trois communaut6s quand il s'agit du nombre de religieuses, fillsg
d'hommes de m6tier et d'artisans: elle en enregistre 24.7Vo de sa popula-
tion, alors que l'H6pital-G6n6ral se situe au second rang avec l6.8Vo
et la communaut6 des Ursulines au dernier rang, avec le faible pourcenta-
ge de9.7Vo

Enfin, le groupe des censitaires nuaux monte le niveau des trois
communaut6s sur le groupe pr6c6dent tout en donnant encore la priorit6
i I'H6tel-Dieu dont la population se compose de 35.8Vo de filles de
censitaires ruraux, tandis que la communaut6 des Ursulines en compte
28.2Vo et celle de I'H6pital-G6n6ral, 24.3%.
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Un des objectifs de notre 6tude 6tant de comparer la population des
trois communautds, voici le pourcentage des diff6rents groupes sociaux
par rapport i I'ensemble des communaut6s (graphique 25). .

Les trois communaut6s comptent 84 religieuses appartenant au grou-
pe de fonction et de dignit6, sur un total de 319 (dont 25 d'origine in-
connue). Nous constatons que la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral, avec
un pourcentage de 45.2Vo par rapport aux 84 religieuses, d6passe I'H6-
tel-Dieu de l6.3Vo et la communaut6 des Ursulines de l9Vo. Cependant,
la colonne de I'H6pital-G6n6ral baisse en nombre et en importance relati-
ve aux deux autres communaut6s quand nous consid6rons la somme des
filles d'entrepreneurs: le bilan de 1'H6pital4€n6ral s'6ldve i 27.9Vo de
l'ensemble, I'H6tel-Dieu d 29.5Vo et la communaut6 des Ursulines d
42.6Vo. Remarquons que I'ensemble des trois communautds compte peu
de zujets faisant partie du groupe des entrepreneurs: 61 religieuses r6par-
ties dans les trois communaut6s. Les colonnes du groupe C en comptent
encore moins: 55 seulement. Il va sans dire que I'interpr6tation des pour-
centages de distribution demande beaucoup de prudence. Cette fois, au
groupe C, c'est la communaut6 de l'H6tel-Dieu qui domine avec un
pourcentage de 49.lVo; celle de I'H6pital-G6n6ral suit ave'c 32.7Vo et celle
des Ursulines se situe en dernier avec l8.2Vo. Le groupe D est peut-Otre
un 6l6ment de comparaison plus int6ressant que les autres 6tant donn6
une certaine consistance de population qui le constitue: 96 personnes pour
I'ensemble des communaut6s. C'est encore la colonne de I'H6tel-Dieu qui
se coiffe du plus haut pourcentage: 4L.5Vo de fensemble des filles de cen-
sitaires ruraux connues; la communaut6 des Ursulines se place en deuxilme
avec 30.9Vo et suit celle de I'Hdpital-Gdn6ral avec 27.7Vo. La colonne
des inconnues enfin, n'est pas d6pounnre de signification, surtout en ce
qui concerne la communaut6 des Ursulines: Que cette dernibre cornmu-
naut6 enregistre 64Vo de I'ensemble des lsligieuses dont forigine nous
demeure inconnue, cela peut sembler 6norme; en r6alit6, c'est par com-
paraison avec l'H6pital-G6n6ral qui compte 8 inconnues seulement et
celle de l'H6tel-Dieu qui n'en compte qu'une seule. Le tableau que nous
venoili de pr6senter laisse d6ji deviner vers quel monastdre s'orientaient
surtout les jeunes filles de la colonie recrut6es dans tel ou tel groupe
social.

Le graphique 26 a pour but de repr6senter, d'une fagon plus nette,
la constitution sociale de chaque communautd, en groupant, sous le nom
de dominants les religieuses recrut6es parmi l'6lite de fonction et de dignit6
et parmi les familles d'entrepreneurs, et sous le nom de domin6s les
religieuses dont les pbres sont soit artisan, soit homme de m6tier, soit
ceniitaire rural. Nous illustrons ici le pourcentage de dominants et de do-
min6s, par rapport i chaque communaut6, toujours pour la p6riode 1693-
1764.

La sup6riorit6 de l'6l6ment dominant est donc accord6e i I'H6pital-
G6ndral (graphique 26) qui compte 5l.5Vo de sa propre population, ori-
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ginaire du gtoupe dominant de la soci6t6. Du cdt6 des domin6s, la sup6-
riorit6 revient d la communaut6 de fHdtel-Dieu qui enregistre un pour-
centage 6lev6 de 6O.6Vo par rapport i sa population. La communaut6 des
Ursulines, relativement i sa population, rassemble 46.6Vo d'6l6ments do'
minants et 37,9% de domin6s. Remarquons que la colonne des inconnus
chez les Ursulines peut transformer l'allure du graphique quant au par;
tage entre dominants et domin6s, i supposer, par exemple, que la majorit6
des inconnus se situe dans le groupe des censitaires ruraux.

Le graphique 27 sert d illustrer le pourcentage de dominants et de
domin6s, comme le graphique pr6c6dent, mais, cette fois, en soustrayant
le nombre de postulantei sorties des trois communautds. Le graphique don-
ne alors une 

-image 
un peu diff6rente i cause des pourcentages qui en

sont modifi6s. La communaut6 de I'H6tel-Dieu demeure intouch6e, gar-
dant les m0mes pourcentages qu'au graphique pr6c6dent. (I-e calcul est
d6jd fait, puisque les registres n'ont pas conservd les noms des posfirlantes
soities.) Par ailleurs, il est int6ressant de constater que la colonne des do-
minants de la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral s'est hauss6e de plus de
8Vo, tandis que le nombre des domin6s n'a subi qu'une faible diminution,
de l,3Vo. Quant i la communaut6 des Ursulines, sa colonne de dominants
monte de SVo environ et celle des domin6s d'environ 6%. Nous remar-
quons, d I'occasion, que la soustraction des postulantes sorties a baiss6 de
beaucoup la colonne des inconnus des Ursulines qui n'en compte plus que
quatre, repr6sentant ainsi un trop faible pourcentage pour vraiment in-
fluencer la figure du graphique.

Les derniers graphiques, 28 et29, sont naturellement les plus significa-
tifs de la s6rie puisqu'ils tentent, enfin, de qualifier socialement la commu-
naut6 de fH6pltal-G6n6ral par rapport aux deux autres communaut6s de
femmes de Qu6bec.

Dans le graphrque 28 of nous n'avons pas tenu compte des religieuses
inconnues, lT{6pital-G6n6ral, selon nos rfsultats, serait la Communaut6
qui poss6derait le plus d'6l6ments dominants - relativement aux trois
cbmmunaut6s - pour l'ensemble de la p6riode 1693-1764: 38.2Vo de sa
population. Suiwait la communaut6 des Ursulines avec un pourcentage
de-33.3Vo et celle de l'H6tel-Dieu avec 28.5Vo. Il y a donc une diff6ren-
ce d'environ 4Vo entre chacune d'elles.

Le groupe des domin6s accuse des diff6rences plus grandes encore
6tant donn6-la colonne de la communaut6 de I'H6tel-Dieu qui s'6ldve i
44.3Vo de I'ensemble, laissant 29.5Vo de dominds i la communautd de
I'H6pital-G6n6ral de 26.2% d celle des Ursulines.

Si, en plus des religieuses inconnues, nous soustrayons les sorties (gra-
phique 29), nous voyons une figure encore diff6rente de la constitution so-
iiat6 aes communaui6s compar6es. La communaut6 des Ursulines voit quel-
que peu baisser son pourcentage de dominants de l.2Vo au profit de la com-
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munaute de I'H6tel-Dieu qui monte de 2.8Vo; I'H6pital-G6n6ral baisse de
l.6vo. cependant chaque communaut6 garde le lnng qu'elle avait- Par con-
tre, si du i6t6 des domin6s la communaute de I'H6tel-Dieu garde la premid-
re place avec une diminution d'environ 4.5Vo, celle,-de I'Hdpitd-G6n6ral
passe au deuxilme rang avec une augmentation d'environ SVo sur ce
qu'elle €tait au graphrque pr6cedent; la communaut6 des Ursulines enre-
gistre maintenant le plus faible pourcentage avec lrle l6gbre diminution
par rapport i celui qu'elle avait au graphique pr6c6dent.

L'approximation 6tant montr6e en termes plutdt techniques, il nous
reste maintenant d en tirer quelques explications et conclusions.

Filles de lamilles dominantes

L,es r€sultats oil nous conduit l'6tude sont approximatifs; ce dont
nous 6tions consciente dls le d6but de la recherche. Nous pensons en pal-
ticulier i deux obstacles qu'il nous a 6t6 impossible de surmonter: le ca-
ractare inad6quat des donn6es sociales recueillies d'une part et, d'autre
part, I'aspect (uantitatif res6eint de I'ensemble des personnes- sur lesquel-
ies porte notre 6tude. Nous savons par ailleurs que les origines sociales
dem-eur6es inconnues faussent un peu le pourcentage de chaque groupe'
en particulier quand il s'agit de la communaut$ des Ursulines dont les
regisnes ne nous pemlettent pas d'identifier au moins seize personnes.
Ndanmoins, les graphiques demeurent assez €loquents puisque nous avons
compar$ ceux qui incluent les origines sociales inconnues et ceux qui les
excluent nous ivons ainsi constat6 que I'image demeure i peu prds la
m0me. Il y a cependant lieu de croire que plusieurs religieuses inconnues
quant i leur origine sociale proviennent de la campagne et qu'elles sont
filles de cultivateurs. A ce propos, il faut remarquer que le groupe des
censitaires ruraux d'ot origine une forte proportion de la communaut6
de I'H6tel-Dieu correspond d la r6alit6; neanmoins, son importance se
trouve exag6r6e parce que, compar€e aux deux autres communaut6s, cette
derni}re ne compte que deux religieuses inconnues, dont I'une est 6tran-
g!re. Ajoutons, far ailleurs, que nous igtoroas tout des postulantes sorties
ie I'H6tel-Dieu.-Nous suppoions toutefois, ici, que la rdpartition se serait
faite proportionnellemenf i la classification d6ji ftablie i I'intdrieur de
chaque goupe.

MSme si nous poss6dions des donndes suffisantes sur chacune des
religieuses des trois communaut6s, le nombre restreint nous inciterait
qu;d meme I user d'une grande prudence dans les conclusions d tirer
iur les origines sociales des religieuses. Etudier un groupe d'environ 300
personnes iur une longue p64oge 9" ?1 .u* -ttsgge-u{l peu de.faire con-
iondre d6terminisme et hasaxd. Mais I'objectif global de notre 6tude nous
a amen6e i poursuiwe des recherches en ce sens, recherches que nous
consid$rons u-tiles quoique impr6cises. Cette petite collectivit6 de I'Hdpital-
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G6n6ral qui fait I'objet de nos recherches souffre de la m€me faiblesse
que les groupes de la soci6t6 coloniale: elle manque d'envergure.

Au terme de notre recherche donc, nous arrivons i un ensemble de
r6sultats dont le poids n'est pas n6gligeable. Si nous n'avons pas d6couvert
avec exactitude la provenance sociale des religieuses des trois commu-
naut6s de femmes de Qu6bec, il reste que nous pourrions maintenant pr6-
senter une certaine image de chacune d'elles pendant la p6riode 1693-
1764.

Concernant la communaut6 de fH6pital-G6n6ral elle-m0me, nous avonsi
constat6 sa sup6rioritd sur les deux autres communaut6s, par rapport au
nombre de sujets recrutds parmi l'6lite de fonction et de dipit6. Une fois
6tabli, I'H6pital-Gdn6ral attire les filles de familles importantes: except6
la chute totale qui se produit pendant la d6cennie 1723-1732, au moment
de la fermeture du noviciat, le nombre de sujets originaires de l'6lite se
maintient i un degr6 relativement €lev6 (graphique 20). De son cdt6, le
groupe des entrepreneurs est beaucoup moins repr6sent6 i I'HOpital-G€-
ndral que ne le sont les familles de f6lite de fonction et de dignit€; il est
i propos de s'interroger sur la raison du peu d'attrait produit par I'Hdpital-
G6n6ral sur ces filles d'entrepreneurs. Si, par ailleurs, les filles d'artisans
enhent rdgulibrement et progressivement n I'H6pital-Gdn6ral, il reste
qu'elles forment une minorit6 dans la Communaut6; mais ce fait est aussi
v6rifiable dans les deux autres communautds. Enfin, les nouvelles recrues,
filles de censitaires ruraux, ne sont sup6rieures en nombre que pendant
la dernidre d6cennie, de 1753 At n64. Ces observations demandent quel-
ques explications.

La compilation finale repr6sentant les divers groupes de la soci6t6
nous fait constater que la communaut6 de I'H6pital-G6ndral est celle qui
compte le plus de sujets appartenant d la partie dominante de la soci6t6,
soit 59.8Vo relativement i la population de la Communaut6 elle-m0me et
sans compter les religieuses sorties. Si ce pourcentage baisse par rap-
port i l'ensemble des religieuses des trois communaut6s, il demeure tout
de mdme supdrieur aux deux autres: laissant de c6td les religieuses incon-
nues et les postulantes sorties, I'H6pital-G6n6ral enregistre encore 36.6Vo
de religieuses originaires du groupe dominant de la soci6t6.

Deux conclusions s'imposent il y a une nette 6volution sociale chez
les religieuses de I'H6pital-G6n6ral de 1693 AL 17646; l'origine sociale
moyenne des religieuses de I'H6pital-Gdn6ral est, dans l'ensemble de la
p6riode, plus 6lev6e que celle des communaut6s de I'Hdtel-Dieu et des
Ursulines. Les r6sultats de la recherche indiquent m6me qu'une partie
de la Communautd est issue de familles dont les chefs sont nobles. Par ail-
leurs, si nous comptons le nombre de religieuses dont le p,}re est chevalier
de Saint-Louis 0a Croix, comme le m6tier des atmes, repr6sentant pour

5. Voir les grapbiques 7, E,9, lO.
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les titulaires qui ne sont pas encore nobles une voie d'accds i la no-
blesse), la communaut6 de I'H6pital-G6ndral compte, pour I'ensemble de
la pdriode 1693-1764,16 filles de chevaliers de Saint-Louis, alors que celle
des Ursulines en compte sept et celle de fH6tel-Dieu, une seule. Qtrant au
nombre de filles d'6cuyers, c'est-i-dire de pdres nobles, il est 6galement si-
gnificatif, car, mOme en supposant qu'ils ne sont pas tous des nobles au-
thentiques, la proportion de faux dcuyers devrait normalement etre parta-
g6e dans les trois communautds. Or la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral
compte 22 flcl.tyerc, tandis que celles de fH6tel-Dieu et des Ursulines en
comptent respectivement neuf et trois. Enfin, les religieuses, filles d'offi-
ciers mittaires, sont, i I'H6pital-G€nfiral, au nombre de quinze, chez les
Ursulines, de treize et d 1'H6tel-Dieu, de cinq 6.

Quand on songe i la tAche difficile et parfois rdpugnante impos6e par
le soin des malades, vieillards, invalides, insens6s, femmes de mauvaise vie
- en somme de toute une population de condition trOs humble - aux
religieuses de 1'H6pital-G6n6ral, on est surpris de constater que plus de
50Vo de la Communautd vient de l'6lite de fonction et de dignitd de la
soci6t6 coloniale. Y sont-elles attir6es par l'ambiance spirituelle qui rdgne
au monastdre ? ou par le d6sir de la sainte abjection ? En effet, c'est l'6po-
que of I'on voit des dmes en qu6te de I'humilit6la plus parfaite. En outre,
la pr6sence de Saint-Vallier, pendant plus de 15 ans d I'H6pital-G€n&al,
ne contribue-t-elle pas i la popularit6 de la jeune Communaut6 ? Par
ailleurs, il faut songer que I'Ev€que est bien plac6 pour faire du recru-
tement auprEs des cur6s et peut-€tre, aussi, parmi les dominants de la so-
ci€t6.

Des facteurs plus matdriels peuvent aussi contribuer i attirer des fil-
les de 1'6lite. Nous pensons pour I'instant h I'ouverture de leur pension-
nat en 1725, ce qui va certainement servir de champ de recrutement I
la Communaut6, les Annales nous soulignent justement le nom de plu-

6. Nous avo,ns constat6 qu'i I'H6pital-G6n€ral 49.5Vo &s religieuses sont
filles de pdre noble. Quelques t€moignages viennent iustemont corroborer cette as-
sertion. Entre autres, Charlevoix affirme que la plupart dee religieuses sont des filles
de condition. (Charlevoix, Histoire de la Nouvelle-France, III: 78.) Ecrivant au
Ministre, en 1731, Beauharnois et Hocquart diseot que la moitid des r€ligieuses
sont des filles d'officiers et le reste, de familles bourgeoises. (Beauharnois et Hoc-
quart i Maurepas, 1731, AC, CllA, 54:30-37.) A son tour, Kalm dit que la plupart
d'entre elles appartiennent i des familles nobles. (Kalm, Travels, [:454s.) Puis,
selon Bougainvi[e, I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec, en 1757, ne compterait guere
que des filles de condition. (Bougainville, M4moire sur l4tat de la Nouvelle'Fran-
ie, en 1757, RAPQ (1923-1924), 60J Enfin, ces constatations rejoignent celles de
Marcel Trudel qui a 6tudi6 la communaut€ de I'Hdpital-G€n6ral de Qu6bec sous
le r6gime militaiie. L'historien affirrre que, des communautfs de femmes de l'6po'
que, c'est celle de I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec qui r6unit !e plus grand nombre
de repr6sentantes des grandes familles. (Marcel Trudel, L'EgIise canadienne sous le
Rdgime militaire, 1759-1764, II:301s.) Selon les r6sultats de notre 6tude, les cott'
clukons qu'il degage pour la ffriode 1759-1764, valent aussi pour I'ensemble du
XVIIIe sibcle.
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sieurs religieuses ayant 6tudi6 i leur pensionnat. Or ces jeunes filles ins-
truites viennent souvent de familles de dominants. D'autre part, l'6loigne-
ment de la ville n'influencerait-il pas quelque peu I'option des jeunes fil-
les d6sireuses de devenir religieuses ? En effet, elles peuvent craindre les
invasions et les guerres en plein ccur de Qu6bec, c'est-i-dire autour des
monastdres de lftdtet-Oieu et des Ursulines, mais beaucoup moins d la

campagne oi se situe I'H6pital-G6n6ral.

voild autant de suppositions et d'hypotheses qui servent de rudiments
d'explication. Pour pourluivre la recherche, il faut attendre le r6sultat de

l'6tude des dots. N6us comprendrons peut-6tre mieux pourquoi pl$1"-qt

filles du groupe dominant de la colonie entrent au monastare de l'H6pi-

tal-G6n6ral plut6t qu'aux autres'



t-

CIIAPITRE II

Etude des dots

Rigime des dots. Utilisation des dots. Sources et mithode.
Rdsultats de la recherche. Modicitd des dots.

L'6tude de I'origine sociale des religieuses nous a amen6e i celle des
dots: nous avons suppos6 une certaine corr6lation entre le niveau social
des familles et leur 6tat de fortune. Rencontrons-nous, i la fois, la digni-
t6 et la richesse chez les familles importantes de la Nouvelle-France ? Ne
faudrait-il pas plut6t dissocier tout i fait ces deux attributs ?

R4gime des dots

En principe, lorsqu'une candidate se pr6sentait au noviciat, elle de-
vait 6tre en mesure de donner une pension temporaire pour la dur6e de
son noviciat, un mobilier pour sa chambre ou cellule, un trousseau dont
l'6valuation pouvait varier de 500 e 600 livres r, - 6Qps davantage e
certaines 6poques - et une dot pour pourvoir i son entretienn une fois
religieuse. Cette dot 6tait requise au moment de la profession religieuse.

A qui appartenait le droit de fixer le montant de la dot ? Les Cons-
titutions des Ursulines disent < On moddrera la dot & tous les frais selon
le tems & la n6cessit6 du Monastere, se donnant bien de garde qu'il n'y
soit rien commis contre les saints canons.,. > 2 Puis on demande de n'en
recevoir aucune qui soit i la charge de la maison, c'est-i-dire, sans dot;
on insiste pour ne pas c6der sur ce point, sans le consentement de la Com-
munaut6. A fHdpital-G6n6ral, encore selon les Constitutions, le droit de

1. Par exemple, le chapitre des Ursulines d6cide, en 1691, dE demander, i
I'aveoir, 600 livres pour les meubles et pensions (Actes capitulaires, 22); aupara-
vant, les novices donnaient un seul montant pour la dot, les meubles et les pn-
sions,

2. Constitutions des Ursulines, 77s. Dans une lettre adress6e au Pdre Lale-
ment, Marie de I'Incarnation explique la politique des dots chez les Ursulines.
( Marie de I Incarnation, VI, 219-242.)
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r6gler le montant que les novices devaient apporFl c-om-me dot, apparte-

ofit uo chapitre, 
"b--" 

il est mentionn6 au trait6 de la seconde partie

des Constititions, chapitte X: < On y doit r6gler au changement de cha-

que sup6rieure, pax acte particulier la dot des filles de chceur et ce que

O'oivenf apport;i les sauis converses. > 3 La lecture des Actes capitulai-

re,s nous montre cependant que le chapitre ne s'est jamais pr6valu de ce

dioit, car ses registres, pour ies ann6es-que nous 6tudions, ne contiennent

aucun acte concernant cette fixation. Pburtant, nous voyons le chapitre
prendre des mesures plut6t rigoureuses quand il s'agit, au momen-t de l'ac-

ieptation d'une novi^ce, d'exiger la somme requise pour constituer une

doi. Cette attitude de la Communaut6 s'explique par une pression exerc6e

sur elle par le conseil d'Etat qui intervient dans cette affaire des dots.

Avant de proc{der, le Conseil d'Etat consulte les autorit6s coloniales'

Celles-ci ont pour charge, une fois les d6cisions prises,_d'ex6cuter les or-

dres du Ministre. Xnsi] Sa Majest6 demande, en 1.721, que les stipula-

tions de dots soient communiqu6es au gouverneur et i l'intendant avant la

orofession des religieuses a. Cest li une pr6caution jug6e n6cessaire pour

emp€cher que les religieuses soient i charge au bien des pauvres et au

po&i" Bien que Varidreuil et B6gon tombent d'accord pour r6pondre

qu'ils veilleront exactement i I'ex6cution de ces stipulations, ils ne s'enten-

d"ni pur sur le montant de la dot a prop_os_er au Ministre' B6gon et Saint-

vallier sont d'avis qu'on devrait exiger 5,000 e 6,000 liwes de dot pour

empecher les communautds d'avoir rlcours aux familles du pays 6. Saint-

Vailier se dit m6me surpris d'apprendre que Vaudreuil pense qu'on de-

vrait demander seulemeni 3,000-liwes comme par le pass6. Il ya sans dire

que I'Ev€que et l'Intendant ne sont p?9 tout d fait rdalistes: d6sirer ne re-

&voir dais les monastbres que des-filles bien dot6es est peut-etre l6giti-

,n", 11tuir encore faut-il que les habitants de la colonie soient en mesure de

ilunir c"r sommes. En tout cas, ils affirment au Conseil de la Marine

ou'on ferait trds bien d'ordonner aux communaut6s de ne recevoir que les

iiites capaUtes d'offrir au moins 5,000 ljwes. M6fiant envers le Gouver-

;r; sui cette question, I'EvOque va mOme j.glqo'a dire que le d6sa de

Vu"Ar""if de vouloir faire entier ses deux filles en leligion expliquerait

son souhait de ne pas augmenter les dots. Si elle est la raison de I'attitude

a" 
-VuuOrruil, 

le MinistrE devrait justement r6fl6chir. Toutefois, si Vau-

dreuil adopte une position r6atiste, celle de Saint-Vallier n'est pas -d6-
Dourvue de sens commun. En effet, n'est-il pas un peu extravagant d'exiger

|.OOO ti*". de dot des religieuses s6culibres alors que les moniales -

3. Constitutions de la congr^gation des hospitaliires de la Misaricorde de

l6sus de lOrdre de Saint'Augustin,239s.

4. Vaudreuil et B6gon au Conseil de la Marine, S octobre 1721, AC, CllA,

43:237-245.
5. Doc' cit6,
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qui ne peuvent vaquer i aucune occupation r6mun6ratrice i I'ext6rieur -
n'offrent m6me pas 3,000 livres 6.

L'ann6e suivante, en 1722, allait €tre rendu un arr6t du Conseil d'Etat
fixant i 5,000 livres la dot exigible de toute personne qui voulait devenir
religieuse, afin que les communaut6s religieuses puissent se soutenir elles-
m6mes ?. Cette d6cision pouvait faire craindre un danger pour les voca-
tions. Mais il faut admettre qu'il 6tait sage et mOme n6cessaire d'agir de
cette fagon, i un moment oi toutes les communaut6s religieuses du Ca-
nada connaissaient la g0ne financidre, par suite des mauvaises affaires en
France.

Le mince recrutement des religieuses allait justifier les craintes expri-
m6es: I'H6pital-G6n6ral ne regut aucune postulante de 1720 i 1734; les
deux autres communaut6s de femmes de Qu6bec en regurent peu. Un
m6moire que I'on situe vers les ann6es 1,728-1730, et qui a pour but d'ex-
poser les raisons des grandes d6penses de I'Ev€que du Canada, affirme
qu'il n'y a pas dix familles dans la colonie en 6tat de payer la dot d'une
religieuse; c'est I'EvOque qui paie les dots 8. L'affirmation n'est pas telle-
ment exag6r6e et rejoint, en un sens, le t6moignage de Charlevoix parlant
des dots des Ursulines: les dots qu'on regoit des filles de ce pays, dit-il,
sont si modiques, que dds le premier incendie de leur maison, on pensa
les renvoyer en France o.

Dix ans plus tard, en 1732, on s'apergut que le montant exig6 pour
ces dots 6tait excessif. Aussi, un arr6t du Conseil d'Etat vint i nouveau
fixer les dots i 3,000 livres. (Montant assez 6lev6 quand on considdre
qu'un homme de m6tier pouvait gagner de 100 i 125 livres par ann6e.)
On doit consid6rer cette d6claration concernant les futures religieuses re-
gues dans toutes les communaut6s de la Nouvelle-France, comme le do-
cument officiel, essentiel par rapport i la r6glementation civile des dots.
L'importance de cet arr6t est assez consid6rable pour que nous le repro-
duisions en partie:

6. Trois mois avant que le Conseil d'Etat promulgue I'ar€t relatif aux dots des
religieuses du Canada, Saint-Vallier 6met une ordonnance concernant les dots des
Filles de la Congr6gation: il leur d6fend de recevoir aucune postulante saos sa
permission et les oblige i exiger de ces filles une dot suffisante d'au moins 2,000
livres, suivant un contrat pass6 avec chacune d'elles et enregistrd par lui-m6me ou
par un de ses grands-vicaires, Si I'on compare ces exigences i celles requises pour
les roligieuses cloitr6es, I'Ev€que a raison de r6gler i moiti6 le montant de la dot
demand6e, les religieuses professes s6culi0res ayant 6t6 oblig6es de donner, ius-
qu'i ce jour, au moins 4,000 livres. (Saint-Vallier, 15 f6vrier 1722, AAQ, Copies
de Lettres, tr, 132s.)

7, Edits et ordonnances, tI,464s.

8. Il s'agit d'un m6moire de Dosquet prlpaft pour le Cardinal de Fleury,
rapport6 dans Goeselin, L'Eglise du Canada, Il, 207 ,

9, Charlevoix, Histoire gdndrale de la Nouvelle-France, IlI, 75.
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vu par le roi, 6tant en son conseil, ,les repr6sentations faites i Sa

vtajest6 de la part des religieuses des communaut6s 6tablies en la

Nouvelle-France, contenant que par arr6t du trente-un mai, mil sept

oent vingt-drux, Sa Majest6 aurali jugd i propos de fixer i cinq mille

livres lidot de chacune des religieuses qui seraient regues dans les

dites communaut6s [...]; qu'irl se trouve peu d'habitans dans la colonie

qui soient en 6tat di donner cinq m,ille ,livres d une fille qui veut se

"o"ru"r", 
i la religion; qu'en effet depuis llarrat qui a- fix6 i cette

somme les dots des religieuses, il s'en est pr6sent6 tres peu pour

entrer dans les communaut6s, et qu'il y en est mort plus qu,il n'en a

6t6 regu; 'que par ce moyen les dites communaut6s' ne se trouvant

pr6senltement rimplies que de filles ageas et infirmes,.tombent insen-

iiblement; que le public en souffre par rapport i l'6ducation de la
jeunesse et iu soin dec ,malades, dont le nombre augmente d mesure

i"" tu colonie se peuple; que la religion se trouve priv6e.par llr de

zujets qui y sont v6.ii"Utetttettt appel6s, et qui par la m6diocrit6 de

leur fortule, se trouvent hors d'6tat de suivre leur vooation; et que

dans ces circonsta,nces, I'int6ret des communaut6s, le bien de la cplo-

nie et I'avantage de la religion demandent la r6vocation de I'arr6t du

dit jour trentiun mai, rnil sept cent vingt-deux, gue- iles dites com-

munaut6s suppliaient trbs-humblement Sa Majeste de vouloir bien

ordonner.

t...] Sa Majest6 6tant en son conseirl ["'], a ordonn6 et ordonne'
qu,e I'auettir la oot ae chacune des religieuses qui seront regues dans

les communaut6s 6tablies en la Nouvelle-France, ne sera que de trois

mille livres en principal, b laquelle somme Sa Majest6 a Jix6 les dites

dots, sans qu" pou, quelque iaison, ni sous quelque pr6texte que ce

soit, elles puissent 6tre diminu6es'

veut et entend Sa Majest6 que [...] toutes les stipurlations de dot

qui seront faites pou|les. filles qui se. pr6senteront pour entrer dans

les dites communiut6s, soient conamuniqules au gouveflreur'g6n6ral et

b I'intendant de a colonie [..'] 1o'

La nouvelle attitude de la Cour est claire: aprCs dix ans' elle constate

te. co"scqoences de sa l6gislation-trop sdvdre de 1722 pt veut y rem6dier.

B" 
"4.t, 

b partir du mJment oil les maigles fortunes des habitants ne

o*ur"t plus'r6pondre aux exigences de la dot religieuse, il -s'est pr6sent6

la. p"o Ce suieis dans les communaut6s. Celles-ci, par cons6quent' comp-

i""t 
.6" 

plus en plus de personnes infirmes et 6g6es. Or la crainte de voir

;6p# 
-les 

institutions ;ecessaires e la colonie a ryffi pour modifier

les^ intentions du Roi. Il d6cide donc de r6voquer l'arr6t du 3l mai 1722'

iof"foir, il n'entend pas c6der sur la surveillance que les autorit6s co-

loniales doivent exetcei sur le r6gime des dots; d cet effet, c!1lue reli-

,i.r* doit s,engager par contrat, lors de sa profession, d effectuer le

montant total de sa dot.

10, Edits et ordonnances, I,529s.
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Ou bien les conjectures de la Cour sont un peu fausses, ou bien on
avait, en dix ans seulement, perdu le gott de la vie religieuse: la nouvel-
le l6gislation n'amEne aucune affluence de postulantes dans les couvents.
VerJh fin de I'ann6e 1732, Beaaharnois et Hocquart laissent savoir au
Ministre que la r6duction des dots de 5,000 e 3,000 livres n'a pas eu pour
effet d'augmenter le nombre de religieuses dans la colonie, < car on a tr}s
peu le go0t pour le cloitre >; il ne s'en pr6sente, ajoutenl-ils, que deux ou
trois dans les couvents; < l'amour de la libert6 nafurelle en est la cause
autant que le manque de facultez > 11. Uann6e suivante, le gouverneur et
l'intendint continuent d'expliquer le peu de recrues religieuses dans la
colonie: non seulement leJ habitants du canada s'floignent du cloitre,
mais encore, les discordes int$rieures de ces maisons les repoussent 12.

Nous serons i mdme de comprendre, plus loin, ce que cette affirmation
peut contenir de v6rit6.

Quoi qu'il en soit, le Conseil de la Marine suiwa de prds I'applicatign
de I'arret iixant la dot i 3,000 livres. Pour ne mentionner qu'un exemple,
le Ministre signale i l'Ev6que de Qu6bec, en 1742, que Sa Majest6 a ac-
cept6 avec peine que la fille du sieur de Rigauville puisse 6tre admise chez
lei Hospitaliares de eu6bec avec une dot de 1,500 livres seulement 18.

De tout6 fagon, il faudra trouver des moyens de suppl6ance pour pouvoir
ob6ir au Ministre, car les habitants de la Nouvelle-France sont vraiment
trop pauwes pour offrir, i chaque nouvelle professe, une dot complbte.
Qu'adviendra-t-il donc ?

On essaiera d'appliquer rigoureusement I'arr6t de 1732 pendant plus
de vingt-cinq ans, mais, encore une fois, le Roi se verra oblig6 de man-
quer i son propre arret. Les religieuses de I'H6te1-Dieu lui demandent,
en janvier 1748, la permission de recevoir quatre religieuses de chceur,
chacune dot6e de 1,500 liwes seulement. Sa Majest$ y consent, mais exige
qu'elles regoivent les demoiselles Sacquesp{e, Vaucour de Louvibres, de
Bellugard et une quatribme choisie par l'Eveque et le Gouverneur, parmi
les filles d'officiers-. Puis, pour combler la diff6rence, on autorise la Com-
munaut6 i prendre les 1J00 livres sur les produits des cong6s 14.

Un mois plus tard, un arr6t du Conseil d'Etat vient permettre aux
Hospitalidres d'admettre i la profession quatre novices choisies parmi les
filld d'officiers de la colonie, moyennant une dot r6duite de 1,500 livres 16.

11. Beauharnois et Hocquart i Maurepas, ler octobre 1732, AC, CllA,
57t3-35.

12. Irs mOmes au m6me, 14 octobre 1733, rc, CllA' 591:126s'
13. Maurcpas ir Pontbriand, 17 avril 1742, AC, B74z:239s; 27 avril 1742,

AC, B 74s:553-558.
14. Maurepas I La Galissonnibre et Hocquart, 18 janvier t748, AC, B 87:59-

62.
15. Arr6t du Conseil d'Eril, 12 ffvriet 1748, AC, B 87:105s'
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Si le Roi se dit satisfait de l'arrangement, il fait savoir aux autorit6s
coloniales qu'il ne ddsire plus se preter i de nouvelles demandes de ce
genre. De t6ute fagon, le rlgime dei dots a suffisamment subi de trdnsfor-
mations depuis 35 ans.

Utilisation des dots

A I'obligation, pour la communaut6 de l'H6pital-G6n6ral,.d'exiger une

dot minimuir de ia part des religieuses accept6es i la profession, viennent

se greffer des mesur-es concernait I'utilisation des dots. Sur cette question,

deux textes nous 6clairent.

Parlant du soin qu'on doit avoir des biens du monastdre, les consti-

rudons de la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral disent:

Il se fera un fonds du bien qu'apporteroient les Filles pour letrr dot'
qui ne pourra estre employ6 en-bastirnents, ou chosee ,semblables,
sans tres grande ndcessiiZ; et du consentement de plue de la moiti6
des vocales; le revenu devant estre m6nag6 pour subvenir aux frais
communs de 'la Maison, et I I'entretien des Religieuses 16'

Les dots avaient avant tout pour but de subvenfu i I'entretien des reli-

gir"r". de la maison. c'est d''ailleurs po_ur cette raigol que sainrVallier

6met une ordonnance, le 4 septembrc-1694, pour r6gler la manidre dont

les religieuses du diocdse doivent administrer leur temporel:

La troisibme rbgle est que vous ne fassiez jamais entret dans vos
comptes les fonds des dots des fililes que vous |pceyre.z, de peur que
les consommant vous ne vous trouviez surcharg6es d'un plus grand
nombre de personnes que votre revenu n'en peu,t faire subsister 17.

Les religieuses donc, en principe, ne peuvent utiliser les dots d leur guise

* 
"" 

i6pensant le'capiial. iependant, elles peuvent f investir, avec le

consentement de I'Ev@qire, afin de faire profiter ces dots; c'est d'ailleurs ce

que rJvd,lent diff6rentei transactions dont quelques-unes sont int6ressan-

tes i relever.

DEs 1710, selon les Actes capitulaires, la communaut6_ de I'H6pital-

Gdn6ral commence d placer des dots de relisieuses chez les marchands

uti" a;rn accroitre te cipitat. Il s'agit, ici, de placements_ productifs, puis-

il i; pret i intdret i des individus est interdit.quanq l'arqgnj plac6.de-

;;; 
'improductif 18. Les marchands d qui pr6tent^les religieuses s'en-

tremetteni donc pour faire profiter les biens de la Communaut6 en em-

pfoy"ni 
"uom6mes 

cet argent pour un commerce l6gal' Ainsi' les 2'000

16.Const i tu t ionsde lacongr (ga t iondeshosp i ta l i i resde laMis4r icordede
!6sus de lOrdre de Saint'Augustin,26ls'

17. Mandements des Evdques,1,340'
18. Ibid.,318.
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livres de dot de Louise Soumande sont plac6es chez le marchand Hai-
mard; mais, n'ayant nullement profit6, en 171,2, on d6cide de les retirer 1e.

Par ailleurs, la Communaut6 essaie de tirer le plus grand profit des
dots donn6es en terre. Par exemple, la terre qu'offrent les scurs Maufait
est vendue pour la somme de 3,000 livres parce qu'elle n'a pas rapport6
de b6n6fice 20.

Toujours dans le but de faire profiter les dots, les religieuses consti-
tuent des rentes avec des marchands. Elles leur pr6tent de I'argent dont
elles retirent des rentes fixes en attendant de le r6cup6rer. Mais c'est sur-
tout sur fH6tel de Ville de Paris que les religieuses constituent des rentes.
Il s'agit alors de placements faits avec l'intention d'en retirer une rente
viagBre pay6e par l'Etat. Ce capital est alors ali6n6, c'est-i-dire qu'il ne
leur sera pas remboursd. Cette fagon de faire profiter I'argent des dots est
d'ailleurs encourag6e par Saint-Vallier qui demande aux religieuses de
mettre I'argent < en constitution de rente sur I'hdtel-de-ville ou au tr6sor
Royal, comme les rentes les plus stres et les mieux pay6es > 21. Les reli-
gieuses peuvent alors participer aux b6n6fices de ces placements produc-
tifs: c'est un droit ldgitime.

Mais - ce qui risque d'6tre moins conforme aux rdgles - la du-
ret6 des temps oblige parfois les religieuses d consommer les dots' La
Sup6rieure, tdchant de demeurer fiddle i I'esprit des Constitutions, doit
alors se montrer habile pour amener les vocales i accepter l'utilisation de
dots: elle n'a qu'i d6montrer, avec assurance, les avantages i tirer de la
conversion d'une ou de plusieurs dots. Ainsi faut-il, en 1738, semer le
froment sur le domaine Saint-Vallier, aussit6t les vocales acceptent d'uti-
liser 2,000 livres prises sur les dots de deux religieuses pour rdpondre d
ces n6cessit6s 22.

L'argent des dots sert encore i payer des dettes quand on juge qu'il
y a < grande n6cessit6 > de le faire. Voici qu'en L74t,les vocales ddlibd-
rent sur l'utilisation de la somme de 2,000 livres provenant de la dot de
Claire-Agathe Aubert de la Chesnaye afin de payer des dettes. Leurs
consid6rations font preuve de sens communr si les rentes au taux du Roi
qui est de SVo peuvent tantdt rapporter, elles ne sont plus profitables face
i I'obligation de payer un int6r€t de 8 ou 9Vo. C'est pour la m6me raison
que le chapitre des vocales d6cide, en 1745, d'employer la dot de 3,000
livres de Jeanne Bastien pour payer des dettes. L'ann6e suivante encore'
toujours g6n6es dans leurs affaires par les marchands qui leur chargent
de gtos int6r6ts d cause de la guerre, les religieuses emploient une autre
dot pour 6teindre une partie de leurs dettes 28. Toutefois, m0me si l'on

AHG-Q, Actes capitulaires, 15.
rb td . ,19 .
Mandements des EvAques, 1,341.
AHG-Q, A ctes capitulaires, 82s.
Ibid., l0O-lO2; Annales de fHdpital-Gdniral, 1743-1793, 22.

19.
20.
21.
22.
23.



comprend ces pratiques r$alistes des reli4euses, ce genre ds 6snipulations
des iots, r6p6t6es pbndant plusieurs ann6es consdcutives, reste douteux au
plan moral-puisqu-e la coniommation de dot est d6fendue par les Corts-
titutions. Mais iomment interpr6ter I'argument de la < trbs grande n6-

cessit6 > ?

Pour parer au d6s6quilibre financier qui plovrenl des profits dispro-
portionn6s des marchands par rapport aux m:aiges int6r0ts-qu.e les reli-
gi"or"r retirent de leurs rentes, 6-aot devient donc un paliatif' Devant

ie chapitre assembl6, en l744,la Sup6rieure repr6sente la disette du b16
et d6montre le peu de rentes avec lesquelles la maison doit subsister,
6tant donn6 que la Communaut6 doit contracter de nouvelles dettes chez

les marchands; par cons6quent, explique-t-elle, il serait plus avantageux
de payer ses dlties aux cr6lanciers quilxigent 7Vo d'int'rilt que de retirer
seuiement SVo de rentes plac6es au taux du Roi. D'un commun accord,
les religieuses acceptent d''utiliser des contrats de dots de religieuses d6-

c6d6eslpour la somme de 3,450 livres. L'ann6e suivante, on emploiera en-

core g,ObO tvres de dots pour payer des marchands quir.selgl les Annales

de la 
'Communaut6, 

demindent, cette ann6e-ld, 9Vo d'int6r0t, alors que

les religieuses ne peuvent placer leurs dots qu'au taux de 27o 2a'

Les dots peuvent encore aider i la construction de bdtiments n6ces-

saires i la Communaut6. Ainsi, la seule fagon de bitir un moulin i eau

dans la seigneurie de saint-vallier, pour remplacer le moulin i vent, en

1747, c'esi d'utiliser, encore une fois, des dots Pgur une- somme de

3,50d twes 26. Six ans plus tard, la n6cessit6 de rebitir I,ue-llues parties

de la menagerie et de la basse-cour, obligera encore les religieuses i por-

ter la maiiiL la caisse des dots zs. Cette fagon d'agir, manifestement r6a-

liste, n'en demeure pas moins ddfendue. Toutefois, vu i court terme, on

f.ot r" demander c6mment la Communaut6 pourrait survivre et se d6ve-

iopp"t sans utiliser le capital des dots; par contre, \nr sur une longue p6-

riode, ne vaut-il pas mierix faire profitei les dots par constitutions de ren-

tes ?

La communaut6 de I'H6tel-Dieu utilisera ses dots d'une fagon identi-
que. En 1704, avec 1,800 livres provenant de la dot d'Elisabeth toupil'
on fait venir des marihandises et effets pour remplacer ceux pris dans la

Seine en 1704. Aussit6t donn6e, la grosie dot de la fille d'Aubert de la

ch"ro"y" est utilis6e tr des fins de construction: 7,000 livres servent i la

construition d'un fdifice neuf et 3,000 e celle d'un moulin. Que de dots

encore serviront e betir la maison de I'H6tel-Dieu: celle des demoiselles

to2 L'HOpITAL-cEI.I€RAI DE QUEBEc 1692'1764

24' AHG.Q, Actes capitulaires, 95s; ibid., |02. Ces rentes dont nous parlons
pou"-"i""t-etr" pii"fr. sur ia Fabrique de Qu6bec. Tel est le cas, en 1747' alors
qu'on y place 5,000 livres.

25. Ibid., 103,
26. Ibid.,l l l .
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Tibierge, d'Ailleboust des Musseaux, Gauvreau, Denys de- Saint-Simon'
Cheron etc. Quand les parents paient par petits montants d la fois, la ten-
tation est forte, pour les religieuses, d'utiliser imm6diatement la dot pour
achat de provisions; tel est le cas de Marie-Frangoise T,educ dont les pa-

rents ont 6t6 incapables de payer d'une seule fois. Plusieurs dots servent,
soit i I'achat de ierres, soit iu d6frichement; l'Ile-aux-Oies est achet*e
en grande partie avec I'argent des dots des religieuses suivantes: Marie-
His;beth Le Moyne de Longueuil, Marie-Andr6 Regrrard-Duplessis, Ge-
nevidve Regnard-Duplessis, Marie-Madeleine Dupuis, Marie-Anne Corri-
veau.

comme l,H6pital-G6n6ral, I'H6tel-Dieu emploie des dots partielles ou
entidres pour payer des dettes de la Communaut6; telles sont les dots de
Ang6lique Tibierge, Louise-Etienne corriveau, Marie-Th6rdse Fornel, Ma-
rie-Anne Viennay-Pachot, Marie-Louise Prud'homme. Notons que la ma-
jorit6 de ces doti est constitu6e de monnaie de cartes dont on veut se d6-
barrasser le plus t6t possible.

A partir de 171,5, on remarque que les religieuses de I'H6tel-Dieu uti-
lisent des dots pour l'achat de vin et de bl6, surtout en 1718,,alors que
l,6pid6mie de sauterelles a d6vast6 toutes les r6coltes. Enfin, quelques dots
soot mi."r en rentes sur l'H6te1 de Ville de Paris, celles des religieuses
Ang6lique Tibierge et Marguerite-Ang6lique de La chesnaye; d'autres sont
pr6i6es'i la Fabrique de Qu6bec, comme c'est le cas de la dot de Louise-
Marie-Madeleine Baudouin.

Pour I'H6pital-G6n6ral comme pour I'H6tel-Dieu, il reste donc que,

dans l,ensemble, les manipulations de dots sont justifiables; mais on ne
peut nier que quelques-unes donnent lieu de douter de leur caractdre
licite.

Sources et mdthode

Pour d6couvrir le lien possible entre l'6tat de fortune et la condi-
tion sociale des familles de religieuses, nous avons essay6 de connaitre
la valeur de la dot donn6e par chaque professe. Comme au chapitre pr6-
c6dent, nous avons, pour cette 6tude des dots, 6tabli une comparaison en-
tre les trois communaut6s de femmes de Qu6bec.

La mdthode suivie d6pend, en partie, de la disponibilit6 des sources.
Nous avons d'abord d6pouill6, pour chaque institution, les registres ot
pouvaient 6tre inscrites-les promesses ou donations de dots. Celui.qui
nour a 6t6 le plus utile i t'ttOpitat-C6n6ral, est le registre qui contient
les entr6es des ieligieuses et la valeur des dots apportdes i la Communau-
t6. A fHdtel-Dieg" nous avons parcouru les registres des recettes et de
l,emploi des dots des religieuses, alors qu'aux archives du monastdre des
Ursulines nous avons lu les registres des entr6es et professions des reli-
gieuses. Nous avons ensuite r6uni d'autres donn6es, aprds examen des
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Actes capitulaires de chaque communaut6, oir nous avols py1-99 de pr6-

cieux renseignements; paf exemple, lorsqu'il s'agissait de d6lib6rer sur
I'acceptation-d'une jeune fille au- monastdie, il 6tait souvent question de
la somme d'argent ou de biens qu'elle promettait de donner au moment
de sa professio.-n. Puis nous avoni 6tudi6 les contrats de dot ou de pro-

fession qui 6taient accessibles. La tache nous fut relativement facile d

I'H6tel-Dieu oi les archives nous ont fourni plusieurs de ces contrats con-

serv6s, malgr6 le feu de 1755 qui a br0l6 de nombreux registres. Pour des

raisons quJnous ignorons, les contrats de dot des Ursulines ne sont pas

accessiblis aux chJrcheurs. Quant e I'H6pital-G6n6ral,les archives n'ont

conserv6 que dix-neuf contrats de profession religieuse, au,ant 1764;

cette petite somme de documents nous surpren{ quelque peu, 6tant donn6
qu" 

""tt. 
maison n,a jamais connu d'incendie gqelit sa fondation. Enfin,

les Annales de l'H6tel-Dieu et surtout celles de l'H6pital-G6n6ral ont ajou-

t6 des informations biographiques concernant plusieurs religieuses, et par

mi lesquelles nous avons pu extraire quelques indications sur leur 6tat de

fortune. Nous avons 6galement fouill6 les Edits et ordonnances qui, nous

ont fourni des faits iniSressants concernant les dots' Enfin, d titre de v6-

rification, nous avons souvent rfif6t6 au;x livres de recettes des commu-

naut6s pour savoir si la promesse de dot avait 6t6 tenue. Voili les sources

essentielles sur lesquelles repose notre 6tude des dots.

Malgr6 que nous ayons consid6r6 chaque dossier des religieuses et

essay6 ie decouvrir, au moyen de comparaison, la signification des don-

n6es tir6es des registres, annales, contrats et actes, le lecteur aurait tort

d'attacher i chaqul chiffre un caractbre de v6rit6 absolue. D6g ce fut une

tdche difficile que d'atteindre i une approximation valable. D'abord, les

instruments de recherches 6tant diff6rents d'une communaut6 i I'autre,

il nous a fallu utiliser diff6rentes m6thodes pour dvaluer les dots. com-
parons pour l'instant les registres des entr6es des religieuses de fH6pital-

bene.ui avec ceux des Ursulines. A I'Hdpital-G6n6ral, c'est imm6diate-
ment i I'arriv6e de la postulante au couvent que I'on inscrit, dans les re-
gistres, sa promesse Oe aot et I'acompte -donn6; tandis que chez les Ursu-

iio"., i.. tegirtter sont tenus d la profession seulement, c'est-)r-dire au

moment oi la dot est effectivement donn6e. C'est la condition pour pro-

noncer les vcux. Il est 6vident que les registres de ce dernier couvent

offr.ttt une plus grande s6curit6 intellectuelle au chercheur. Toutefois,
pour compenier, lei Annales de l'Hdpital-G6n6ral nous donnent, de temps

I autre, le montant effectivement apport6 i la profession'

Trop souvent nous nous sommes but6e au facteur inconnu de la dot
promise ou reque; c'est li un autre obstacle que noy-s n'avors pas r6ussi

i surmonter tout h fait. Nous serions cr6dule, par ailleurs, de penser que

tous les contrats de dot oat 6te respect6s i la lettre. Il nous a donc
fallu 6valuer ce d6calage entre la promesse et la donation elle-m6me' Pour
y arriver, nous avons essay6 de calculer ces diff$rences en prenant, comme
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$chantillon, la communaut6 of les archives mettaient i notre disposition
davantage de contrats de profession et ot, 6galement, il 1o-us 6tait possi-

ble de lire diverses transaitions relatives aux dots des religieuses: il s'agit
de la communaut6 de I'H6tel-Dieu qui servit ensuite de moddle pour les
autres communaut6s. Le r6sultat Ae f6tude a montr6 que la diff6rence
entre les dots promises et les dots regues 'galait un peu_plus que la va-
leur d,une dot et demie, soit 4,700 livres environ, et cela pour toute la
p6riode 1693-1764. Si ce chiffre apparait plut6t minime, i priori, il faut
p"nr"t que la somme donn6e d6passait parfois le montant de la dot pro-

mise. Nbus avons donc conclu que dans le total des dots enregistr6es au
cours d'une p6riode de 70 ans, cette diff6rence devenait peu perceptible.
Nous n'avoni pas h6sit6 i faire valoir ces r6sultats pour les deux autres
communaut6s, 

-n'ayant 
trouv6 aucune raison pour croire que l-es religieu-

ses d'un monastdre pouvaient Ctre filles de parents plus vantards que dans
I'autre monastdre. En d'autres termes, la marge d'erreurs devrait Otre pro-
portionnellement la m6me dans les trois communaut6s 6tudi6es.

Consciente de la ndcessit6 d'utiliser nos sources avec pr6caution, nous
avons cru tout de m6me possible de faire un travail d'6valuation plausible.
Comme la formulation des registres relative i la somme offerte par les
parents ou les tuteurs 6tait souvent vague et ambigud, nous avons'-par la
confrontation de diff6rents documents, essay6 de d6celer les formules qui
pouvaient inclure i la fois la dot, les pensions et les ameublements 27.

i lous y sommes parvenue jusqu'i un certain point, mais il s'agissait encore
de savoir le montant g6n6ralement exig6 pour les pensions et le trousseau.

Quand les parents poirvaient disposer de-la somme, nous avorts remarqu6
qu'ils donniient 200 livres pour les pensions. Pour les meubles et trous-
seau, la communaut6 exigeait g6n6ialement 500 livres. Mais encore ld,
,roo. uuonr observ6 ce fiit un peu surprenant, qu'i certaines p6riodes

l'H6pital-G6n6ral exigeait un montant plus impojta-nt pour le trousseau.
Peut-on y voir un indice de mcurs somptuaires ? Enfin, nous sommes par-

venue i 6tublit une moyenne de I'argent exig6 pour chaque reliqieuse des
trois communaut6s: 20O livres pour les pensions de noviciat (pendant deux
ans) et 500 livres pour le trousseau et l'ameublement.

Rappelons que le but de notre investigation est de ddcouvrir un indice

de l'6tif de fortune des familles de religieuses. Or quelques dots compld-
tes donn6es lors de la profession religieuse ne sont pas entr{es dans nos

compilations statistiqueJ pour la raison qu'elles provenaient soit d'un pur

6tranger, soit d'une personne anonyme, ce gui, de toute fagon, ne nous

renselgnait nullemenf sur l'6tat de fortune de la famille. L'unique signi-
ficatio-n que I'on pouvait tirer de cette provenance de la dot, c'est que les

27, Par les formules <a donn6 en tOut> Ou (pour tout€s chosesl, nous

avoDs compris que le montant qui semblait 6tre celui de la dot, 6teit, erl realitf,

diminu6 dri moniant des pensioni et trousseau qui y 6tait indoment inclus.



106 L'H6PITAL-cENEnaI ns QuEeEc r6e2-r764

pdres ou tuteurs de ces religieuses 6taient dans I'impossibilit6 de constituer
une dot 28.

Ces remarques ne valent que pour les religieuses de cheur' Les
seurs conversei n'6taient pas tenues, comme les autres, i acquitter une
dot fix6e d'avance: c'est le chapitre de la communaut6 qui, aprbs d6lib6-
ration, d6cidait du montant i donner pour chaque individu. De sorte que
la converse pouvait tout aussi bien offrir des hardes que de I'argent ou un
m6tier. Il reite que la formulation des d6libdrations des Actes capitulaires
nous a laiss6 deviner qu'une vague entente fixait la dot ordinaire de la
converse e 500 livres. Mais il nous est arriv6 de trouver des converses
dont la dot nous 6tonne par le montant 6lev6 qu'elle repr6sente. Il semble
qu'une dot 6lev6e peut parfois compenser pour I'ige 9vanc9; d'autre part,
quelques converses, richlment pourvues, refusent de devenir choristes par
esprii d'humilit6. C'est ce qui explique que nous rencontrons des conver-
ses g6n6reusement dot6es.

Notre 6tude qui s'est port6e successivement sur chacune des trois com-
munautes de femmes, a d'abord essay6 d'6tablir, par decennie, une moyen-
ne de dot chez les religieuses de chcur et chez les scurs converses; le cal-
cul de la moyenne par religieuse s'est ensuite fait par rapport i toute la-p6-
riode 1693-ilOq. n noui a 6t6 ensuite possible de dresser un tableau
comparatif des trois communaut6s.

Rdsultats de la recbercbe

H6pital-G6n6ral de Qu6bec
TABLBAU I

MOYENNE DES DOTS PAR DECBNNIE: HOPITAL-GENERAL
DE QUEgtrccs

Nombre
deAnnees religieuses

de cheur to

Nombre
Moyenne d.e MoYenne

converses 31

r693-1702
1703-1712
r7r3-r722
1723-1732
1733-1742
r743-1752
1753-t7&

4
6

r2

575
I ,188.5
1,650.7

livres

336.7 livres

t 0
15
8

2,490 "
2,850 "
3,388.9 "

J

2
4

470 "
500 "
137.5 "

28, Nous avons exclu de notre compilation, 6videmment, les prOmesses de dot
faites au nom de candidates qui, par la suite, n'ont pas fait profession religieuse.

29. A cause du grand nombre, nour ne pouvorB 1ns donner ici le montant dc
chaque dot des religieuses.

30, ce nomSre ne repr6sente que les religieuses dont nous connaissions,
d'une fagon assez certaine, le montant de la dot.

31. M€me remarque que la pr6c6dente.
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Les archives de I'H6pital-G6n6ral ne nous permettent d'atteindre
qu'une approximation. Nous n'avons pas toujours r6u_ssi i savoir avec
Certitude si le montant donnd incluait les pensions et le trousseau. Pre-
nons le cas de Mdre Marie-Louise B6dard: incapable de payer sa dot, le
chapitre de la Communaut6 lui fait grice de 1,000 livres en l'honneur
ce iaint Joseph, et son p'dre compldte par la somme de 2,00o liwes' or
le contrat Ae dot ne parle pas des pensions et du trousseau de la reli-
gieuse; si le montant donn6 comptait alors pour I'ensemble. des obliga-
tions mat6rielles, la dot regue par la Communaut6 ne reprdsentait plus
que 1,300 livres. Si donc, pour l'appr6ciation des dots des 107 religieuses
Ale fH6pitat-G6n6ral nous avons faussd la r6aht6, c'est certainement par
majoration des sommes donn6es.

Pendant la premidre d6cade, 1693-1703, la moyenne des dots des
religieuses de cheur est trEs basse. Parmi les six religieuses de I'H6tel-
Dieu qui viennent s'6tablir d I'Hdpital-G6n6ral, une seule y apporte sa
dot, Louise Soumande; les autres la laissent d leur ancien monastdre. Par
ailleurs, on enregistre deux acceptations gratuites; une autre religieuse
ne donne que 300 livres.

Mdre Ang6lique Hayot, qui apporte une dot de 300 liwes seulement,
obtient le privilbge d'6tre regue en I'honneur de saint Joseph, Cette pt6'
rogative, inscrite dans les Constitutions de I'H6pital-G6n6ral, permet ir
la Communaut6 de recevoir quelques sujets sans dot en l'honneur de la
Sainte vierge ou de saint Joseph, ainsi qu'il est mentionn6 au trait6 ler de
la seconde partie, chapitre Xl < La ddvotion que nos maisons portent d
la trds Ste-Vierge et St-Joseph, sous la protection desquels nous vivons tou-
tes, demande que le chapitre regoive quelquefois en leur honneur, une
fille de chceur gratuitement et sans dot. > 32 Il semble bien que la Com-
munaut6 n'ait pas abus6 de ce privildge puisque nous n'avons compt6 que
deux religieusei e s'en 6tre pr6values pour la p6riode que nous dtudions.

Cependant, Ang6lique Hayot apporte d la Communaut6 un certain
montant d'argent qui nous surprend par l'usage qu'on se propose d'en
faire: 1,000 A 2,000 livres < aquoy monteroient ses nippes en hardes lors-
qu'elle seroient rendiies >, et n'ayant seulement < pas moyen de_faire une
dot > 33. Cette somme nous semble fort 6lev6e pour I'achat ou la confec-
tion de v€tements de religieuses. Peut-on y voir l'expression d'un certain
gott du luxe dans fhabit ?

La g6ndrositd de Saint-Vallier a sans doute eu pour effet d'attirer
quelquei postulantes d6pourvues des biens suffisants pour polvoir devenir
professes; c'est au moins le cas des religieuses, Louise-Madeleine Lenoir
dit Rouand, Marie-Joseph Godefroy de Saint-Paul, Marie d'Ailleboust de
Manthet et Marie-Joseph Desgoutins qui, grdce i I'Ev0que, regoivent

a,
J J .

AHG-Q, Divers extraits, 54.
AHG-Q, Actes capitulaires, L
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soit des dots entibres, soit des dots partielles, soit encore des parties de
dot de fondation.

Qu'est-ce que la dot de fondation ? Au moment de la fondation de
I'H6pital-G6n6ial, Saint-Vallier, par un contrat de donation dat6 du
10 janvier 1,693, affecte 1,000 liwes de rentes annuelles, montant au-
quei it ajoute 100 livres en 1697, pour servir, i perp6tuit6, i l'entretien
de quatre religieuses, suivant la clause du contrat:

Oelle de 1,000 livres i prendre et percevoir sur le tr6sorier des
revenu,s casuels; suivant le transport de ren'te, A prendre sur Sa
Majest6... et ce pour fonder la nourriture et entretien de 4 religieuTs
du monastdre de la Mis6ricorde de J6sus, i toujoura, e perp6tuit6 34.

Plus tard, par son testament du 18 novembre l7l7 qu'il ratifie le 25
mars 1725, Saint-Vallier dfcharge la Communaut6 de cette obligation
en r$duisant ces quatre dots i une seule. Il s'explique comme suit: < At-
tendu la grande pauvret6 de la communaut6, I'intention du testateur est
que la dite communaut6 ne soit tenue de prendre, nourrir et_ entretenir
qu'une religieuse gratis i perp6tuit6, la d6chargeanl de ces pr6sentes des
i autres. , eo Un tableau extrait des registres capitulaires nous fait connai-
tre les noms des privil6gi6es.

Les trois premidres religieuses qui ont joui de la dot de fondation sont
trois fondatriies venues de I'H6tel-Dieu en 1693; voici la liste des autres
sujets regus en faveur de cette dot:

Religieuses: Entr6es:
Marie-Th6rdse Langlois, MBre Saint-Jean-
Baptiste 1706, 29 d6cembre
Marie-Joseph Godefroy de Saint'Paul, Mbre
Saint-Frangois 1715, 26 juillet

Jeanne-Frangoise Bermen de la Martinilre'
Mdre Sainte-H6lbne 1716, 23 novembre
Marie-Joseph Desgoutins, Mbre Sainte-
Marie
Louise Chartier de Lotbinidre, Mbre Saint-
Eustache

1717, 15 septembre

1734, 6 d6cembre

1745, 2l jurllet
1752, 24 janvier

Ang6lique Deschaillons de Saint0urs,
Mbre Sainte-Rad6gonde 1735, let octobre

Marie-Louise-Michel GAtin, Mbre Sainte-

34.
35.

Th6rbse 1736, ler mai

Claire-Agathe Aubert de la Chesnaye, Mdre
Saint-Miohel 1739, 15 mai

Marie-Joseph-Antoinette Chaussegros de
L6ry, Mbre Sainte-Marie
Marie-Madeleine Renaud, Mbre Saint-Pierre

AHG-Q, Divers extraits, 49,
rbid., so.
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Ces dots de fondation ont certainement facilite le recrutement des
religieuses qui avaient toutes les dispositions n6cessaires pour embrasser
la vie monaitique et les aptitudes requises pour remplir les fonctions hos-
pitalidres, sans pour autant avoir suffisamment de fortune pour constituer
la dot d'acceptation.

L'6tude des dots - promises ou donn6es - de 1'Hdpital-G6n6ral in-
dique justement par leur nature le peu d'argent qu'il y a. dans la colonie.
UiOame Baudoin, par exemple, mdre de Charlotte (entr6e en 1704) pro-
pose pour la dot de sa fille, des contrats de rentes, soit sur ses deux ter-
ies, soit sur la communaut6 de l'H6tel-Dieu qui lui est d6bitrice, soit en-
core sur des maisons qu'elle possdde d la ville, ne pouvant donner que
2,000 livres en entier, au comptant 36'

Cette religieuse n'est d'ailleurs pas la seule i offrir des terres comme
dot Pierre Maufait donne, pour les dots de ses deux filles, catherine et
Marie-Anne, (l'une entr6e en 1705, I'autre en 1707) une terre de quatre
arpents situ6e e Sainte-Foy. Il est, semble-t-il, assez habile i s6duire la
Communaut6 en faisant miroiter la bont6 de sa terre devant les religieuses
qui vont 6tre sans aucun doute ddgues, quand, 1i1 ans plus tard, elles la
vendront pour la somme ridicule de l25liwes ! cela pour suppl6er d deux
dots.

Ce genre de pr6tention qui se manifeste plusieurs fois au cours des an-
n6es nous laisse iroire que les habitants de la Nouvelle-France s'adonnent
avec aisance i la vantardise. En 1717, Jacques Vancours, r6solu de faire
valoir i son tour ses biens, promet, pour la dot de sa fille Marie-Charlotte
qui demande i 6tre regue religieuse de cheur, une terre qu'il possede
dans la paroisse de Saint-Michel et qu'il dit valoir 3,000 livres de bon ar-
gent 3?. 

-Un 
an aprds la profession de la religieuse' la terre est vendue

far h Communaut6 i Jean-Baptiste Brassard' pour la modique somme de
b3 nvres, 6 sols, 8 deniers. Fier de ce march6 avantageux, Jacques Vau-
cours qui d6sire voir faire profession i une autre de ses filles,, quatre ans
plus tard, ose, encore une fois, offrir pour dot une terre qui, selon lui,
peut valoir 2,000 livres 38. On devine bien que les religieuses- ne vont pas
ie laisser prendre au pidge une seconde fois: un mois avant la profession
de sa fille, le chapitre d6cide de lui remettre la terre qui n'est pas profita-
ble et d'exiger de-lui 1,200 livres i la place, en plus de 1,000 livres pour
acc6der i la profession 3e.

Par contre, on peut consid6rer comme un bon march6 pour les reli-
gieuses l,acceptation de Jeanne-Ang6lique I-e Mari6 (entr6e en L7l7) ir
Ia profession de converse. Elle emporte, pour dot, une terre qui sera plus

36, AHG-Q, Actes capitulaires,Ts'
37. Ibid.,23s.
38.  rb id. ,30.
39. Ibid., 44.



tard vendue par la Communaut6 pour la somme de 600 livres, ce qui, pour

une converse, constitue une dot assez 6lev6e.

La dot en terre n'est pas la plus singulidre qui soit' Qrre penser de

I'acte capitulaire concernant la dot de Marie-charlotte de Ramezay' en-

tr6e en hrcZ Sonpdre, ayant d6ji donn6 un acomple de 1.,000.-livres, se

rend aupres de la sup6rieure pour compl6ter la dot de sa fille: il propose

de payei les 2,000 liwes quflui restent-en planches et en.madriers, en

plor'dloo" rent; de 200 livres qui lui revient annuellement de la part des

Ursulines des Trois-Rividres ao.

Les parents ou tuteurs des futures profe_sses s'engagent souvent d payer

"o 
,"ot* la dot de la religieuse. Jacques Langlois, par ex9qpl9, pdre de

Marie-Th6rdse (entr6e en 1-ZOO; ne promet qu'une dotde 1,000 livres dont

il paiera la rente et pour laqugil! il 9-.*9 hypothSgue-r .deux maisons

quii possdde dans ta vitte de- Qu6bec a1. C'est parfoig lalnt-Jattier q9i

pro"ui" des avantages de rentes: Marie d'Ailleboust de Manthet (entr6e

Lnnn) put etemfle, se fait aider par le fondateur' vu que son pdre est

incapable de s'obliger i la dot exig6e pour la profession-religieuse. Pour

i"i i"t-"ttt" de fiire profession, 
-Saint-Vattier 

utilise alors une de ses

rentis en France 42. Il irrive aussi qu'on donne une rente viagdre pour

compl6ter une dot: afin de constituer la dot de Marie-Madeleine Lefebvre-

Ooflr..i*fuUer (entr6e et 1720) le lieutenant Duplessis-Faber, son frd-

i",'J f" fieutenant Saint-Michel, s'engagent, par-acte pass6 le 18 octobre

lizt a"ruot le notaire Dubreuil, i lui faire toucher une rente annuelle et

;*ger; de 60 livres accordde par le Roi, d chaque membre de leur fa-

mille a3.

Les dots peuvent encore 6tre compl6t6e! par des dons de communaut6

religizuse: les' Pdres J6suites offrent 500 liwes ir mademoiselle Gaillard
(enf,6e en l7l9) pour lui permettre d'6tre accept6e i la profession aa.

Mais bien plus souvent c'est le gouverneur qui vient ly t"".oul:.des filles

a" gru"A"r'tamilles sur le pointte-faire p_rofession. Ainsi, la fille de Ni-

colis d'Aileboust de Manthet (entr6e en l7L7) regoit une partie de sa dot

a" .*qoir Philippe Rigaud de Vaudrzuil a6. C'est encore ce dernier qui

"on,pf# 
h dot^ de -id"-oiselle le Gardeur de Beauvais (entr6e en

1710) en lui accordant, cette fois, un cong6.

Il existe, en effet, une relation entre la politique des _cong6s et le

systbme des dots. on peut, d'aprds I'autorisation donn6e Pat lg- Roi, puiser

a1". f" produit des iong6s pbur compl6ter des dots de religieuses. En

110 L'HOpITAL-GEuEner DE QUEBEc 1692-1764

Ibid.,35s.
rbid.,9.
Anniles de l'H6pital-GLndral, ll (pagination d6sordonn6e)'
AHG-Q, Contrat de dot No 3.
AHG-Q, Actes caPitulaires, 31.
Annales de I Hdpital-Gtndral, I, 281 -293.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
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1737, par exemple, Maurepas informe Beauharnois qu'il pourra aider les
deux filles (entr6es en 1735) de Jean-Baptiste Deschaillons de Saint-
Ours, lieutenant de Roi i Qu6bec, i devenir professes en leur accordant
une somme de 1,000 livres prise sur le produit des cong6s. Dans ce cas,
la religieuse ne regoit pas I'argent comptant, mais lorsqu'elle est gratifi6e
du cong6, ses parents en disposent i la Communaut6 pour le prix conve-
nu. On voit donc des aspirantes apporter, en guise de dot, des cong6s obte-
nus par le Gouverneur. A son tour, la Communaut6 < en tirait partie en
le c6dant i un tiers, pour une sornme plus ou moins considdrable, selon
l'6tendue du privildge qui y 6tait accord6 > a6.

Voili autant de moyens de suppl6ance pour tirer d'embarras cer-
tains pdres incapables d'offrir des dots compldtes i leur fille religieuse.
Le nombre de filles de grandes familles en peine d'argent pour pouvoir
faire profession est d'ailleurs un fait qui a attir6 notre attention: la fille
de Charles Damours de Louvidres (entr6e en 1734) est m6me obligde de
quOter sa dot chez des amis. Incapable de donner une dot entibre i sa fil-
le (entr6e en 1736), Aubert de La Chesnaye en regoit une partie prise
sur la dot de fondation et le reste sera compl6t6 d m6me le patrimoine
de la professe a?.

Il arrive aussi - et plus d'une fois - qu'on demande grdce des pen-
sions et du trousseau. Par le fait m6me, quand la Communaut6 accede e
cette demande, elle agit contre la volont6 du Roi qui veut, d tout prix, em-
p6cher que les religieuses deviennent i charge au bien des pauvres; car
dans la mesure of I'on soulage le pdre ou le tuteur du montant des pen-
sions et du trousseau, on diminue d'autant la valeur de la dot. Par cons6-
quent, le montant omis des pensions, pour ne parler que de celles-ci, doit
€tre pay6 par la Communaut6 elle-m6me. C'est le cas de la fille de
Frangois Aubert de La Chesnaye (entr6e en 1736), des filles de Gaspard
Adh6mar de Lantagnac (entr6es en 1741, 1749 et 1754), de Claude-An-
toine Bermen de la Martinitsre (entr6e en 1745) et d'autres encore.

Notre 6tude des dots s'int6resse peu aux converses; les petites sommes
qu'elles apportent parlent d'elles-m6mes: nous le savons d6ji, les conver-
ses ne sont pas recrut6es parmi les familles fortun6es de la colonie. Or on
les voit, faute d'argent, offrir pour dot soit une terre, soit des hardes, soit
un m6tier. Tel est le cas de Marie-Frangoise Moreau (entr6e en 1735) qui
est accept6e par le chapitre parce qu'elle sait bien le m6tier de cordonnier.
Il arrive aussi i la Communaut6 de recevoir une converse (entrde en 1716)
sur ses droits de patrimoine 48.

Si plusieurs dots de religieuses apparaissent insignifiantes quant i leur
valeur, d'autres repr6sentent des montants quelque peu surprenants. Tel

Saint-V allier et t H6pital-G€ndral, 251.
AHG-Q, Actes capitulaires, T6; Contrat de dot No 6.
AHG-Q, Actes capitulaires, 21.

46.
47.
48.
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est le cas de la jeune Marie-Joseph Jrrchereau Duchesnay (entr6e en

iTrij ao"t le pdre oftre de donner'3,500 liwes en axgent pour lui faci-

liter 1'entr6e uu *oo*tere, 6tant donn6 son dge de quatorze ans et de-

-i n'. Coo"ernant la dot de Made-Th6rdse de Lantagnac (entrde en-nSq,ia 
d6positaire de la Communaut6 enregistre une somme-g6n6reuse

Ae 4,d00 [vies dans les livres de recettes. Pourtant, on apprend que ses

;;r#; ne peuvent, d'aucune fagon, lui constituer une dot; c'est une per-

|;;;;;"il" q"i f"i fait la 
"ttutii6 

de cette somme consid6rable d0' En-

f in,nousavonstrouv6unedot impressionnante,cel ledeMarie-Anne
Ctuot de Lacorne (entree en 1754) qui retournera en France en 1766.

i;;i;f"i;, *. S,000 ti*"r - I'une.dei deux_plus grosses dols du r6gime

fr;ft"i; -- ,ott loin d'etre profitables i.la C-ommunaut6 pgigqge' si I'on

* 
"ioit 

ses Annales, cette so-me n'aurait m6me pas- su$ i lui payer urt

trousseau, une rente ae iOO livres pendant 32 ans-et la plus grande partie

de sa travers6e en France.

Nous devons 6galement prendre garde de 1e Pas nous laisser trom-

Der Dar les montants de doti offerts en monnaie de cartes. Nous remar-

;ff;';;if.r, ;rta partir de 1718 les religieuses commencent i payer

il;;; *c."t ,iepre"ie qui n'est certes pas avantageux. pour J1 commu-

;;116 ;;i.qft - r"rb*"igni"r engagea la- communaut6 d en faire imm6-

diatement usage pour l'"achat dei frovisions' etc.' se r6servant de rem-

t"*.ri pfr. t"ara cei ur!.',t de miniire ,a couvrir toutes les pertes r 6r'

L,Annaliste, uu jorqo'a-":*it er que l-a-r6duction des cartes devient telle

[u,"" f ZU'on peuf a piio. retirir 100 livres en argent pour 500 liwes

en cartes 62.

Defai t , l 'H6pital-G6n6ral-commetoutelacolonied'ai l leurs-

"st 
su, le point ai 

"oo"uit " 
une p6riode trbs dfficile au point de vue fi-

,ruo"i"r, ei c'est justement ce qui-explique-pourquoi on,ne regoit aucune

;;i;tA" fi20 ;1734. D'une part, les filles_qui se pr6sentent sont trop

;;tlriret dt puy.t leur dot; d'autre P-{,la Communaut6 ne peut' en au-

il;;-fr6;;r"" iiA.t-ii"*"i8."-tot. MOme Saint-Vallier s'en trouve inca-

pable. li faut songer que la gpde crise financidre qui _s_6vit en France en

ilio'rkiit"oorid6ru6l"-eo:t tes rentes sur fH6tel de vile. c Au lieu de

oout" mille liwes qo" Su Grandeur percevait chaque ann6e. pour 6tre ap-

;lt;;;;;rtr" ctriurlt"."ttt, 
"u" 

nLn toucha p1* qu9 quinze cents' r 63

il:;i q*[d saint_Vallier, incapablg.{e cr6er de nouvelles rentes, se tour-

ne vers la Cour Oe franci poui solliciter une erytific-at!91' le Roi se voit

.trige a" r6pondre d sa dehande en lui accordant 2,000 livres en tout,

ao"i fu moitid pour les pauwes et I'autre pour les religieuses'

49. Ibid,, 16.
50. Ibid., ll5.
!i. Annales de fil6pital-Gdndral, l:293'

52. Loc. cit.
il: iitnt'Vallier et tll6pital'G6n6ral' 254'
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Comparaison des trois cornmunautds

L'dtude comparative des dots des trois communaut6s de femmes de
Qu6bec ne nous a pas apport6 les r6sultats esp6r6s: trop de documents
vagues et impr6cis nous 6loignent de la r€alit6. Notre recherche ne fournit
qu'une certaine indication sur l'6tat de fortune des familles des religieuses
et, encore li, I'information ne vaut que pour le moment of la dot est don-
n6e. Malgrd tout, le parallble, dont voici le tableau final, n'est pas d€pour-
vu de signification.

TABLEAU 2

TABLEAU COMPARATIF
DES MOYENNES DE DOTS PAR RELIGIEUSE

Rel. de cheur
575 livres

2,215.4 "
2,415 "
I ,188.5  "
1,694 "
2,4OO "
1,650.7 "
2,793.8 "
2,944.4 "

H6pita,l-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
Hdtel-Dieu
Ursulines
H6pita,l-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pita,l-G6n6ral
Hdtel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
Hdtel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
Hdtel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
Hdtel.Dieu
Ursulines

1693-1702

1703-17t2

r713-1722

r723-1732

t733-1742

t743-1752

r753-1764

Converses
, t

t5
350

livres
t t

480 "
716.7 "
336.7 "
633.3 "
575 "

, t

540 livreg
550 "
470 "
625 "
396.7 "
500 t'
366,7 "
500 "
137.5 "
150 ''
350 "

Pour approximatifs qu'ils soient, ces chiffres sont significatifs. Ils
montrent d'abord que la moyenne des dots de I'H6pital-G6n6ral est inf6-
rieure d celles des deux autres institutions depuis le d6but jusqu'i la d€-
cennie 1743-1752, alors qu'il I'emporte remarquablement pendant les
derniers vingt ans. Nous serions en peine d'insister sw les raisons qui
conditionnent cette inf6rioritd du d6but si nous n'observions, en mOme
temps, la progression constante de la moyenne des dots depuis la fondation
jusqu'i la fin du r6gime frangais. Tout nous apparait alors normal quand
on songe qu'au moment de la fondation de I'H6pital46n€ral, les deux
autres institutions existent depuis d6je 53 ans. Par cons6quent, il y a

4,000 "
2,490 "
2,895.7 "
2,583.3 "
2,850 "
2,195 ','
2,008.3 "
3,389.9 "
1,926.1 "
2,100 "
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d6jd une tradition d'6tablie dans ces anciennes maisons, ce qui peut atti-
rei les filles de familles fortun6es, de pr6f6rence i la nouvelle. Bien s0r,
I'explication demeure partielle. Nous observons d'autre part, que le bond
se iait surtout sentir 

-i 
partir de la d6cade 1733-1742: I'ouverture du

pensionnat en 1725 y a-t-il d6ji fourni des sujets plus fortun6s que ne
i'ont 6t6 les postulantes d'avant l72O ? Les troubles caus6s par la mort
de Saint-Vallier - et toutes les factions qui se sont cr66es dans la colonie
- ont-ils discr6dit6 le monastdre de I'H6tel-Dieu au profit de I'H6pital-
G6n6ral ? Autant de questions auxquelles nous ne pouvons pas r6pondre.
Chose certaine, 1'6tat g6n6ral des finances commence i se r6tablir.

Concernant I'H6tel-Dieu, le tableau 2 enregistre une variation remar-
quable dans les moyennes de dots, par d6cennie; nous constatons notam-
ment que les deux derniares ddcades pr6sentent, contrairement n fH6pital-
G6n6ril, une diminution prononc6e' De mQme, chez les Ursulines, on note
une diminution de la valeur des dots i partir de la d6cade 1733-1742.

Pour I'ensemble de la pdriode 1693-1764, les moyennes totales des
dots des trois communaut6s se pr6sentent comme suit:

H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

Rel. de cheur
2,17O.7 livres
2,221.3 "
2,576.4 "

Converses
358.8 livres
492.3 "
493.t "

La diff6rence entre la moyenne de I'H6pital-G6n6ral et celle de I'H&
tel-Dieu, pour les religieuses de cheur, est de 50.6 livres. Ce montant n'est
pas 6norme compar6 d la diffdrence qui existe entre I'H6pital-G6n6ral et
la Communaut6 des Ursulines: 405.7 livres.

Il est int6ressant de connaitre la moyenne approximative des dots pro-
venant des sujets recrut6s dans la classe dominante de la soci6t6. Encore
une fois, les religieuses ursulines se placent en t6te avec une moyenne de
2,653.7 liwes par professe de cheur; I'Hdtel-Dieu suit avec 2,500 livres
et I'H6pital-G6n6ral avec 2,310livres; I'ordre demeure le m6me, mais le
ddcalage est moins grand.

Essayons de d6gager quelques affirmations g6n6rales.

Modicitd des dots

La dot de 3,000 livres exig6e par les autorit6s m6tropolitaines est
loin d'avoir 6t6 fidblement donn6e sous le r6gime frangais, dans les com-
munaut6s de femmes de Qu6bec 6a. A fortiori, I'exigence d'une dot de

54. L" ^oyenne des dots regues dans la colonie ne semlle pas inf6rieure i
la moyenne des dots regues dans les couvonts de France. En effet, si lon en croit
piacentini dans Originei et {volution de lhospitalisation, o\ trouverait, ven le mi-
ii* Ou XVIIIe sitsile quatre religieuses d'une m6me oommunaut6 qui ofi donn6
pour dot des montants &ff6reats: 450, 1,000, 2,250 et 3,219 liwes. Puis il souligne
ivoir trouv6 une dot de 3,000 livres en Normandie, en 1696.
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liwes devait s'av6rer utopique. La Cour s'en rendit bien compte.
signifie donc cette impossibilit6 d'appliquer les rdglements, sinon

une manifestation de la pauwet6 des familles en Nouvelle-France. Une
premidre question surgit dans notre esprit: le mOme ph6nombne se produi-
sait-il en France, i la m6me 6poque ? Nous I'ignorons; notre 6tude serait
plus compldte si nous avions pu comparer ce r6gime des dots appliqu6 en
Nouvelle-France avec celui de quelques communaut6s de femmes de Fran-
ce; malheureusement, les travaux historiques traitant de ce sujet, plut6t mal
connu, se font extr6mement rares: outre quelques allusions recueillies
chez Piacentini, nous n'avons r6ussi i mettre la main que sur un seul volu-
me touchant la question 66, 9t encore s'agissait-il, par ce travail, de faire
I'historique des dots beaucoup plus que d'6tudier I'apptcation du systdme
dans des communaut6s pr6cises.

De toute fagon, en ce qui concerne les communautds de femmes de la
Nouvelle-France et en particulier celles de Qu6bec, nous pouvorut con-
clure que les dots sont modiques. Il s'agit 6videmment des dots des reli-
gieuses de chceur, car, comme nous le disions, aucune exigence, autre
qu'une entente de la Communaut6, n'est requise pour les dots des conver-
ses. Or, comme l'ont r6v6l6 nos recherches, aucune moyenne des trois
communaut6s de femmes 6tudi6es n'atteint 3,000 liwes, montant de la
dot r6glementaire fix6 par I'Etat. Par ailleurs, les commentaires et pr6ci-
sions qui accompagnent les promesses de dot (on qualifie, par exemple,
de < gens i I'aise > les personnes qui peuvent offrir la dot ordinaire)
montrent bien qu'une dot de 3,000 liwes et plus est de nature i sugg6rer
un 6tat de fortune assez 6lev6 chez celui qui I'offre. Mais les dots sup6-
rieures i 3,000 livres ne sont pas l6gion.

Bien au contraire, nous avons vu que les donations et transactions con-
cernant les dots constituent une manifestation d'un v6ritable commerce
de troc dans la colonie; I'objet d'6change le plus courant avec les com-
munaut6s 6tait, comme nous I'avons constat6, la terre que les habitants
poss6daient en abondance. I-e vin et le bl6 se substituaient aussi i l'argent
pour former des dots: on offrait encore du linge, un lit, des rideaux, de la
filasse, du bois, un m6tier, m6me (celui de la cordonnerie, par exemple).
Mais nous n'avons pas trouv6 une seule offre de castor, si ce n'est dans les
clauses du contrat de dot pass6 entre M. Bourdon et les Ursulines de
Qu6bec, i une pdriode ant6rieure i celle que nous 6tudions, et 1664: la
dot de sa fille devait 6tre partiellement pay6e en castors. Si les religieuses
pouvaient n6gocier des cong6s de traite, pourquoi n'auraient-elles pas
aussi accept6 des fourrures ? Or il n'en est fait nulle part mention.

La bonne volont6 ne manquait pourtant pas i ces braves pdres qui
allaient confier leur fille i la tutelle de la Communaut6; c'est le p6cule

55. Kealy, Dowry ol l(omen Religious,
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qui faisait d6faut; les paiements en plusieurs termes sont assez r6v6lateurs,
i'ce sujet. Toutefois,-ces messieurs ne semblaient pas se rendre compte
de la l6gdret6 de leur gousset ils offraient souvent au monastdre une dot
supdrieu-re i leurs moyins. Ces pdres optimistes escomptaient-ils voir leur

filie mieux trait6e que les autres ? C'est une question que nous nous som-

mes pos6e, mais d-laquelle il est difficile de rdpondre; nous n'avons, en

effet, trouv6 qu'un seul cas du genre.

Si minimes que fussent les biens apport6s par les religieuses en entrant

au couvent, ils n'en furent pas moins utiles b la Communaut$. D6tourn6e

de son premier but qui 6tiit ae subvenir aux besoins de la religieuse et

aux n6cessit6s de la maison, la dot revet une sigrrification beaucoup plus

large, si I'on considEre son utilisation pratique. N'est-ce pas li -l'expression
Aeiu p"norie d'argent des communaut6s de femmes de Qu6bec ? Nous

uuon. 
^bi"t 

constat6 qu'elles utilisaient le plus souvent les dots pour se

sortir de difficult6s 6conomiques et non pas seulement pour des n6cessit6s

domestiques. De toute fa4on, I'utilisation des dots montre que les reli-

gieuses avaient le sens des affaires dont elles ont su tirer bon parti.

Que la communautd de I'H6pital-G6n6ral soit celle of I'on enregistre

la plus basse moyenne de dots, voili un autre fait significatif. on a d6ji

constat6 que SainfVallier avait dot6 des filles de l'6lite; nous observons

maintenant que plusieurs d'entre elles sont pauvres. Cela nous 6clairerait-

il un peu sur ces grands noms sans dots ?

Nous voici donc en mesure d'dtablir une corrdlation entre l'origine

sociale des religieuses de I'H6pital-G6n6ral et leur 6tat de fortune' Com-

parde aux deuiautres communaut6s, pour I'ensemble de la p6riode 1-6W-

i764, I'irnportance de I'origine sociali des religieuses de I'Hdpital-G6n6-

ral est inversement proporti;nnelle d la valeur de la fortune familiale: plus

de 50vo de la communaut6 vient de l'6lite de la soci6t6, alors que ces reli-

gieuses ne rlonnent, en moyenne, qu'u1e dot de 2,170J livres, c'est-i-

f,ir" ,rrr" dot inf6rieure de 5i liwes environ i la dot moyenne de l'H6tel-

Dieu et de 406 livres i celle des religieuses ursulines. Une conclusion trEs

nette s'en d6gage: une bonne propoition de la Communaute provient de

familles dominintes, mais sans abondance de biens. A priori, il semble-

rait donc plus facile, pour une jeury fille, de se faire accepter avec une

p.tit" aot par la communaut6 de fH6pital-G6n6ral gueial les deux au-

LL. 
"o1n.rinaut6s. 

Il ne faut pas croire toutefois que la Communaut6 6tait

assez riche pour se passer de I'argent regu des dots: c'est probablement

qJif A;ii i1us facile de trouver des bienfaiteurs capables de.compl6ter

t", Aot . Ce qui nous amdne i le croire, c'est que du -temps de Mgr de

Saint-Vallier, iu moy"Il.e des dots effectivement touch6es 6tait demeu-

it" turr"r l;Ev6que'trouvait aisdment des dons pour faire subsister la

Co-*oouote. De plus, certaines sup6rieures, telles les-scws Soumande,

;t;iil; t*fois ie ieurs liens de parent6 avec des hommes d'affaires
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importants. Il y avait sans doute aussi d'autres motifs pour inciter les fil-
les de f6[te e pr6f6rer ce monastEre aux autres.

Toutefois I'augmentation considdrable des dots offertes par les nou-
velles professes i partir de l74O nous laisse croire que l'6volution sociale
de cett! Communaute a €tE accompilgfitee d'une dvolution assez remarqua-
ble du niveau dconomique des familles of se faisait le recrutement.





CHAPITRE III

Certaines caractdristiques de Ia popalation

Parties constituantes de la population. Evolution numdrique
de la population soignante. Moyennes d'6ge. Mortalitt et an-
n6es de service. Phdnomine de regroupement lamilial

Nous avons digag€ l'image d'une Communaut6 dont les membres,
d'une part, sont recrut6s en grande partie panni l'6lite mais qui, d'autre
part, igrrorent I'aisance financibre. Avant d'observer cette Communaut6
dans la vie quotidienne, - vie de contemplation et d'action - nous vou-
lons bridvement d6crire la population sur laquelle les religieuses exercent
leur d6vouement et apporter certaines caract6ristiques de la population
soignante elle-m6me.

Parties constituantes de la population

De qui donc est compos6e la population qui loge i l'H6pital-G6n6ral ?
Quelles aont ces personnes qui profitent de la charitd des Hospitalibres ?
Les religieuses sont-elles aid6es par des laics ? H6bergent-elles des eccl6-
siastiques ? Si les rdponses i ces questions nous apprennent de qui est com-
pos6e la population de l'H6pital-G6n6ral, elles demeurent toutefois inca-
pables de nous livrer des chiffres pr6cis illustrant le volume de chaque
partie constituante. Nous pouvons tout de m0me nous faire une id6e de
iette population, par le tableau ci-contre (3) qui montre le nombre des
effectifs permanents de I'H6pital-G6n6ral, ann6e par ann6e, de 1694 d
17641.

1. Voir le tableau 3, !r la page suivante.
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TABLEAU 3

DENOMBREMENT DE LA POPULATION
AUTRE QUE CELLE DES RELIGIEUSES '

Annde

1694
r695
r696
1697
1698
t699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
t707
1708
1709
tTlo
t 7  t l
1712
t713
l 7 1 4
t 7  1 5
t 7 1 6
l 7 r 7
1 7 1 8
r7t9
1720
172 l
1722
t723
1724
1725
r726
1727
1728
1729

Pauvres Domestiques

40
40
35
40
35
35
36
l 8
20
30
30
35
35
35
32
34
32
36
32
32
46
46
56
55
52
46
43
43
43
53
54
43
40
4l
52
48

Pension-' Eccldsias-
naires tiques

)
7

4
4
4
4
4
4
4
4
.+

6
7
7
7
8
8
7

;
I

5

3.,
)
,'
)
3
)
a
1

3

1

4
3
3
3
4
3

8
8

1 3
l 2
10
l 0
8
8

1 0
1 0
1 0
l 0
t 0
1 0
1 0
1 0
l 0

4
l 3
l z
1 2
l 7

2, l,'-s Annales ne correspondent pas toujoun aux donndes des registres de
I'H6pital-G6n6ral, Cependant, comme les Annales sont les seules sources d'informa-
tion 

-ooncernant 
le nombre de puvres, de domestiques, de pensionnaires et d'eccl6sias-

tiques que nous ayons trouv6es, nous avons crfl bon de les utiliser, demeurant cOns-
ciente de la possibilit6 d'erreurs.

3. Cj groupe comprend d la fois les dames qui vivent i I'H6pital-G6n6ral
cornme pensioinaiies perp,$tuelles et les jeunes filles pensionnaires qui fr€quentent le
pensionnat 6ng€ en 1725.
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Annde

1730
t73r
1732
17.33
1734
t735
1736
r737
1738
1739
1740
r741
1742
1743
t744
1745
t746
1747
t748
t749
t750
t 7  5 r
1752
1753
1754
t7  55
1756
t757
1758
1759
1760
176l
t762
r763
t764

Pauvres

48
44
48
52
50
50
50
48
47

44
+J
36
36
3 8
38
37
37
37
36
J+

26
25
25
24
23

Domestiques

9
9

l 0
t 2
1 0
1 0
l 0
l 0
l 0
l 0
t 0
l 0
l 0
l 0
1 0
l 0
l 0
1 0
l 0
l l
1 1
1 0
l l
1 l
1 l
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
9
9
9
9
9

Pension-
naires

1 8
1 5
1 Z
1 1
1 6
l 0
1 3
t 6
l 5
t 6
t 6
1 6
t 6
1 5
l 4
t 6
l 5
1 5
t 5
t 6
l 5
l 4
l 5
l 6
t 6
t 7
1 1
L '

l 7
1 8
1 8
1 8
l 8
1 8
1 8
t 7

Eccl6sias-
tiques

1
I
1
2

2
2
2
2
)
)
7

2
2
I
2
)
2
2

l

A 1

46
45
43
43
43
44
44
44
44

2
)
8
)
.,
)

La fondation de I'H6pital-Gdn6ral en 1692 prevoit loger 30 pauvres

dont les Hospitalibres s'6ngagent i avoir soin, Pourtant, le tableau 3

laisse voir que les pauwes ddpassent tres t6t ce nombre fix6 au moment
de la fondaiion. En effet, les religieuses acceptent de recevoir autant de
pauvres que leur 6conomie peut leul permettre d'en nourrir. C'est d'ail-
i"*r po* loger un plus grand nombre de pauvres que.Saint-Vallier fait
proc6der, en 1710, 

-d 
fagrandissemgnJ. de l'H6pital-G.€n6ral; en mCme

i"-pt, l,bvdque fonde unJrente de 1,540 liwes dans I'intention qu'expli-
que une clause du contrat de cette rente:

veut le dit seigneur Eveque que le revenu de la dite acquisition, mon-
tant i 1,540 livres servent i I'augmentation de 20 pauvres qui seront
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nourris et entretenus dans Ie dit hopital, dont le dit Eveque et ses
su@esseurs, auront la nomination; sauf i diminuer le nombre des dits
20 pauvres, selon leur prudence et les besoins du dit hopital... C.e
nombre de 20 sera autre et par-dessus les 30 que le dit Eveque a
16916 devoir 6tre nourris et entretenus... sur le revenu de la premibre
fondation, la nomination desquels a 6t6 laiss6e aux ad,ministrateurs a.

La Communaut6 peut donc maintenant recevoir 50 pauvres si la situation
mat6rielle le lui permet.

Si I'on excepte la chute des ann6es ITOL et 1702, les variations du
nombre de pauvres d fH6pital-G6n6ral ne sont pas trds prononc6es, et les
quelques diminutions et augmentations subites peuvent partiellement s'ex-
pliquer. En effet, nous savons pourquoi le nombre de pauvres tombe de
moiti6 de 1700 i 1701: Saint-Vallier vient de donner I'ordre d'en ren-
voyer 1.8, faute d'argent pour les entretenirB. Mais, deux ans plus tard,
en I'absence de l'Ev6que, la Sup6rieure prend elle-m6me I'initiative de
rouwir les portes aux pauwes qui, on le devine, ne tardent pas i
revenir i l'H6pital-G6n6ral. Puis, de l7I3 iL 171.4,le nombre de pauvres
augmente subitement de 32 i 46. Nous supposons que I'Ev6que, de re-
tour en Nouvelle-France, a rapport6 plusieurs aum6nes d'Europe i la Com-
munaut6, qui, ajout6es i la rente fond6e en 1710, expliqueraient pourquoi
les religieuses sont maintenant aptes i accepter davantage de pauvres.
Malheureusement, de 1718 e 1719, les fibvres malignes moissonneront,
selon l'Annaliste, le tiers des pauvres 6. Mais I'ann6e 1723 emegSstre un
bond consid6rable du nombre de pauvres: de 43 qu'ils dtaient I'ann6e pr6-
c6dente, on en compte maintenant 53. Encore une fois, cela d6pend du vo-
lume de ressources dont la Communaut6 peut disposer pour eux. Jusqu'i
1723, l'Hdpital-G6ndral ne subsiste que par les bienfaits de son fonda-
teur; mais voici qu'en 1723, la Cour commence i accorder une gratifica-
tion de 2,000 livres aux religieuses, i la condition que la Communautd se
charge du soin d'un certain nombre d'insens6s. Puis, jusqu'en 1750, le
nombre de pauvres oscillera entre 40 et 50 pour ensuite diminuer constam-
ment jusqu'i 1764, - fin de la p6riode que nous 6tudions - ann6e ot
I'on ne compte plus que 23 pauwes.

Avant que la Cour ne parle d'asile pour les ali6n6s, Saint-Vallier a d6ji
fait bitir, prbs de I'H6pital, enl7l7, une petite maison pour eux. Les re-
ligieuses consentent alors i donner i quelques femmes un lieu de refuge
que la colonie n'a pas encore offert i ce genre d'infortun6s; ces ali6n6s 7

viendront s'ajouter aux pauvres pour r6clamer des soins. Mais la Cour qui
songe aussi aux ali6n6s de I'autre sexe explique i I'Ev0que de Qu6bec:

4. Annales de l'H6pital-Gdndral, l, 234-236.
5. Annales de l'H6pital-Gdndral, Il, 74.
6. Annales de fHdpital-GdnCral, I, 284.
7. Il ne nous est pas poosible de connaltre le nombre annuel d'ali6n6s qui

vivent i l'H6pital-G6n6ral, parce qu'il est compris dans le d6nombrement g€n6ral des
pauvres.
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[e Conseil] a 6t6 inform6 que le logement que vous avez f.ait faire a
cet hopital pour y loger les fols n'est pas assez grand pour contenir
ceux des deux sexes et que les Religieuses ny veulent recevoir que
les Femmes sur le Comte qui en a 6t6 rendu d Mr. le Regent S.A.S.
a destin6 la gratification de 1,000 livres pour cette ann6e seulement
a la d6pense necessaire pour faire un logement pour les homrnes 8.

Cette maison de force dont les plans ont 6t6 dessin6s par Chaussegtos de
L6ry, est construite dds I'ann6e suivante, en L722: elle comprend quatre
loges vott6es, comme le bdtiment qui abrite les folles e. Il reste que I'H6-
pital-G6n6ral ne semble pas avoir regu plus de douze ali6n6s i la fois, sous
le r6gime frangais. C'est d6ji beaucoup, ajout6s i toutes les autres per-
sonnes mis6rables; et le d6vouement que les religieuses ont exerc6 i l'6gard
de cette catdgorie de malheureux est d'autant plus remarquable qu'elles
ont souvent eu affaire i des fous furieux ro.

Des femmes p6cheresses viennent aussi augmenter la population de
I'H6pital-G6n6ral of un logement sp6cifique leur est r6serv6. Ces femmes
y vivent un certain temps, puis, quand Saint-Vallier juge qu'elles sont mo-
ralement rdtablies, il leur procure de quoi viwe honn6tement, les renvoie
et m6me en marie plusieurs i des soldats; ce qui ne manque pas de lui
attirer quelques d6sagr6ments de la part du gouverneur 11.

Outre ces < victimes du vice r, l'H6pital-G6n6ral regoit des soldats
invalides qui y apportent leur demi-solde 12. En effet, si l'Hdpital-G6n6ral
a 6t6 fond6 avant tout pour Otre un hospice et un h6pital, cela n'emp6che
pas les religieuses, avec la permission de Louis XIV, de recevoir des sol-
dats et des matelots pour aider i supporter financidrement leur Guwe
d'hospitalisation. Cette pratique qui commence au tout d6but du XVIIIe
sibcle, ne profite i I'H6pital-G6n6ral qu'i partir du moment oil le Roi d6-
cide d'accorder une gratification suffisante pour pourvoir i la subsistance
de ces invalides. Cette aide n'arriva qten 1722, aprds que Vaudreuil et
Bdgon eurent appris au Roi que l'H6pital-G6n6ral allait ddsormais recevoir
une gratification:

... quatre soldats Invalides pour cet hopital outre ceux qui y ont est6
mis en l72O et les ann6eg precedentes, les uns et les autres sans cou-
verte pour coucher sans chemise et presque sans habits cet hopital
ober6 par les pertes qu'il a faites peut-il nourrir et fournir I'entretien

8. Le Conseil de la Marine l Saint-Vallier, 14 juin 1721, AC, B 44:314-316.
9, I* Conseil de la Marine i Saint-Vallier, 15 juin 1722, AC, B 452:82-84.

10. Des menottes de fer destin6es i ces fous furieux sont conserv6es il I'H6pi-
tal-G6n6ral.

ll. Annales de tHbpital-Gtn€ral,1, 267.
12. Ces soldats invalides demeurent chez des habitants ou bien, comme c'est

le plus fr6quent, sont placds dans un h6pital de Montr6al ou de Qu6bec. Chaque
ann6e, le Roi doit accorder i I'habitant ou ir I'h6pital ua paiement correspondant au
montant de la demi-solde des invalides de la Marine entretenus; le total, pour I'an'
aie 1726, par exemple, s'6llve i 1,224 livtes. (12 octobre 1726, AC, CllA' 48:182)
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necessaire qui valoist pour 48.u que le Roy donne pour, chacun et
I-orsque la gratification Oe 1OOO. rt a 6t6 accord6e a cet hopital il a
6t6 marqu6J que ce seroit a conditions que les soldats Invalides y
seroient ieceus rnoyennement leur demy solde qui est de 54. n par
an, on a accord6 cette ann6e une augmentation de pareille gratification
en sorte que cet hopital jouira annuellement de 2000.11 et il ne laisse
pas de tirir quelquJ service des soldats Invalides qu'on y met 13'

Les Annales de I'H6pital-G6n6ral ne sont malheureusement pas fiddles i
enregistrer le nombre de soldats invalides y vivant i chaque ann6e: seule
l,ann?e 1706 souligrre la pr6sence de quatre soldats i I'H6pital. Par ail-
leurs, les archives hospitalidres marquent, en 1730, l'inhumation d'un sol-
dat, en 1732, celles d'un sergent et de deux soldats 14.

En 1,734,1a Cour propose i fH6pital-G6n6ral de recevoir des sol-
dats hors d'6tat de faire leur service et r6pandus ici et li dans les cam-
pagnes. En retour, fH6pital-G6n6ral recewait la demi-solde de chaqug
ioidat hospitalis6. A priori, cette Proposition ne semble pas_tellement 16-
jouir les r^eligieu."s, car, comme le souligne I'Annaliste, < la plupart de
t". puout"r 

-gens 
dtaient perclus de lzurg membres, et infect6s de plu-

sieurs maladies souvent dangereuses > 16. Toutefois, i partir de cette date,
I'H6pital-G6n6ral va r6gulidrement compter quelques--soldats invalides
doni les religieuses auront soin. Le logement de ces soldats est sans dou-
te profitablJ i h Communaute. Nous ne connaissons pas le_ nombre

"xalt 
de soldats accueillis i l'H6pital-G6n6ral; mais le registre des inhu-

mations nous montre que la Communaut6 en a regus au moins 14, de
l74O d 175016. Evidehment, notre affirmation serait mieux fond6e si
nous pouvions d6terminer les rentrdes d'argjlt d'aprds la longueur du
s6jour'des soldats. Ce que nous ip.orons. Mais ajgutong qu'd c6t6 de
ces militaires d6c6d6s, un certain nombre d'autres y font des s6jours plus

ou moins prolong6s, ce qui rapporte encore quelques profits.

Toujours g6n6es par les dettes qui s'accumulent, les religieuses d6ci-
dent, en t75i, de demander la permission de recevoir les malades des
troupes et, i cet effet, elles pr6sentglt une requete a .F -C-o]lj 

1?. Le Roi
accb-de voiontiers b leur demande. Malgr6 tout, jusqu'i 1755, la maison
gardera I'allure d'un hdpital et d'un hospice.

Mais i partir de cette date, I'H6pital-G6n6ral va revetir un v6ritable
caractbre d'irOpital militaire, d cause du gfand nombre de soldats et de
matelots qui cbmmencent i y affluer. Les vaisseaux arrivds i la mi-juin
1755 ont amen6, en effet, dei centaines de malades que les autoritds doi-
vent acheminer i l'H6pital-G6n6ral, I'H6te1-Dieu ayant 6t6 d6truit par

13. Vaudreuil et B6gon au Roi, 28 avril 1722, AC, CllA, 44l'230'232'
14. AHG-Q, Dittdrents Papiers, o'. 40.
15. Saint-Vallier et tHdpital-Gdndral' 301'
16. AHG-Q, Dilldrents PaPiers, n,40.
17. Annalei de lHbpital-G€ndral (17 43-1193), 46.



CERTAINES CARACTE,RISTIQUES DE I"{ PO'PUI-ATION L25

les flammes quelques jours auparavant. D'un seul coup, les religieuses de
fH6pital-G6r6ral-accueillent 400 soldats et marins 18. A la fin de l'ann6e,
on cbmpte avoir inhum6 un sergent et 15 soldats et matelots. La hausse
de mortalit6 va surtout se faire sentir au cours de I'ann6e suivante, alors
qu'on enregistrera, i I'H6pital-G6n6tal, un total de 60 inhumations le. Ce
nombre aJ a6ces n'est pas tellement 6lev6 quand on songe i la terrible
6pid6mie de la peste qui a infect6 le vaisseau L6opard. A lui seul, en
eifet, il a amen6 280 malades d l'H6pital-G6n6ral. Cette recrue de pesti-
f6r6s suffit i changer I'allure du monastbre et de I'H6pital, quand on
sait que les religieuses - dont treize sont elles-m$mes victimes de cette
peste - se privent de < leurs lits, de leur linge, et du plus simple n6ces-
iaire d leur usage pour secourir les malades > 20.

L'ann6e 1757 vient finir de transformer I'atmosphtre de I'Hdpital-
G6n6ral. Le 30 juillet, le cur6 R6cher de Qu6bec rapporte, dans- son .Iozr-
nal, que le nombre des malades, matelots ou soldats, transport6s ce jour-

le e fHdpital, s'6ldve d 420; on les place aux dortoirs, au noviciat et dans
l'6glise. ie lendemain, on en ambne encore 80 21. Le 2 aoit suivant, R6-
chEr inscrit, dans son lournal, 530 malades, soldats ou matelots, arriv(s
de France et conduits i l'H6pital 22. C'est plus qu'il n'en faut pour d6-
cider I'Eveque d'envoyer sept religieuses de I'H6tel-Deu aider la com-
munaut6 Ae rrropitat-G6n6r1l. Toutes ensemble, les religieuses doivent
prodiguer des soins exceptionnelsl 9il_, comme le fait remarquer Mont-

"um 

-Aanr 
son lournal, li mortalit6 n'a certainement pas 6t6 aussi forte

qu'elle aurait pu l'etre dans les hopitaux d'Eulgpe, Tout de m6me, le bi-
lan des inhumations pottr 1757 monte d 49123.

Tout va relativement bien jusqu'au moment of la petite Communaut6
peut continuer i se d6vouer aux malades. Mais quel d6sastre quand, i la-fin 

de l'ann6e 1757,22 rch$euses, soit la moiti6 de la Communaut6, sont
atteintes en mQme temps des fibvres qui emportent sept d'entre elles, en
l'espace de deux mois 2a.

Pourtant, en 1758, 600 e 700 malades occupent encore la maison et
demandent des soins; le chiffre des inhumations pour la m6me ann6e s'6lb-
ve d 300 personnes dont 144 militaires et 97 matelots; les autres sont de
la ville ae Qu6bec ou de I'H6pital-G6n6ral lui-m6me 26.

18. Saint-Vallier et tHdpital'Gdniral, 325.
19. AHG-Q, Difl4rents PaPiers, n. 40.
20. Saint-Vallier et tilOpital-Gindral' 328.
21. ASQ,Journal du cir1 Rdcher, ler cahier, du 5 juin 1757 au 21 novembre

1758, S6minairc 7, n. 72a.
22. Doc. cit6.
23. AHG-Q, Dill4rents Papiers, n. 40.
24. Saint-Vallier et l'Hdpital-G6ndral, 329s'
25. AHG-Q, Difl6rents PaPiers, n, 40,
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Les fidvres cessent en mars 1759. L'Hdpital ne va pas moins s'emplir
de fond en comble six mois plus tard. C'est b se demander of et comment,
en 1759, on rdussit i entasser toute cette population n fH6pital-G6n6tal.
Selon le r6cit des Ursulines, le nombre des malades s'6ldve i prds de
1,000 au lendemain des 13 et 14 septembre 26. Le 10 octobre suivant,
Bernier fait parvenir i L6vis des d6tails concernant les entr6es des soldats
frangais i fH6pital46n€ral, au lendemain de la bataille; d'un seul coup,
183 militaires y seraient hospitalisds 27.

En plus des blessds et des militaires, l'Hdpital-Gdn6ral compte, pen-
dant le sidge, les Hospitalidres de l'H6tel-Dieu et les Ursulines, toutes
r6unies au m6me monastEre. Les religieuses de I'H6pital-G6n6ral cddent
leur chambre d ces r6fugi6es et couchent dans les dortoirs. En outre, la
maison

s'e.mplissait chaque jour par I'arriv6e d'un grand nombre de personnes,
pour la plupart parents ou amis des religieuses; ne se trouvant pas en
s0ret6 dans Qu6bec, elles venaient demander ici un asile. Le pauvre
peuple aussi ne manqua pas d'affluer de ce c6t6. Ces malheureux se
logbrent comme ils le purent, avec leurs grabats, dans les greniers, i
la maison des domestiques, dans nos 6tables, nos hangards, nos
granges 28,

Pour empirer cette misdrable situation, les g6ndraux anglais' le 18 septem-
bre, chargent les religieuses de leurs bless6s et malades, et les obligent
i loger une garde de trente hommes 20.

Les fidwes qui ont fait des ravages pendant I'ann6e 1758 causent
beaucoup de d6cds jusqu'i la fin de mars 1759. Puis les ddcbs diminuent
consid6rablement. Malg6 tout, I'H6pital-G6n6ral enregistre, pour I'an-
n6e 1759, au-deld de cent inhumations 80.

Au cours de l'ann6e 1759-1760, 1ss rcligieuses ne cessent de s'occu-
per des bless6s du 13 septembre, avec d'autant plus de mdrites que les
6v6nements laissent prdvoir la prolongation du caractdre militaire de l'H&
pital: tandis que les Frangais se disposent i reprendre la ville, les Anglais
font tout pour s'y maintenir. On voit tout i coup, i I'H6pital, un v6rita-
ble embouteillage d'Otres humains. En voici la situation plut6t abrutis-
sante:

AprBs avoir dress6 plus de 500 lits... il en restait encore autant i
placer. Nos granges et nos 6tables 6taient remplies de ces pauvres
malheureux. Nous avions dans nos infirmeries 72 officiers; il en
mourut 33. On ne voyait que bras et jambes coup6es. Il nous vint

Ursulines de Qu6bec, II, 388.
Casgrain, Lettres de divers particuliers d Ldvis: l6s.
Saint-V allier et I H dpital-Gdndral, 348.
rbid.,353.
AHG-Q, DillCrents Papiers, n. 4O.

26.
27.
28.
29.
30.
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encore une vingtaine d'officiers (Anglais), qu'ils n'eurent pas le temps
d'enlever, et dont il nous fallut aussi nous charger. En outre, plusieurs
officiers de I'heure nous avaient 6t6 envoy6s pour les loger 31.

Dans ce tumulte indescriptible, il devient difficile d'avoir le nom de tous
ceux qui succombent. L'officier anglais qui commande la garde des trente
soldati post6s A 1'Hdpital-G6n6ral a sans doute pris les noms des bless6s
qui y mlurent, mais la liste n'a pas 6t6 conserv6e. Impossible aussi d'en-
rigistrer les noms de tous les Frangais catlroliques inhum6s. Parmi ces
morts, on compte 26 officiers de garde et 106 matelots; le reste com-
prend des miliciens canadiens et frangais 32.

A partir de I76I,la courbe des inhumations i 1'H6pital-G6n6ral re-
prend ion mouvement normal: elle ne repr6sente maintenant que les per-
ionnes de la maison. En 1761, on enregistre 8 inhumations; en 1762, deux
seulement; en 1764, cinq 33. L'H6pital-G€n€ral vient de perdre son carac-
tdre < militaire > pour reprendre ses fonctions normales d'asiles pour
vieillards et invalides.

Outre ces militaires, fHdpital-G6n6ral loge, la plupart du temps, sous
le r6gime frangais, un ou deux eccl6siastiques, sans compter la pr6sence
de Saint-Vallier qui y fait sa demeure permanente i partir de 1713. Un
seul chiffre ressoit de la longue liste des eccl6siastiques au tableau 3,
c'est celui de I'ann6e 1761 of huit eccl6siastiques se retirent i l'H6pital-
G6n6ral, imm6diatement aprds la d6faite de 1760.

A cette population de 1'Hdpital-G6ndral au XVIIIe siBcle s'ajoutent,
aprbs l7l3,-quelques r6fugi6s d'Acadie' L'Annaliste raconte que Saint-
Vallier trouva i Qu6bec

plusieurs familles 6trangbres qui implorbrent son secouru: elles venaient
de I'Acadie, alors sous la domination des Anglais... Monseigneur de
Saint-Vallier accueillit avec emPressernent les familles dont nous
parlons; il congut une estime particulilre pour des personnes qui
lvaient abandonn6 leurs biens et leurs 6tablissements, en vue de
conserver leur foi; il en plaga six dans son h6pital, et les recommanda
d'une manibre pressante aux soins des religieuses 84.

Une partie de la population de I'H6pital-G6n6ral vient, heureusement,
aider la eommunaut6 dans son Guvre: ce sont les pensionnaires perp6tuels
(hommes et femmes) et les petites pensionnaires.

Selon les Constitutions de la Communaut6,

31. AHG-Q, I*tffes, notes gdnaalogiques, Copie de documents, etc.
32. Annalei de lH6pital-Gdn€ral (1743-1793), 156s. I-es archives de I'H6pi'

tal-G6n6ral possddent la liste des noms frangais des morts inhum€s l I'H6pital-G6n5-
ral, immediatement aprls les 28 et 29 avril 1759 (AHG-Q, Diffarents Papiers, n. 4O).

33. Annales de tH6pital'Gdndral (1743'1793), 167-180.
34. Saint-Vallier et lil6pital-Gdndral' 238s.
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chaque maison neantmoins peut recevoir des Pensionnaires; i con-
dition que le nombre en sera tel, qu'il ne puisse ernpescher les Ovser-
vancts Regulieres, n'y le service des Pauvres; et qu'elles n'excdderont
point vingt-cinq ans, et n'en auront pas moins de cinq 36.

L'H6pital-G6n6ral cornmence i recevoir des pensionnaires en 1704. Ce
sont habituellement des personnes qui cherchent un asile et qui, en plus
d'6tre < respectables , et ( vertueuses >, sont en mesure d'offrir une dot
en bonne et due forme, avec contrat devant notaire. Cette entente a pour
effet d'aider financidrement la Communaut6 tout en assurant le pension-
naire d'un lieu de retraite jusqu'd sa mort. Cependant, il doit accepter
de faire certains travaux, selon ses aptitudes.

En effet, ces personnes, en devenant pensionnaires perp6tuels, s'enga-
gent d travailler pour la Communaut6. Par exemple, le chapitre accepte,
en 1722, Jeanne Chorel de Saint-Germain qui demeure dans la maison
depuis dix ans. Cette pensionnaire offre de donner les 2,800 livres qu'elle
a regues en h6ritage de son pdre, une rente de 140 livres pay6e par son
frdre et, de plus, elle s'engage i travailler de son mieux pour la Commu-
naut6, << i la r6serve du temps qu'il faudra pour Racommoder son linge
et ses hardes > 38. A son tour, H6ldne Mercier, n'ayant pu obtenir sa dot
l6gitime, sort du noviciat aprbs quatre ans; une fois en possession d'une
somme d'environ 350 livres, elle s'engage, comme pensionnaire perp6tuelle,
< i travailler au service des pauvres selon ses forces > s7. Nous avons m6-
me trouv6 une pensionnaire du nom de Saint-Romain, regue en 1712,
qui tient lieu d'un z6l€ procureur-g6n6ral pour la seigneurie de saint-val-
lier: elle s'y rend chaque ann6e pour retirer les cens et rentes et voir a
tout; elle fait m€me la qu6te dans diff6rentes paroisses 38.

Ces pr6cieux auxiliaires de travail sont en m0me temps une source
de profiti pour la Communaut6, car les dots apport6es par les pensionnai-
res perp6tuels sont gdn6ralement 6lev6es, allant jusqu'e 8,000 livres et m6-
me au-deld de 10,000 si l'on calcule les pensions; 80 tel est le cas de ma-

35. Constitutions de l'Hdpital-Gdndral, 195.
36. Actes capitulaires de fH6pital-Gdndral, 46.
37. Annales de lH6pital-Gdndral (1743'1793), 17.
38. Annales de tH6pital-Gdn6ral, Il.
39, Irs pensions exig6es des pensionnaires perp'6tuels semblent v,arier entre

120 et 150 livris. (Voir, dans les Livres des comptes, les pe.nsions de Mlle de Lou-
vigny pour les ann6es 1716-1717, 172l-1722,1724-1725" voir aussi_ les pensions de
rvrtte de saint-Romain pour I'ann6e 1717-1718.) Lcs H6pitaux G6n6raux de France,
tel celui de Niort, ont 6galement regu des pensionnairee pe4ftuels. Lpuis Merle nous

apprend que < nombre de personnes de condition relativement ais6e demandaient i

sy retirer. Ces pensionnaires payants 6taient en g'n'ral bien accueillis par les ad-

nrinistrateurs qul voyaient dans leur admission une source de revenus pa.rfois non

"egtiC""fi". 
Di surcroit, ces personnes s'offraient fr6quemment i fr1i91p9r b!nf-

uoiffi""t et Imr esprit de charit6 ir la gestion de la maison >. (Merle, XgOpital du

Saint-Esprit de Niort, 7 6.)
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dame de Saint-Simon regue en 1738 avec une dot de 7,000 i 8,000 livres,
son linge et effets, et aussi une pension de 2,050 livres 40.

Le plus souvent, toutefois, ces personnes nous apparaissent comme
des ddsh6rit6es de la vie ou, pour le moins, peu favoris6es. Chadotte de la
Porte de Louvigny, par exemple, orpheline de pdre et de mbre, est accep-
t6e par la Communaut6 en 173I, avec une dot de 4,000 liwes 41. (Elle
meurt deux mois aprds cependant, alors que le contrat n'est pas sip6.)
Mademoiselle Duvivier, entr6e en 1736, i I'Age de 30 ans, avec une dot
de 3,500 liwes et son linge, est une estropi6e, mais qui jouit d'une assez
bonne sant6 pour s'occuper de la couture 42. Quant i la veuve Hazeur,
acceptee comme pensionnaire perp6tuelle en 1738, elle est < 696 et fort
infirme > 43.

Elles sont cependant loin d'6tre toutes ig6es: Charlotte Michelon est
regue comme pensionnaire perp6tuelle i l'6ge de 15 ans d raison de 100
liwes par ann6e, i la condition de < travailler au service de la salle autant
que sa capacit6 > aa. C'est aussi le cas d'Ang6lique Desgoutins, fille de
Frangois Desgoutins, chevalier de Saint-Louis; Agee de 14 ans seulement,
elle se pr6sente avec sa dot i I'Hdpital46n6ral en 1752, pour se faire
religieuse; mais, disent les Annales, < la faiblesse de sa vie ne lui permit
pas d'accomplir son dessein > a6. Ndanmoins, la Communaut6 l'accepte
comme pensionnaire perp6tuelle, quoique bien jeune.

Ce privildge d'6tre regu comme pensionnaire perpdtuel n'est pas ex-
clusif aux femmes comme nous le disions : ir la demande de I'Ev0que, en
1745,la Communaut6 accepte M. de Lesclaches; infirme qu'il est, Eusta-
che Chartier de Lotbinibre, doyen du chapitre de la cath6drale, demande
i se retirer dans les appartements destin6s au clerg6: il y demeure deux
ans, jusqu'd 1749 au moment de son d6cds, i titre de <pensionnaire per-
p6tuel > a6.

Sur le tableau 3, nous remarquons une augmentation consid6rable de
pensionnaires, i partir de 1726. La raison en est que les Annales danrs
leur d6nombrement annuel, ne distinguent pas entre les pensionnaires
perpdtuels et les petites pensionnaires du pensionnat ouvert en 1725 41.

La population de l'H6pital-Gen6ral comprend enfin un certain nom-
bre de domestiques comme I'indique le tableau 3. Nous entendons par
domestiques, soit des travailleurs engag6s au temps des foins, soit des ou-
viers pay6s pour r6parer la maison, soit des filles de service, autres que

40. Annales de tH6pital-G6ndral,lL
41. Ibid.
42. Ibid.
43, rbid.
44. Annales de lH6pital-Gdndral (1743-1793), 49.
45. Ibid.,45s.
46. Ibid.,25s.
47. En 1725, on ouvre un pensionnat pour jeunes filles i I'H6pital-G6n6ral,

afin d'aider l I'euvre d'hospitalisation. Il en sera question au chapitre suivant.
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les donn6es. Certaines ann6es, on engage, comme domestiques, des laveu-
ses et des infirmiers; ces derniers sont nfcessaires aux salles des hommes.

L'H6pital-G6n6ral regoit donc toute une population de- gens mis6rables
i laquelle la Communaut6 doit donner son temps et ses forces..Cette po-
pulation disparate montre que I'institution se d6tourne 9n pey de sa fina-
tt6 d'hospi|e et d'hdpital pour les pauvres, inscrite dans les textes de
fondation.

Pour r6pondre i tant de besoins, la Communaute pelt--eu-e. a}gEelter
le nombre ie ses religieuses i volont6 ? N'est-elle pas plut$t limit6e dans
son recrutement ?

Evolution numdrique de In population soignante

Pour une jeune communaute - pax rapp_o{ aux deux autres commu-
nautds de femmes de Qu€bec - I'H6pital-G6n6ral regoit un nombre res-

oectable de candidates au cours de la pdriode 1693-1764. Avant de d6-
crire la politique de la Cour concernant I'augmentation des -religieuses d

fH6pital-C6n6ral, il peut Otre intdressant de coqParer le -nombre d'entr€es
de religieuses dans les trois communaut6s, de 1693 d 1764:

TABLEAU 4

NOMBRE D'ENTREES A T'UOPNET.CfNENET
Rel, de cheur Converses

prolesses sorties prolesses sorties

8 - 1 1
6 2 1 -

1 2  l 7
aucune entr6e

Total

l0
9

1 1

23
23
20

1693-1702
1703-1712
r't13-1722
1723-t732
1733-1742
1743-1752
1753-1764

Total

1693-1702
r703-r712
t713-1722
1723-1732
1733-1742
t743-t752
r753-1764

Total

1 1  4
1 5 3
1 0 5

6
)
4

)

)
3
I

6 2 1 5 2 1 9

TABLEAU 5

NOMBRE D'ENTREF,S A T,'TTOTEUOIBU
Rel. de cheur Converses

professes sorties prolesses sorties
1 3 4 -
2 6 5 -
1 6 3 -
2 - 5 -
8 - 4 -

10
8 -

83

107

3
2

Total

t7
3 l
t9
7

t 2
l 3
10

26 109
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TABLEAU 6

NOMBRE D'ENTREES CHEZ LES URSULINES

Rel. de cheur Converses Total
professes sorties professes sorties

I
)
I
I
I

131

1693-1702
r703-1712
t7t3-1722
1723-1732
1733-1742
1743-1752
r753-1764

Totol

Si nous exceptons la p6riode 1723-1732, nous remarquols qu9 19s
entrdes de postulantes i 

-l'H6pital-G6n6ral 
(tableau 4) se font plutot

graduellement jusqu'l la fin du r6eime frangais, alors que les deux autres
communaut6s (tableaux 5 et 6) subissent quelques fl6chissements mar-
quds. Nous observons aussi qu'aprEs la p6riode de contr6le rigoureux
exerc6 par I'Etat, de 1723 d l732,le recrutement se fait d'une fagon plus
intense-i l'H6pital-G6n6ral que dans les deux autres communaut6s. Nous
pouvons supposer que I'Guvre de la C-ommunaut6, par s1 -nature ou par
ia nouveaut{ excite le zlle des filles de la colonie qui d6sirent se faire
religieuses. Nous savons de plus qu'aprds 1725,la Communaut6 recrute
quelques postulantes parmi les petites pensionnaires de I'H6pital-G6n6ral.

Le tableau 4 ne fait connaitre le nombre des entr6es i I'Hdpital-G6n6-
ral que par ddcennie; cependant, quelques considdrations s'imposent sur
te nombie de religieuses, i certaines ann6es en particulier a8. De la d6-
cennie 1703-1712 i celle de 1713-1722 la Communaut6 fait plus que
doubler ses effectifs: le nombre de nouveaux sujets passe de 9 i 22.ll y
a ensuite, jusqu'i 1734, fermeture du noviciat 40: on ne regoit aucune
postulante, alors que trois religieuses meurent pendant la p6riode. Lors-
qu'on rouwira le noviciat en 1734, on verra' en huit ans seulement, 23
nouvelles postulantes frapper i la porte du monastbre; ce nombre fera
passer h Communaut6 de 28 i 46 sujets. De l74l d 1743, il y a une des-
iente notable due aux d6cls de six religieuses, presque toutes mortes i
un dge relativement avanc6. Puis la courbe de la population remonte jus-
qu'i 1750, rehaussant la Communaut6 i 47 zujets; en 1750, la Com-
munaut6 perd six religieuses dont les iges varient de 20 i 47 ans: ces
religieuses sont emportdes en I'espace de 15 jours par l'6pid6mie qui a

48. Ces consid6ratioas sont bas6es sur un relev6 fait I partir des Annales.
Comme nous I'avons d6j} soulip6, le,s Annales enregistrent une certaine marge d'er'
rpurs, mais cela ne change pas les remarques g6n6rales que nous voulons d€gas9r. -

49. Les aspirantes ne-se pr6sentent pas l cause de I'exigence de la dot 6lev6e
(5,000 tivres) qui va fermer le noviciat de fH6pital-G6n6ral pendant 14 ans.

7
6

t 8
5
6

t 2
)

1
)

I
3
3

4
3
4
3
4
5
2

l 1
1 3
25
1 0
1 2
2 l
1 1

l 359



couru dans la colonie et qui a infect6 la Communautl ave'c violence 50'

Au cours des ann6es 1753-1.754, il se produit une augmentation un peu
surprenante: les religieuses passent de 47 d 55 en un an. La population de
la ville de Qu6bec 6tant de 8,000 habitants en 1754, 1l y a donc 6.8
personnes sur 1,000 qui sont religieuses i l'H6pital-G€n6tal. La crainte de
la guerre ne pourrait-elle pas inciter les filles de la colonie i chercher la
s6curit6 dans- une communaut6, particulidrement dans une communautd
situ6e loin de la ville of doit normalement se d6rouler le feu ? On se
souvient que les religieuses de l'H6te1-Dieu ont d6jd soulign6 cet avantage
g6ographique de I'H6pital-G6n6ral. Enfin, au cows de la guerre,les effec-
tifs ne cessent de diminuer, au moins jusqu'i 1764, passant de 55 sujets,
en 1754, i 30, en 1764. Si d'une part plusieurs religieuses sont d6cdd6es
au cours de cette p6riode, nous pouvons supposer, d'autre part, que l'attrait
d la vie monastique diminue. Mdre Claude de Ramezay, en 1758, se plaint
i ses conseurs de France, gu' <, il est i craindre que ces tems critiques
Eloigne les sujets d'entr6 dans notre maison tous le monde sen Eloigne
et nous regarde comme des pestiferez > 6r.

De plus, la crise 6conomique extrOmement grave des ann6es 1760 ex-
plique aussi, en partie, cette diminution des membres de la Communaut6.
Si, d'une part, la moyenne des dots enregistr6es est assez 6lev6e, d'autre
part, plusieurs jeunes filles ne peuvent aspirer d franchir le seuil du monas-
ibre, faute de dot b pouvoir offrir, en particulier i partir de 1757, ann6e
of la population de Qu6bec meurt de faim. Les embarras 6conomiques
cr66s par la guerre affectent certainement le r6gime des dots des comnu-
naut6s religieuses, d'autant plus que certaines de ces communautds vivent
dans un maxasme dconomique tel, qu'il serait superflu de souligner leur
impuissance i aider les postulantes qui sont d6pourvues d'argent.

Ces consid6rations que nous venons d'apporter ne doivent pas laisser
croire que le recrutement se fait d'une fagon spontan6e, qr er6 des 6v6-
nementa sociaux et dans la mesure oi les candidates se pr6sentent d'elles-
m€mes. Au contraire, des politiques de contr6le peuvent, en partie, cau-
ser les augmentations comme les diminutions du nombre de postulantes.
N'avons-nous pas vtr, par exemple, le lien direct qui existe entre le nom-
bre de religieuses admises i I'H6pital-G6n6ral et le systbme des dots: on
admettra un certain nombre de religieuses, d la condition expresse qu'elles
soient dot6es. En d'autres termes, si l'aspect quantitatif du recrutement
est en rapport avec le nombre de vocations religieuses dans la colonie,
il est adsl subordonn6 au contr6le de l'Etat et des autorites locales.
Voyons, i cet effet, les principales l6gislations.

Dans les lettres patentes de 1701 qui rendent distincte, d'une fagon
d6finitive, la communaut$ de I'H6pital-G6n6ral de celle de I'H6tel-Dieu,
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50. Annales de l'H6pital-Gdniral (1743-1793), 37'39.
51. AHG-Q, Lettres recues des EvAques, I' 1725'1868'
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le Roi permet i la nouvelle communaut6 de recevoir dix religieuses de
cheur et deux converses 62.La Communaut6 est encore i une p6riode oir
le recrutement ne se fait pas ais6ment, car ce nombre de dix ne sera at-
teint qu'en 1705. De toute fagon, une fois ce maximum atteint, Vau-
dreuil 

-et 
B6gon, dbs 1706, se font intercesseurs des religieuses pour de-

mander d'ajouter deux professes et quatre converses 53. Malheureusement,
Sa Majest6 ne juge pas b propos de permettre aux religieuses de l'H6pital-
G6n6ril une augmentation, parce que, dit-elle, cela causerait un accroisse-
ment de d6penses; d'ailleurs, leur nombre lui semble suffisant pour secou-
rir les 35 pauvres de l'Hdpital 6a. De fait, en 1706, si I'on ajoute aux olze
religieuses de I'H6pital six domestiques et trois pensionnaires, il se trouve
20 personnes poui avoir soin de 40 personnes, (35 pauvres, un_ eccl6sias-
tique et quatre soldats). Il reste que la principale raison porrr laquelle le
Roi refusi I'augmentation, tient i la crainte que I'H6pital-G6ndral soit d
charge au Roi.

Dix ans plus tard, en 1716, Saint-Vallier r6ussit i obtenir, du Conseil
de la Marine, la permission d'augmenter de quatre le nombre des reli-
gieuses 66. Ces quitre religieuses s'ajoutent au nombre de 12 qui a 6t6
fixe en 1701, savoir 10 religieuses de cheur et deux converses. La lettre
patente dat6e de mai 1716 rbgle donc, pour I'avenir, le nombre des reli-
gieuses d celui de 14, la Sup6rieure comprise, et deux converses 66. Ce
nouvel ordre ne va certainement pas contenter la Communaut6, quand on
connait l,accroissement consid6rable de la population de I'H6pital: si
I'on en croit les Annales, la population totale, sans compter les religieu-
ses, serait pass6e de 60, en 1715, ir 71, en 1716, les pauwes ayant aug-
ment6 de plus de 20Vo, c'est-i-dire de 46 i 56.

Aussi, six mois aprds la r6ception de la lettre patente, Mdre Saint-
Joseph, sup6rieure de-l'H6pital-G6n6ral, use d'un peu d'audace pour de-
mander au Conseil de la Marine, la permission g6n6rale de recevoir toutes
les filles qui se pr6senteraient pour 6tre religieuses. Elle expose la situa-
tion ainsi:

Il y a actuellement plus de 60 pauvres dans cet h6pital presque tous
hors d'6tat de rendre aucun service. Le nombre des Religieuses est
fix6 et ne suffit pas pour servir cet h6pita,l, elles ne sont que 12
professes et 4 novices presque toutes infirmes par le travail dont
elles sont surcharg6es 67.

52. Irttre patente du Roi, 31 mai 1701, AC, B 22t:264-268
53. Vaudreuil et B6gon ir Pontchartrain, 3 novembte 1706, RAPQ (1938-

1939), 138-158.
54. M6moire du Roi ir Vaudreuil et B6gon, 30 juin 1707, AC,B 29t:93-149,
55. Le Conseil de la Marine I Saint-Vallier, 5 mai 1716, Moreau Saint-M6ry,

92"361.
56. AHG-Q, Lettres patentes,3S-40.
57. MEre Saint-Ioseph au Conseil de la Marine, 12 et 14 novembre 1716, AC,

Cl lA,36:187s.
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Si la Sup6rieure a fait preuve d'audace, la demande n'est pas inutile,
puisqu'une nouvelle lettre patente, dat6e de mars 1717, accorde la permis-
sion de recevoir deux converses de plus 58. C'est donc que la Cour voit,
encore une fois, la n6cessit6 de faire un effort pour ajuster le nombre de
lsligieuses i I'ampleur de la responsabilit6.

Toutefois, ces permissions successivement accord6es ne rdglent pas le
probldme du recrutement, puisque l'H6pital-G6n6ral demeure sans res-
iources suffisantes pour poursuivre son @uvre. Or Saint-Vailier qui a fait
construire de petites loges pour y recevoir des ali6n6s, < sur les instan-
ces r6it6r6es que font les familles charg6es d'orphelins et d'un grand nom-
bre d'infirmes d'esprit r, demande au Conseil de la Marine une gratifica-
tion spdciale pour I'H6pital-G6n6ral, en m€me temps que la permission
d'augmenter le nombre de religieuses. On lui accorde cette permission
jusqu'au nombre de 30, mais i la condition qu'elles soient toutes dot6es 6e.

I.oin de s'affliger de cette dernibre exigence, l'Ev0que remercie le Conseil
de la Marine: c'est pour lui un moyen de ne plus se faire importuner par
les nombreuses sollicitations de la part des familles pauvres 60. De leur
c6t6, Vaudreuil et B6gon vont veiller i ce qu'on n'admette pas plus de
24 religieuses de cheur et six converses i I'H6pital-Gdn6ral, chacune avec
une dot pour sa nourriture et son entretien. Encore une fois, on -pergoit
cette crainte de voir les religieuses i charge au bien des pauvres 61.

En l72l,l'H6pital-G6n6ral compte 28 religieuses, dont 20 de chcur.
A partir de cette date jusqu'i juin 1736, il n'y aura aucune profession, ni
chez les choristes, ni chez les converses. Que le monast}re se vide alors de
novices pendant 14 ans, cela ne tient qu'i une exptcation: le Roi demande
une surveillance rigoureuse des stipulations de dots qui doivent 0tre com-
muniqu6es au gouverneur et i I'intendanq en m6me temps, pour 6viter
quelques catastrophes financi0res des communautds, la Cour d6cide de
porter la dot A 5,000 liwes. Si la mesure est rigoureuse, elle ne manque
pas de prudence, quand on songe aux divers fldaux qui s'abattent sur la
iolonie de 1715 efiZZ: disettes, maladies, incendies, s6cheresses, etc. Ce
n'est d'ailleurs pas le moment de m6contenter les autorit6s m6tropolitai-
nes, 6tant donn6 le d6sordre intdrieur 62 de la Communaut6 qui leur d6-
plait au point que le Conseil de la Marine, en 1731, pense s6rieusement

58. AHG-Q, Lettres patentes, 4l-43; Edits et ordonnances, I, 365.
59. Edits et ordonnances,I,403,
60. Saint-Vallier au Conseil de la Marine, 7 octobre 1719, AC, CllA,

4l:168-172.
61. LH6pital-G6n6ral semble la seule communaute oi le nombre de reli-

gicuses soit fix-6 par I'Etat; i preuve, Le Conseil de la Marine, en 1719, avertit
i!vCq,." que I'iatintion de Sa Majest6 est de fixer aussi le nombre des religieuses
des autres-communaut6s. (26 octobre 1719, AC, CllA, 4l:.74.)

62, Nous verrons, au chapitre suivant, comment les troubles qui .sulvirent la
mort de Saint-Vallier avaient cbntribu6 i semer un peu de d6sordre l I'int6rieur
de la Communaut6, en cr6ant des factions parmi les religieuses.
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r6duire la Communaut6 i 12 religieuses, c'est-i-dire de la remettre sur le
mOme pied qu'elle 6tait lors de son 6tablissement 63. Ajoutons, enfin, que
la situation 6conomique de 1'H6pital-G6n6ral pour la mOme ann6e n'est
pas de nature i donner confiance i Sa Majest6, cat, comme le pensent
le Gouverneur et I'Intendant, il est i craindre que 1'H6pital ne puisse se
maintenir avec un mince revenu de 2,000 livres seulement 84.

En l732,la Cour fait volte-face: elle r6alise que sans H6pital-Gdn6-
ral, la colonie peut souffrir par rapport i l'6ducation de la jeunesse et it
l'hospitalisation des malades. Par cons6quent, Sa Majest6 r6duit d 3,000
livres la dot des religieuses, de 5,000 livres qu'elle 6tait; en m6me
temps, pour rem6dier i la situation fAcheuse de I'H6pital-G6n6ral, elle lui
accorde une somme de 6,000 livres au rythme de 1,500 liwes par an-
n6e 66. A partir de cette date, le Conseil de la Marine aura des 6gards
envers f H6pital-G6n6ral.

En avril 1737,la Cour de France augmente encore le nombre de reli-
gieuses i I'H6pital-G6n&al: la nouvelle lettre patente permet de recevoir
jusqu'b 34 religieuses de cheur et 6 converses, c'est-i-dire un total de
40 iefigieuses. Sa Majest6 explique que cette d6cision tient au nombre
grandissant des mendiants et des invalides admis d l'H6pital00.

Il faut croire que Sa Majest6 a peu i peu pris confiance dans le fonc-
tionnement de l'Institution. Cependant, ces r6glementations successives
nous laissent percevoir la crainte de la Cour qui considdre l'H6pital-G6-
n6ral de Qu6bec comme une institution fragile. De fait, le Roi ne peut pas
se fier naiVement au zdle des religieuses: ne poutrait-il pas arriver que ces
femmes qui ont prononc6 des veux tombent i charge i I'Etat ou qu'elles
subsistent avec les biens des pauvres ? C'est pourquoi le Roi essaie de li-
miter leur nombre b un chiffre tout juste suffisant pour satisfaire aux
besoins de la colonie. Puis, pendant longtemps, il pense qu'il vaudrait
mieux inciter les jeunes filles i se marier plut6t qu'i entrer dans les
communaut6s religieuses.

Ce contr6le de I'Etat met aussi en relief une diff6rence qui existe entre
la France et le Canada concernant la surveillance du nombre des re-
ligieuses et de leurs dots: li-bas, ce sont les 6v6ques qui rdglent cette sorte
d'affaires, alors qu'ici, I'EvOque n'en a pas la libert6. C'est ce que souligne
d'ailleurs f intendant B6gon au Conseil de la Marine, en 1717, disant qu'on
ne devrait pas refuser cette faveur i I'EvOque. Il serait cependant dan-
gereux de voir une main-mise de I'Etat sur les affaires temporelles de

63. Ir Conseil de la Marine i Beauharnois et Hocquart, 17 avril l73l' AC'
B 552:488s.

64. Beauharnois et Hocquart au Conseil de la Marine, 15 janvier 173t, AC,
Cl lA,54:3-10.

65. M6moire du Roi ir Beauharnois et Hocquart, 22 avril 1732, AC, B
57r:l8l-211.

66. Edits et ordonnances,l,553.
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l'H6pital-G6n6ral. Il faut y voir tout au plus une surveillance rigoureuse
de sa part; cette attitude ne doit pas nous surprendre non plus, puilqu'en
Nouvelle-France I'Etat a I'habitude d'imposer son point de vue i l'Eglise.

Moyennes d'6ge

L'Etat laisse toutefois, i chaque communautl, la pr€togative de fixer
I'Age d'entr6e des postulantes.

Les Constitutioru des Ursulines de Qu6bec refusent l'entrde au monas-
tbre i toute jeune fille qui n'a pas 15 ans rdvolus et i celles qui en ont plus
de 35. N6anmoins, pour des raisons extraordinaires, les Constitutions pr6-
voient des dispenses possibles 67.

Les Constitutions des communautds de 1'Hdpital-G6ndral et de l'H&
tel-Dieu se font moins s6vdres par rapport i l'dge de probation; le texte
suivant qui d6crit les exigences requises de la postulante vaut la peine
d'6tre cit6:

Le corps doit estre bien sain, et assez robuste, droit, et non contrefait;
n'estoit que ,la personne excellast en belles qualitez d'esprit et de vertu,
ou qu'elle apportast quelque notable utilit6 i la maison, lors qu'elle est
en n6cessit6.

L'esprit doist €tre bon, doux, et traictable, humble et courageux,
pour supporter les fatigues de la Religion, et I'humeur plus gaye que
iombre et morne: et pour ce qui est de I'aage, qu'elle soit au moins
de quatorze-ans, et ne passe point quarante, n'estoit que la Postulante
fust de telle consideration qu'on y deust avoir esgard et pour celles
qui doivent estre de cheur, qu'elles sgachent lire et escrire du moins
passablement, et qu'elles ayent un grand desir de servir Dieu, et
d'assister les Pauvres 68.

A partir de donn6es fournies par les registres des trois communaut6s
et de plusieurs paroisses, nous avons calcul6 la moyenne d'6ge d'entr6e
6es leligieuses de chaque communaut6, pour ensuite les comparer entre
elles. En voici le tableau:

TABLEAU 7

MOYENNE D'AGE D'BNTREE DES RELIGIEUS$,
PAR DE,CENNIE

Rel. de cheur Converses Total

1693-1702 H6pital-G6n6ral 19.3 ans 19.3 ans 19.3 ans
H6tel-Dieu 17.3 " 16.5 " 17.2
Ursulines 16.1 " 19.9 " 17.5 "

Constitutions des U rsulines, 79,
Constitutions de t H6pital-Giniral, 250s.

67.
68.
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1703-t7rz

t7t3-t722

t723-1732

1733-t742

1743-1752

t753-1764

H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel.Dieu
Ursulines

20.8 ans
16.9
16.4 "
19.9
17.5
18 .8

19 ans
18.4  "
22.5 "
20.6 "
L + .  I

17 .3  "

20.6 ans
l7 . l  "
1 8 . 1  "
20.2
18 .7
1 8 . 6

1 9
20
l 8
19 .  l
19.9
17.6
20.5
t 7 . l
18 .4
19.4
1 8 , 8

t t . +

lg.3 "
l g  "
20.6
239 "
18 .2
21.3 "
2L .9  "
20.3 "
l g "
223 "

l7 .g "
t9.9
18.4 ',)

19.6 "
2r.3
t7.7 "
20,7 "
18.6 "
18.9 "
19.3 "
19 .5  "

TABLEAU 8

MOYENNE D'AGE D'ENTREE DES RELIGIEUS$: 1693.1764

Rel. de cheur Converses

Hdpital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

18.8 ans 19,7 ans 19.1 ans
1 8 " 1 9 . 4 " 1 8 . 4
18 .1  "  21 .1  "  19  "

Si nous n'avons pas trouv6 de candidate entr6e avant I'age de proba-
tion, nous rencontrons, toutefois, plusieurs postulantes ig6es de 14 et 15
ans: la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral en enregistre 22.5Vo, celle de
I'H6tel-Dieu, 28.7 Vo et celle des Ursulines, l5.5Vo.

Nous remarquons, par ailleurs, que la moyenne d'Age des converses
est g6n6ralement sup6rieure e ceile des religieuses de cheur; n6anmoins,
elle n'est pas suffisamment dlevde pour nous pennettre de supposer que
ces filles quittent le monde, faute de n'avoir pas trouv6 i se marier.
Nous pouvons tout au plus penser que ces converses, originaires pour la
plupart de la campagrre, doivent rester plus longtemps que d'autres parmi
leur famille, afin d'aider aux divers travaux.

Le tableau comparatif des moyennes d'dge d'entr6e des religieuses pour
toute la p6riode 1693-1764 (tableau 8), accorde une l6gdre sup6riorit6
i la communaut6 de l'H6pital-G6n6ral dont la moyenne d'dge est de 19.1
ans. Pour d6cider de donner sa vie au service de la population la plus
misdrable de la soci6t6, il faut sans doute une certaine maturit6 d'esprit'
Cela peut nous aider i comprendre pourquoi les filles entrent i I'H6pital-
G6n6ral i un dge que nous pourrions juger raisonnable. Mais, au fait,
cornment d6terminer que cet dge est convenable ou non pour entrer en
religion ?



Pour affirmer que les jeunes filles de Qu6bec entrent t6t ou tard au
monastdre, il importe de comparer leur dge d'entr6e avec celui des jeu-nes
filles qui, i la m6me 6poque, se destinent au mariage. Nous savons alors
qu'au d6but du XVIIIe sidcle, les femmes se marient i un Age plus avanc6
que celui auquel elles entrent en religion. En effet, la moyenne d'9ge !e.s
femmes cdlibataires qui 6pousent des hommes c6libataires est de 21.9
ans 0e. Par comparaison, I'Age moyen des femmes i leur premier mariage,
en France, au XVIIIe siEcle, est de 24 ans, 9 mois ?0.

A la lumidre de ces comparaisons' nous pouvons conclure que les
filles qui entrent n fH6pital-G6n6ral sont un peu plus dg69s que celles qui
optent pour I'une ou I'iutre des deux autres communaut6s de femmes de
Qu6bec, quoique relativement jeunes par rapport i celles qui se destinent
au mariage. En d'autres termes, nous constatons, d'une Pd, 99e ces filles
ont le m6rite d'opter i un 6ge of I'alternative de la vie religieuse et du
mariage les pla-ce encore devant un choix; d'autre part, I'option
se prend i un moment oir elles ont I'avantage de le faire avec discerne-
ment. Toutefois, il faut penser qu'il est plus facile, en Nouvelle-France, de
r6aliser rapidement son id6al 61s leligieuse que celui de mbre ou d'6pouse,
6tant donn6 que la femme doit attendre la normalisation de la situation
du jeune homme pour se marier. C'est le manqqe d'argent qui, dans la
colonie, retarde le mariage des hommes; aussi l'ige moyen, au mariage,
pour ces derniers, est de 26.8 ans au d6but du XVIIIe sibcle 7r.

si la moyenne d'dge d'entr6e des religieuses i I'H6pital-G6n6ral est
sup6rieure i ielle des deux autres communaut6s, nous constatons, par ail-
leurs, que I'Hdpital-G6n6ral est dirigd par des sup6rieures qul sont fran-
chemeni plus j-eunes que celles des deux autres communautds. Voici la
comparaison des dges des sup6rieures I tous les dix ans:
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TABI.BAU 9

COMPARAISON DES ACTS DES SUP€RIEURES

H6pital46n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursu ines

1702

l 7 1 2

1722

38 ans
5 5 "
5 g "
4 5 "
6 2 "
7 l  ' )
3 9 "
47
7 l "

69.
70.

96.
7 1 .

Henripin, La Population canadienne au ddbut du XVIIIe silcle' 96'
J. Bourgeois-Pichet, Population, n. 4, 19512647, cit6 par Henripin' op. cit.'

Henripin, op. cit,,96.
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1732

1742

1752

1764

H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines
H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

48 ans
4 l "
88
4 4 "
5 1  "
5 7 "
5 4 "
6 l
6 7 "
68
57
63

Nous remarquons qu'au moment oi I'dge moyen des religieuses de
I'H6pital-G6n6ral diminue, i partir de 1742, I'dge des sup6rieures aug-
mente, sans toutefois 6tre trds 6lev6.

Ce facteur de l'Age n'expliquerait-il pas certains traits de mentalit6 ?
Pour I'instant, voyons si les religieuses de fH6pital-G6n6ral meurent plus
jeunes que les autres.

Mortalitd et anndes de service

L'6tude des moyennes d'dge de mortalitd 72 nous a paru utile i cause
des lumi0res qu'elle peut apporter sur certaines questions comme celle de
I'application du systlme des dots ou encore celle du poids des responsabi-
lit6s qui pdse sur une communaut6.

Encore une fois, les chiffres sur lesquelles nous avons bas6 notre 6tude
ont 6t6 6tablis d'aprBs les registres des trois communaut6s et compl6t6s
par des registres paroissiaux. Nous avons essay6 d'illustrer deux choses: la
moyenne d'dge au d6ctss des religieuses et la moyenne d'ann6es de service
en communautd (tableaux 12 et l3). Mais l'6tude repose malheureusement
sur une trop petite population pour que nous puissions tirer des conclu-
sions finales sans risquer de fausser un peu la r6alit6.

72. Il nous a 6t6 impossible d'6tudier les causes de mortalit6 i tH6pitaf-
G6n6ral, faute de documentation. Toutefois, les Annales qui sont discrltec sur les
causes en g6n6ral, nous renseignent assez bien quand il s'agit des victimes des fi0-
vres. En eflet, nous apprenons que les religieuses I avoir succomb6 aux fidwes dites
c malignes t soot nombreuses, Ces maladies qui sont g6n6ralement apport6es l
chaque ann6e par les vaisseaux, causent beaucoup de ravages i certaines ann6es: en
1750, parnri bl relgieuses qui tombent malades, soit par la fatigue_ caus6e par les
soinc d-onn6g aux peitif6r6s, ioit par les maladies contract€es auprts des malades, six
religieuses succombent, min6es par les fi}vres. (Annaks de lHdpital-Gdndral (1743-
1791), 37-39.) C'est avec autant de violence que les fidvres s'abatt€nt sur la com-
munaute en i757; prtss de la moiti6 de la Communaut6 egt atteinte en m€me temps,
et sept en meuretrt. (Ibid.,86-109.)
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TABLEAU 10

MoyENNE D'AcE AU D6ci,s ET NoMBRT o'aNNEES BN RELIGIoN

Age au ddcis
Rel.
de Conv.

chceur

1693-1702 H6pital-G6n6ral 55.8
H6tel-Dieu 47.7 45.6
Ursulines 61.6 55.3

1703-1712 H6pital-G6n6ral 63.7 73
H6tel-Dieu 49.9 62.8
Ursulines 65 60.2

17L3-1722 H6pital-G6n6ral 51.8 64.3
H6tel-Dieu 44 58.3
Ursulines 52.7 78

Total

58.4
47.2
59.1
65
52
63.4
56.4
46.3
56.5

Annies en religion
Rel.
de Conv. Total

chcur

36.4 59.5 39.7
30.7 29.4 30.3
45.6 35.2 4r.5
41.8 54.5 43.6
33 44.2 34.8
48.2 37.5 44.6
31.8 42.4 35.7
26.4 33.7 27.6
33.9 53.1 37.4

1723-1732 H6pital46n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

1733-1742 H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

1743-1752 H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

1753-1764 H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

37.5 4r.7 40.5 r7.3 24.3 22.3
49.2 4t 46.1 28.2 20.1 25.4
36.3 60.8 45.5 18.2 41.6 26.9
58.8 56.6 58.1 39.7 36 38.5
65.7 60.2 63.8 46.3 35 42.5
54.8 52.5 54.5 37.l 33.8 36.7
40.6 49.7 42.7 20.1 28.5 22
46 49.r 46.9 27.6 27.7 27.6
54.7 62.4 57.1 38.1 42.r 39.3
58.1 48.8 56.3 38.1 32.5 37.4
49.4 47.3 48.8 29.8 24.8 28.4

Il y a une corr6lation entre les ann6es de service en communautf et la
valeur de la dot. En un sens, e chaque fois que la Communaut6 accepte
une dot, elle prend un risque puisque la valeur de la dot varie en importan-
ce suivant le nombre d'ann6es que la religieuse vivra en religion 73, Au
chapitre pr6c6dent, nous avons 6tabli que les religieuses de chaur ont don-
n6, en moyenne, environ 2,170 liwes i fH6pital-G6n6ral, 2,221 liwes
i 1'H6tel-Diet et 2,576 livres chez les Ursulines' pour toute la p6riode
1693-1764. Si nous 6tablissons la somme des biens que les religieuses
donnent par annde, nous projetons une nouvelle image de la situation
mat6rielle de chaque communaut6 ?4:

73. Pour les moyennes d'ann6es en religion, voir le tableau 13, p, l4l,

74. Nous n'avons pas oubli6 que les religieuses travaillent pour la Commu'
naut6; cependant, notre intention n'est pas de d6couvrir si chacune d'elles donne sa
juste par:tl sa vie durant, mais bien de savoir si, d'une fagon globale, la Communaut6
ietire-grand profit des dots. Que repr6seatent donc-ces--moyennes de dots, par an-
n6e ? ieu de choses. Ouvrons les Livres des comptes i diff6rentes ann6es et calculons
la moyenne de d6pense par personne vivant I I'H6pital-G6n6ral; le resultat est le
suivant:
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TABLEAU 11

MOYENNE DES DOTS PAR RAPPORT AUX ANNEES DE SERVICE

Moyenne des dots Moyenne d'anndes Biens donnds
en religion par annie

H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu
Ursulines

H6pital-G6n6ral
H6tel-Dieu .
Ursulines

Annde
1699-t700
1709-17r0
t720-172r
1729-1730
t739-1740
1745-1746
l75l-1752
1757-t758

2,170.7 livres 33.3 ans
2,221.3 " 30.6
2,576.4 " 35.7

65.2 livres
72.6
72.2 "

Il n'est point n6cessaire d'insister sur la quantit6 minime de biens ap-
port6s par les retgieuses, en particulier par celles de l'H6pital-G6n6ral. On
comprend, par cons6quent, que l'Etat a eu raison d'exercer un contr6le
s6vEre sur le systEme des dots.

TABLEAU 12

MOYENNE D'AGE DES RELIGIEUSES AU O6CES:

Rel, de cheur Converses

H6pital-G6n6ral 52 62.7
H6tel-Dieu 48.6 52.1
Ursulines 54.3 55.6

TABLEAU 13

MOYENNE DU NOMBRE D'ANNE,ES EN RBLIGION:
Rel. de cheur Converses

1693-1764

Total

54.8
49.5
54.7

1693-1764
Total

35.8
31.2
35.3

33.3
30.6
35.7

42.7
33
34.2

Que les Ursulines (religieuses de cheur) enregistrent la plus haute
moyenne d'0ge au ddcEs, 54.3 ans (tableau I2), cela nous parait nonnal,

Ddpenses Nombre de personnes Moyenne par perconne
6,322 livrq 46 137.8 fivres
9,719

18,t47 " 82 221.6
16,395 " 103 160 ')

23,977 ', 115 239.8
29,392 " tlz 208.1 "
41,t47 " lo2 403.8

110,705 " i l l  997.6

I-e salaire que regoivent certains habitants de la Nouvelle-France peut nous
servir de points de rep&re; un tonnelier professionnel, recrut6 par les ararchands entre
1662 et l7l4 gagae 120 livres par ann6e. (Joan Hamelin, Economie et soci6t6 en
Nouvelle-France, 8l et 92.) Ce salaire serait consid6r6 comme 6lev6. Pour la m€me
p€riode, un boulanger, un meunior, un taillandier regoivent chacun 100 livres; un
menuisier en regoit l5O <Ibid., 93).
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puisqu'elles ont moins I'occasion de contracter des maladies que les au-
tres, n'ayant pas i se d6vouer auprds des malades. Quant aux religieuses
de I'H6tel-Dieu dont la moyenne d'6ge au d6cds n'est que de 48.6 ans.
le fait nous semble aussi normal: cette Communaut6 prend soin des ma-
lades de toutes sortes, regoit des soldats des troupes souvent infect6s de
maladies, soignent des centaines de victimes d'6pid6mies. Compar6 i
I'Hdtel-Dieu, fHopital-G€n1ral commencera tard i recevoir des soldats;
par ailleurs, les invalides, aveugles, insens6s et vieillards en g6n6ral ne
iont pas de nature d communiquer des maladies mortelles aux religieuses.
Ces faits peuvent expliquer, en partie, sa moyenne d'dge assez 6lev6e
de 52 ans.

Notre derniEre remarque porte sur l'dge moyen des converses au d6-
cbs. En gdn6ral, on constate qu'elles meurent plus tard que les religieuses
de cheur. Les seules explications que nous sommes en mesure d'appor-
ter se basent sur leur constitution physique: pour accepter une converse'
en effet, il faut avant tout s'assurer de sa sant6 robuste qui devrait norma-
lement entrainer une vie assez longue.

Cette 6tude des dges de d6cds et des ann6es de service en commu-
naut6 int6resse avant tout par l'6l6ment descriptif qu'elle ajoute d l'6tude
d'ensemble de l'H6pital-G6n6ral. Nous sommes consciente que les expli-
cations apport6es sont assez peu pr6cises, mais la petite population nous
empQche d'expliquer les courbes d'6ge au d6cbs. Par ailleurs, des donn6es
dans ce domalne de la d6mographie pourraient nous servir d'utiles points
de comparaison; malheureusement, aucune 6tude concernant la long6vit6
des habitants de la Nouvelle-France n'est encore faite'

Phdnomine de regroupement familial

Peut-on observer, i fHdpital-Gfln€tal, un ph6nomdne de regroupement
familial i I'int6rieur de la Communaut6 ? La constitution des dossiers de
religieuses nous a fait deviner un peu, en effet, qu'une religieuse pouvait
parfois attirer sa s@ur, sa cousine ou sa nibce 76. Partant de cette hypothd-
se, nous nous sommes demand6 si v6ritablement une religieuse pouvait
inciter une parente i entrer en religion. Ne serait-ce pas plut6t la Com-
munaut6 elle-m6me qui attirerait la parente ? Si oui, cette catactdristique
serait-elle exclusive b I'H6pital-G6n6ral ? De quelle fagon, enfin, la dis-
tribution des familles s'est-elle faite i I'int6rieur des trois communaut6s de
femmes de Qu6bec 76 ?

75, L'historien P6rouas, dans Za Rochelle, p. 187, souligne la m€me id6e pour

les communaut6s religieuses de La Rochelle vers 1648, mais n'en fait pas l'6tude.
76. Quoique int6ress6e avant tout i l'6tude de I'H6pital-G6n6ral, nous avons

d0, dans dtt" 3tud", envisager les trois commgnaut6s de femmes de Qu€bec, 6tant
donn6 la petite population de religieuses qui vit dans les monastdres de cette ville.
L'6tude du regroupement familial exige n6cessairement la confrontation des trois
communaut6s donf le recrutement se fait dans une meme colonie restreinte,
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Pour v6rifier les hypothdses pos6es, nous avons commenc6 par dresser
la liste des familles de dominants qui comptent plus d'une fille en reli-
gion ??. Puis, pour chacune de ces cellules familiales, nous avons fait la
Ii.ttibution dei religieuses, par communaut6 ?8, en prenant le grand-pdre
comme souche. En d'autres termes, le rassemblement familial que nous
avons tent6 de faire porte sur deux g6n6rations.

L'attraction exerc6e par la paxent6 se fait surtout sentir chez les fa-
milles de dominants dans la soci6t6: parmi les 57 familles 6tudi6es qui
comptent plus d'une religieuse dans les trois communaut6s de Qu6bec, 32
famiiles, consid6r6es comme appartenant i l'6lite, prdsentent, en tout, 60
femmes consanguines ou ut$rines, divis6es dans au moins deux des trois
communaut6s; de leur c6t6, les 25 familles, faisant partie du groupe des
domin6s en comptent 33 seulement, aussi divis6es dans deux des trois
communaut$s au moins. Ce chiffre est d'autant plus petit que I'ensemble
des communaut6s est form6 d'environ 150 religieuses provenant de ce
dernier groupe contre environ 140 provenant de l'6lite.

N'y aurait-il pas, outre l'attraction i la vie religieuse en g6n6ral exer-
c6e pir des parentes religieuses, un appel particulier au monastdre of vi-
u"ttt Aela cei parentes ? A ce propos, nous avons 9ssay9 de_-ddceler de
quelle f"agon s'op6rait le partage des sujets d'une meme famille dans les
diff6rentes communautds.-Voici d'abord la r6partition des filles de m6me
famille entre I'H6pital-G6n6ral et l'H6te1-Dieu:

Aubert de Gasp6: 2
Aubert de La ChesnaYe: 4
d'Ailleboust de Manthet 2
Damours de Louvidres: 4
Gaillard: 3

Cureux dit Saint-Germain: 3
d'Ailleboust de Mantheu 2
Renaud d'Avdne des Meloizes: 4
Tinon dit Desroches: 3
Dupuis: 2

Gosselin:
Pinguet de Vaucour:
Baudouin:
B6dard:
Langlois:

Gaillard: 4
Pinguet de Vaucour: 3
Baudouin: 5
B6dard: 5
Paten6tre: 3

2
4
4
4
2

De sorte que I'attrait d'une meme famille i la fois d l'16p-ital-G6n6ral et
i I'H6te1-Dieu s,exerce sur 10 familles, repr6sentant l5.2Vo de I'ensem-
ble des religieuses des deux communaut6s pour toute la periode 1693-
1764. (31religieuses sur 204)

Le partage des filles de m6mes familles entre l'H6te1-Dieu et les ursu-
lines se traduira comme suit:

71. Notre m6thode se rattache aux normes que nous avons ddjl 6tablies au
chapitre I, concernant des dominants, des dorrin6s.

7g. Nous reportons, dans les appendices c et D le tableau d6taill6 des re'
groupements.
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on compte donc dix familles repr6sent6es i la fois d I'H6tel-Dieu et chez
les Ursu-lines, c'est-i-dire groupant l7.5Vo de l'ensemble des religieuses
des deux communaut6s, de 1693 d 1764. (34 religieuses sur 194)

Il reste i voir la rdpartition des filles de m6mes familles b la fois i
l'H6pital-G6n6ral et chez les Ursulines:

d'Ailleboust de Manthet 2
Daneau de Muy: 2
Gaillard: 3
Lantagnac: 5
Ramezay: 2

Pinguet de Vaucour:
Baudouin:
B6dard:
Gravelle:
Soupiran:

4
3
3
2
2

Dix familles fournissent donc 28 sujets r6partis dans ces deux institutions,
repr6sentant l5.2Vo des deux populations pour la p6riode L693-1764.
(28 religieuses sur 184)

Cinq familles seulement seront represent6es i la fois dans les trois
communaut6s; il s'agit des familles d'Ailleboust de Manthec trois religieu-
ses, 6galement divis6es dans les trois communaut6s; Gaillard: 5 religieuses
dont ine e I'H6pital-G6n6ral, 2 i fH6tel-Dieu et 2 chez les ursulines;
Pinguet de Vaucour: $ lsligieuses dont une i 1'H6pital-G1n1ral,2 d fH&
tel-bieu et 3 chez les Ursulines; Baudouin: 6 religieuses dont une i I'H6-
pital-G6n6ral, 2 i l',Hdtel-Dieu et 3 chez les ursulines; B6dard: 6 religieu-
ses dont une i I'Hdpital-G6n6ral, 2 i l'H6tel-Dieu et 3 chez les Ursulines.

cette description de l'attrait des religieuses parentes tient compte des
seurs ?e, des tantes et nidces ainsi que des cousines germaines. Au total,
les religieuses des trois communaut6s, ayant un de ces liens de pare1t9,
reprfseitent 3l.9Vo de l'ensemble des communaut6s pour la p6riode 1693-
1764.

Restreignons maintenant notre observation aux seurs d'une m6me fa-

mille, en ploc6dant par communaut6. Pour toute la periode 169.3-1764,
fH6pital-G6n6ral compte 29 scurs de qome sang_ 1gPa{erynt i 12 fa-

milles: 2 filles de Frangois Aubert de La Chesnaye; 2 filles de Jean-Baptiste
Deschaillons de Saint-Ours; 2 filles de Michel Drouard; 4 filles de Henri

Hi"ne; 2 filles d'Ignace Juchereau Duchesnay; 3 fille_s_de Gaspard Adh6-

In* d" Lantagnac; 3 filles de Jacques Pinguet de-vaucour; 3- filles de
Michel cottonl2 filles de Joseph Delorme; 2 filles de Laurent Harnois; 2

filles de Pierre Maufaiq 2 filles de Pierre Renaud. Le tout repr6sente

29.9Vo de la communaut6.

Les ursulines comptent 11 familles differentes, groupTtt dans l'en-

semble, moins de sceuri de m6me sang que la communaut6 de I'H6pital-

79- Dans l'6tude que trous faisons, nous parlons de <reli8reuse-> -qland il
,'ugii O" U Jrofesse ou de la postulante en religion; le mot ( seur > signifie, seur
de m6me sang.
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G6n6ral: 2 filles de Jean-Baptiste Brassard; 2 filles de Michel Cureux dit
Saint-Germain; 2 filles de Frangois Renaud d'Avdne des Meloizes; 2
filles de Guillaume Gaillard; 2 filles de Gaspard Adh6mar de Lantagnac;
2 filles de Charles Perthuis; 2 filles de Jacques Pinguet de Vaucour; 2
filles de Gervais Baudouin; 2 filles de Jacques-Joseph B6dard; 2 filles de
Joseph Gravelle; 2 filles de Simon Soupiran. Ces 11 familles ont fourni 22
sujets, c'est-i-dire 3lVo des religieuses de la Communaut6 80.

Paralldlement, les seurs de m6me sang sont en trbs grand nombre i
I'H6tel-Dieu of I'on en compte 54 appartenafi e,25 familles, savoir: 2
filles de Charles Aubert de La Chesnaye; 2 filles de Nicolas Bauve; 3
filles de Martin Cheron; 2 filles de Charles Damours de Louvidres; 2 fil-
les de Frangois Renaud d'Avdne des Meloizes; 2 filles de Frangois Tinon
dit Desroches; 2 filles de George Repard-Duplessis; 2 filles de Jean For-
nel1' 2 filles de Guillaume Gaillard; 2 filles de Frangois Viannay-Pachot;
2 filles de Timoth6e Roussel; 2 filles d'Hippolyte Tibierge; 3 filles de
Pierre Auclair; 2 filles de Gervais Baudouin; 2 filles de Jacques Corri-
veau; 3 filles de Jean C6t6; 3 filles de Nicolas Gauvreau; 2 filles de
Charles Gu6rard; 2 filles de Michel Jourdain; 2 filles de Frangois la Joue;
2 filles de Ren6 l-educ; 2 filles d'Etienne Parant; 2 filles de Gervais Ro-
cheron; 4 filles d'Etienne Tibierge dit Lalimeray. Ces seurs religieuses
constituent, pendant toute la p6riode 1693-1764, 49.5Vo de la Commu-
naut6 entidre.

Il est ind6niable que les religieuses recrutent de leurs s@urs au mo-
nast0re: 33.1% de la population des trois communaut6s ensemble sont
form6s par des groupes d'au moins deux personnes originaires de la m0-
me famille, sans compter les tantes et les cousines.

Par ailleurs, alors que les nidces, tantes et cousines se trouvent assez
bien distribu6es dans les diff6rentes communaut6s, les scurs d'une m6me
famille le sont beaucoup moins: la r6partition des seurs de m0me sang
entre I'H6pital-G6n6ral et l'H6tel-Dieu ne se fait que pour 2 filles de
Pierre-Henri Aubert de Gasp6 et 3 de Guillaume Gaillard, soit cinq reli-
gieuses en tout, sur 204, repr6sentant un petit pourcentage de 2.5Vo; les
lsligieuses de I'H6tel-Dieu et les Ursulines se partagent, de leur c6t6, 18
seurs de mOme sang, repr6sentant 9.3Vo de la population des deux com-
munaut6s. Ce sont trois filles de Michel Cureux dit Saint-Germain, 4
filles de Frangois Renaud d'Avdne des Meloizes, 3 filles de Frangois
Tinon dit Desroches, 2 filles de Paul Dupuis, 4 filles de Guillaume Gail-
lard, 2 filles de Marin Paten6tre. Voici, enfin, la r6partition des seurs de
mOme sang entre I'H6pital-G6n6ral et les Ursulines: 2 filles de Nicolas
d'Ailleboust de Manthet, 3 filles de Guillaume Gaillald, 5 filles de Gas-
pard Adh6mar de Lantagnac, 2 filles de Pierre Le Gardeur de Repentigny,

80. Ce pourceutage ne repr6sente pas tout i fait la r6alit6, €tatrt doon5 le
nombre de religieuses dont nous igaoro,ns I'origine.
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2 fille,s de claude de Ramezay, 5 filles de Jacques Pinguet de vaucour,
3 filles de Gervais Baudouin, 2 filles de Jacques Langlois, soit 24 reli-
gieuses sur 184, repr6sentant 13% de I'ensemble des deux communautds'
I1 y a donc pour la p6riode 1693-1764,47 seurs de mOme sang, appar-
tenant i 16 iamilles diff6rentes, et qui sont dispers6es dans 3 communau-
t6s distinctes.

De toutes ces donn6es, il ressort que le climat de vie familiale peut

inciter les jeunes filles i opter pour la vie religieuse. Cependant, si la pro-

fesse peut tontribuer d 6veiller une vocation religieuse chez sa jeune scur,
cele-ci reste libre de se d$vouer soit i l'euvre d'6ducation, soit i I'euvre

d,hospitalisation. C'est ce qui explique, en partie, les divisions assez nom-

breusls de familles entre fH6pital-G6n6ral et les Ursulines d'une part 9t
1,H6tel-Dieu et les Ursulines dautre part, et le peu de scurs de sang 16-
parties entre I'H6pital-G6n6ral et l'Hdtel-Dieu 81. N6anmoins, quand la

postulante a opt6 pour l'une ou I'autre Guvre, elle choisit, en g6n6ral, le

monastdre oir vit d6ji une ou plusieurs de ses scurs.

Le fait de la forte attraction des seurs d'une meme famille e I'Hdtel-
Dieu, relativement aux deux autres maisons, nous laisse un peu per-

ptexe. I.a premidre explication- pf_ausible- vient de la population plus 6le-

vee a t'HOiet-Dieu qu'iilleurs 82f il semble normal qu_e I'attraction exerc6e

soit plus forte qu'ailleurs. De plus, la tradition contribue sans doute, dans

une certaine m-esure, d attirei les personnes d'une m@me famille d cet

Hdtel-Dieu dont le monastbre existe depuis 1639. Toutefois, comment ex-

pfq""r que la diff6rence d'hospitalit6 exerc6e par les- deux communaut6s
f-'e"gorti""s ne divertisse pas 

-davantage 
les seurs d'une m6me famille ?

Nous ne pouvons r6Pondre.

Enfin, qte 55.4Vo de I'ensemble des scurs d'une m6me famille, d

fHdtel-Dieu, soit recrut6 parmi le groupe de domin6s, cela ne doit pas nous

surprendre, puisque l,ensemble meme de la communaut6 est compos6 en

-ui,*r" purii" pir des religieuses appartenant i des familles de domin6s.

Somme toute, ces quelques caractdristiques d6mographiques de la com-

munaut6 de I'Hdpital-G6n6ral, en comparaison avec les deux autres com-

munaut6s de femmes, apportent quelques 6l6ments nouveaux i I'histoire

.o"iut" - sf arNsi, pat ie biais, i-l'hisloire €conomique - de cette insti-

flrai";, pour la p6riode 1693-1764. Nous avons vu que cette communaut6
qri a"ii s'occuier des per,sonnes les plus mis6rables de la soci6t6 est s6-

vbrement contrbl6e par I'Etat dans ses possibilitds de recrutement. Quant

81. M6me s'il y a une diff6reoce dans la sorte d'hospitalit6 exetcLe i- I'H6pitar-
G6n6rai .i""G"*"tiee I fH6tel-Dieu, il reste que les deux communaut6s font euvre
d hospitalisation.---Tt:--1pg 

109 dossiers de religieuses que nous avons constitu6s ne co'rrprennent
pu, *ro des religieuses sorties, ators que, pour les deux autres communaut6s' on

["-pit respectiveLent 103 et 107 religieuses, y compris les sorties'
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aux religieuses qui la constituent, nous avons constat6 que la moyenne
d'dge au d6cds est plus 6lev6e de 1693 iL 1732 que de 1732 iL 1764. ll
serait certainement int6ressant de pouvoir comparer ces moyennes d'iges
de la Communaut6 avec celles de la colonie en g6n6ral; malheureusement,
aucune 6tude d6mographique n'est encore faite i ce sujet. Enfin, nous
avons essay6 de d6crire l'attrait familial exerc6 par les religieuses sur leurs
parentes laiques.

Mais la plus grande utilit6 de l'6tude que nous venons de faire consis-
te i poser une foule de questions qui incitent i pousser les recherches sur
plusieurs points demeur6s obscurs: y avait-il trop ou trop peu de reli-
gieuses A I'Hdpital-Gln€ral pour le fardeau qui retombait sur la Com-
munaut6 ? I'augmentation des religieuses se faisait-elle proportionnelle-
ment i I'augmentation de la colonie en g6n6ral ? quels 6taient les moyens
de recrutement utilis6s ? de quoi les retgieuses mouraient-elles exacte-
ment ? les rdgles d'hygibne 6l6mentaires 6taient-elles observ6es ? Voili au-
tant de questions auxquelles une documentation plus abondante et une
6tude fouill6e pourraient nous aider i r6pondre.





CHAPITRE IV

Vie intime de la Communautd

Hi4rarchie et prdsdance. Logement et vAtement. Alimentation.
Rdgime de vie et occupations iournalidres. El4ments pour l'6tude
d'une mentalit4,

Au-deli de ces considdrations d'ordre social que nous venons de faire,
nous voulons maintenant pousser plus avant dans la connaissance intime
de cette soci6t6 de religieuses: forme-t-elle un corps monolithique ? n'est-
elle pas plut6t constitu6e de groupes d'individus jouissant d'estime n6gale?
quel confort mat6riel les religieuses regoivent-elles de la maison qu'elles
habitent ? peut-on savoir comment on s'habille e I'H6pital-G6n6ral ? que
savons-nous des boissons et des aliments qui y sont consomm6s ? quelles
sont les activit6s qui remplissent la journ6e d'une religieuse ? enfin, peut-
on percevoir certains traits de mentalite ?

Il n'est pas facile de r6pondre d toutes ces questions. N6anmoins, pour
tenter de decouvrir un peu la vie intime de la Communaut6, nous avons
exploit6 les Livres des comptes de I'H6pital-G6n6ral qui indiquent, au fil
des ann6esn ce que les religieuses et toute la population de I'H6pital con-
somment pour les diverses n6cessit6s quotidiennes. De plus, les Constitu-
tions,les Annales etles Actes capitulaires de la Communaut6 y ont ajout6
plusieurs donn6es sociales int6ressantes. A c6td de ces documents 6crits,
quelques tdmoipages oraux et des pibces antiques conservdes au monastd-
re des Augustines nous ont permis de reconstituer partiellement une 6po-
que dans la vie de la Communaut6.

Hidrarchie et prdsdance

Comme dans les autres communaut6s d'hommes et de femmes de
l'6poque, une espEce de hi6rarchie sociale existait i I'int6rieur de la com-
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munaut6 de I'Hdpital-G6n6ral: ensemble vivaient des religieuses de cheur,
des converses et des personnes dites < donn6es >. Il va sans dire que cette
stratification entrainait des droits de pr6s6ance.

Les donn6s sont des laics, hommes ou femmes, qui viennent vivre avec
les religieuses, dans la Communaut6. Nous n'avons pas trouv6 de docu-
ment aux archives de l'H6pital, indiquant l'obligation, pour la personne
donn6e, de faire un stage de probation avant de recevoir le titre. Pour-
tant, chez les Ursulines de Qu6bec, ce noviciat semble durer une ann6e
entidre 1. Un passage des Annales l'atteste:

En mars, (1709), la mBre Cath. de I'Incarnation, sup6rieure, a
assembl6 les vocales, pour les avertir que l'ann6e donn6e au sieur
Breloton et ir sa femme pour s'6prouver, 6tait 6cou16e, et qu'il fallait
voir, de notre c6t6, s'ils allaient 6tre regus d titre de donn6s. La
conclusion a 6t6 affirmative 2.

Quant aux donnds de l'H6pital-G6n6ral, nous avons compris qu'il
s'agit de personnes ddvotes et d6vou6es qui donnent leur vie au service
de la Communaut6 et qui acceptent de partager, jusqu'd un certain point,
le r6gime de vie monastique, mais sans toutefois prononcer de veux' Ces
donn6s s'engagent i travailler gratuitement, exigeant en retour, le loge-
ment et I'entretien pendant toute leur vie. En 1699, pn exemple, les

l. Il est l propos de souligner la confusion qui existe autour du terme < don-
n6 >. Par exemple, lonque les Ursulines - communaut6 encline ) imiter I'esprit
de la Compagnie de J6sus - parlent de donn6s, sans doute, s'approchent-elles du sens
attach6 aux donn6s, tels qu'6rig6s en systbme par les J6suites, en 1638. En quoi con-
siste donc ce systlme ?

Pour r6pondre aux besoins de leurs missions en Nouvelle-France, les J6suites
congoivent un systbme propre I substituer, aux frbres coadjuteurs, (l qui il est d6-
fendu de porter I'arquebuse) des < Domestiques Seculiers, qui se donnassent pour le
reste de leur vie aux services de nos Peres... >. Ces donn6s signent d'abord un con-
trat civil. Puis, en 1640, on exige d'eux une sorte d'engagement religieux qui ne
consiste pas en un vceu de Religion mais en un v@u qui ressemble b < quelque Peni-
tent, qui les voudroit faire I son Confesseur>, Il s'agit donc de vaux particulien que

le donn6 doit prononcer pour son avantage en m6me t€mps que celui du pays' car'
l favis des J6suites, il est impossible de trouver < aucun moyen de retirer le monde
en bride, que par la voye de la conscience >, Une fois ces engagements. religieux ac-
cept6s, les-donnds < font une declaration de ce qu'ils ont, et leur apartient, et de ce
qu-'ils desirent qu'il en soit fait de quoy on fait un memoire sip6 de la main de
&luy qui fait cette disposition... > (Rilations, XXI, 292-300.) Mais ces donn6s n'ont
jamais-vraiment fait partie de la Compagnie de J6sus elle-m6me.

Or I'institution des donn6s tombera, mais I'appellation survivra. De sorie qu'on

retrouve, par la suite, diff6rentes sortes de donn6s dans les communaut6s religieu-
ses, correslondant plus ou moins ir I'ancien systdme des l6suites. Par exemple, nous
retiouvoni h personne c donn6e > au S6minaire de Qu6bec; en effet Ce-st bien d'un
donn6 qu'il s'agit, quand T€tu parle du sieur Lamarche (neveu de Boucher, gouver-

neur des Trois-Rivitres) employ6 au service de la maison en 1705' sans autre sa-

laire que sa nourriture et son entretien. CI€tu, Palais 4piscopal, 17.) Toutefois' nous

iporons i quelle cat6gorie de donn6s appartient ce Lamarche.
2. (Jrsulines de Qudbec, II, 141'



Actes capitulaires de fH6pital-G6n6ral inscrivent I'acte d'acceptation de
Catherini Gobeil en qualit6 de < seur donn6e >. D'aprds les r6solutions du
chapitre, cette personne se serait d6vou6e pendant cinq ans auprds de la
Communaut6 ei des pauvres avant de demander son acceptation; les re-
ligieuses d6cident alorl de h garder i vie, de I'entretenir et de la consid6-
tJt 

"o-*e 
une des leurs; < ele mangera au r6fectoir i la seconde table...

et suivra en sant6 le petit reglement de vie qui luy sera prescris > 3. Plus
tard, en 1706, Louise Colombe, dg6e de 25 ans, demande i 6tre admise
en qualit6 de < scur donn6e >. Le chapitre l'accepte pour remplacer la
d6funte Catherine Gobeil, < 6tant donn6 le besoin > a.

A c6t6 de ces personnes seculidres, il y a des professes religieuses qui
exercent n peu prds la meme charge de DOMESTICI PERPETUI: on
les appelle converses. Voici le statut des seurs converses:

Les Saurs Converses feront seulement 5 les veux solennels de Pauvre-
t6, Chastet6 et Ob6issance, en p3rpetuelle Closture: elles auront neant'
moins grand soin, par obeissance et par charit6, de ce qrr'on leur
donnera i faire, ou dL apprester pour les pauvres, soit dans le Monas-
tere, ou i la Cuisine de I'Hospital 6.

V6ritables domestiques, les converses doivent avoir soin de l'6table,
de la basse-cour et s'appliquer aux gros travaux de la maison; elles s'oc-
cupent particulidrement-al tout ce qui a rapport h la subsistance de la
Communaut$: jardins, cuisine, lessive. De plus, ces charges -doivent €tre
remplies avec obdissance et humilit6, vertus hautement d6velopp6es chez
les converses:

Qu'elles respectcnt grandement, et parlent avec beaucoup de modes-
tii i leurs Meres ef Seurs de Cheur, s'estimant heureuses de parti'
ciper aux msrit:s de nostre saincte Congregation...
Eiles se garderont soigneusement de toutes sortes de vices; et particu-
librement de ceux qui sont contraires aux vertus suivantes, qui doivent
estre singulierement remarquables en elles; I'humilit6, la douceur,
la docilit6, I'obeissance prompte et alaigre 'i tout ce qui leur sera
command6, la ferveur au travail.'. ?

Cette caract6ristique n'est pas propre i la communaut6 de I'H6pital-
G6n6ral. Les Constitutions des Ursulines demandent aussi:

Que les S.rs Converses prenent soigneusement garde de ne point perdre
le caractbre de leur condition tenant toujours dans le descendant et
dans le bas, san$ s'elever au dessus de leur condition; autrement on
feroit tort a celuy quy dans les ames de ses Elus... a estably les divers
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3. AHG-Q, Actes caPitulaires, ls.
4. Ibid.,8s.
5. Les religieuses de chceur font, en plus, le veu de s'employer au service

des pauvres pendant toute leur vie. (Constitutions de I'Hdpital-Gdn6ral, 29s')
6. Constitutions de tHdpital-Gdndral, 125s.
7. Ibid., 131s.
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Ordres et fonctions. Si l'ob6isce. doit estre a toutes recommand6e
beaucoup davantage aux Srs, Converses, selon leur estat, et cest un
souverain moyen de se mettre a couvert des reproches de toutes celles
qui auront a faire a elles...8

Quoi qu'il en soit, la converse, pour 6tre regue professe, doit avoir
deux qualitds sine qu:a non, tel que nous le font voir les d6lib6rations et
acceptations du chapitre de la Communaut6: elle doit 6tre < robuste >
et << docile >. Par exemple, le chapitre accepte Magdeleine Fournier, en
1699, e cause du < temp6rament fort robuste qu'elle pouvait avoir > 0. En
1735, Agnbs Harnois, une illettr6e, demande i €tre accept6e au Monas-
tdre. Toutes les vocales consentent << veu le besoin que nous avons de
converse forte et robuste qui puisse r6sister aux fatigues de leurs condi-
tions > 10... Genevidve Dorion, convsrse regue en t737, < apporte pour
dot sant6 et bonne volont6 et une centaine d'6cus > 11. Avec 500 livres et
son trousseau, Charlotte Boisselle est accept6e comme converse en 1741,
car elle a < bien de la sant6 et beaucoup de docilit6 > 12. Puis on accepte
Mlle Juneau i cause de sa < bonne constitution fort docile et douce > 13.

Par contre, la converse Genevi0ve Delorme sort de communaut6 trois se-
maines aprds son entt6e, < nayant point ass6 de force pour soutenir les
travaux > 14.

Par ailleurs, comme nous I'avons d6jd constat6, la majorit6 des con-
verses viennent de milieux humbles et pauvres; en effet, presque tous les
pdres de ces religieuses sont de petits cultivateurs, et la Communaut6 en-
tend bien leur conserver leur humble origine:

Celles qui avoient des moyens au Monde, et les ont apportez au
Monastbre, qu'elles portent volontiers que cela soit commun; mais
celles qui n'avoient rien au Monde, ne doivent pas venir chercher au
MonastEre ce qu'elles n'ont sgeu avoir hors d'iceluy r0.

Dans I'ensemble donc, la Communaut6 est constitu6e par deux grou-
pes sociaux: les religieuses de cheur et les converses. L'observation nous
apprend aussi qu'il y a effacement d'un groupe et pr6s6ance marqu6e pour
l'autre. Au chapitre, par exemple, of les d6lib6rations commencent par la
formule significative ( apres que nos seurs non vocales et converses ont
6t6 retir6es >, les converses n'ont de voix qu'au moment de voter pour le
maintien d'un confesseur dont le terme de trois ans est achev6 16. Outre

8. Constitutions des Ursulines, 155-159.
9. AHG-Q, Actes capitulaires,2.

10 .  Ib id . .66 .
11 .  Ib id . ,78 .
t2. Ibid.,9l.
13. rbid.,98.
t4. Ibid.,104.
15. Constitutions de tHipital-Gdn4ral, 5 de la pr6face.
16. Ibid.,201.



VIE INTIME DE LA COMMUNAUTE 153

cette participation, < les Seurs Converses n'auront voix active pour quel-
que occasion que ce soit, n'y passive que pour estre envoy6es en fonda-
iion, ne devant assister au Chapitre que pour y dire leurs coulpes > 17..'

La converse est donc une religieuse professe qui fait partie de la Com-
munaut6, tout en y vivant un peu en marge, i cause de son humble condi
tion. C'est une servante, ob6.issante et docile, au service des religieuses de
chcur.

I'es Constitutions de la Communaut6 formulent la rEgle de < non pr6-
sdance > d'une fagon quelque peu paradoxale:

La communaut6 estant en ordre il n'y aura aucune pr6s6ance que
pour la Supdrieure, et I'Assistantel toutes les autres prenant rang selol
leur anciennet6 de Religion, ou de Profession chacune en son degr6
de Professes, de Novices, et de Postulantes, mais les Mbres et les
Seurs de cheur precederont par tout les Sceurs Converses 18'

Certes, la hi6rarchie existe i I'int6rieur de la Communaut6, au XVIIIe
siecle, et I'on va attendre encore longtemps avant de voir le Monastdre
se ddmocratiser quelque peu. D'une part, il se dessine une d6marcation
assez nette entre les religieuses de cheur et les converses' Par exemple,
celles-ci

ne pourront chanter au Oheur n'y apprendre le plain c'hant: mais se
conlenteront d'estre employ6es aux Offices, ou travail p6nible de la
maison, ou il est besoin de plus grande force: afin que par ce moyen'
elles puissent soulager les Seurs de Cheur le.

On fait m€me des distinctions quand il s'agit des tdches domestiques en
commun: les religieuses de cheur laveront la vaisselle aux jours ouvra-
bles, les converses, aux jours de fOte et le dimanche 20.

Aux offices religieux, on 6tablit encore des diff6rences entre les reli-
gieuses de chcur et les converses. En effet, < au lieu de I'Office, elles
(converses) diront les deux premibres dizaines de leur chapelet pour Ma-
tines, et deux pour Laudes et les deux autres pour Prime, Tierce, Sexte, et
None; s'en acquittant i leur commodit6 > 21. Par ailleurs, les Constitutions
montrent qu'il est bon d'entretenir, chez la converse, un niveau de vie
intellectuelle inf6rieur i celui de la religieuse de cheur. Si les converses
assistent aux lectures publiques de la Communaut6, elles < n'en feront au-
cune en particulier, sans le sgeu et le consentement de la Mere, et dans le
Liwe qui leur sera donn6: et celles qui ne sgavent lire n'y escrire ne
I'apprendront point > 22.

17. rbid.,127.
18. Ibid.,97s.
19. Constitutions de f Hbpital-Gindral, 127.
20. rbid., 116.
2t. Ibid.,128.
22. rbid.,130.
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Cette condition sociale inf6rieure de la converse n'est pas exclusive
au XVIIIo sidcle: elle a perdur6 jusqu'au XXe sidcle avanc6. Des t6moi-
gnages oraux nous ont permis de saisir la force de pr6s6ance des religieu-
ses de chcur. Une religieuse ancienne 23, enttle i I'H6pital-G6n6ral en
1917, nous a appris, en effet, que les religieuses de chcur, comme les con-
verses, ont dormi jusqu'd r6cemment sur des lits de bois avec paillasse;
mais alors que les religieuses de cheur reposaient leur tdte sur des oreillers
blancs, les converses dormaient sur des oreillers de couleur. De m6me en
est-il pour les mouchoirs de poche des religieuses: les religieuses de chceur
en utilisaient des blancs, les converses, des << carreaut6s > rouges ou bleus.
La liste des distinctions pourrait encore s'allonger. Que penser, par
exemple, de la d6fense faite aux converses de chanter i l'6glise ? Une
converse Ag6e de I'H6pital-G6n6ral - religieuse qui a connu I'institution
des converses jusqu'i sa disparition r6cente, (les converses, par une d6ci-
sion de la Sacr6e Congr6gation des Religieux, n'existent plus depuis
1964) - nous a exprimd sa joie de s'6tre retrouv6e <. dans le m6me banc
d'6g1ise qu'une religieuse de chceur > ancienne compagne de noviciat, il y
a 27 ans; ce qui est << g6nant >, s'empresse-t-elle d'ajouter.

D'autre part, la Sup6rieure accuse un relief marqu6 sur la Commu-
naut6, si I'on en juge d'aprds la grande autorit6 qu'elle exerce dans la vie
spirituelle et m6me dans la conscience des religieuses. A preuve, ce passage
des Constitutions 2a se rapportant i la fr6quence des communions:

Tous les dimanches et toutes les F6tes command6es, les Saurs commu-
nieront; s'il y a plusieurs festes de suite, elles communieront les deux
premibres et non les autres sans cong6 du confesseur ordinaire ou
extraordinaire; que s'il n'y en a point en la semaine, la communion
sera permise le jeudi; La Sup6rieure pourra toutefois, mais seulement
momentan6ment et jr.rsqu'i la prochaine r6ception du Sacrement de
P6nitence, priver les particulibres qui auraient 616, depuis la dernibre
confession sacramentell:, un sujet de scandale pour la communaut6,
ou se seraient rendues coupables d'une faute grave ext6rieure. Dans
ce cas, celles-ci en seront avcrties i temps, afin qu'elles ne se pr6-
sentent pas i la Sainte Table. Quant aux inf6rieures autoris6es par
le confesseur i communier plus fr6quemment que la rbgle no le
prescrit, elles doivent le faire savoir i la Sup6rieure; s'il y a de graves
inconv6nients i ces communions plus fr6quentes, la Sup6rieure est
tenue d'en r1f6rer au confesseur et de s'en rapporter absolument i
son jugement 26.

Nous constatons la force de l'autorit6 dont est investie la Sup6rieure de
la Communaut6; le contr6le qu'elle peut exercer dans la vie spirituelle

23. Il s'agit d'Od6lide Maurice, religieuse I I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec.
24. [r contenu des Constitutions a subi des modifications avec les ann6es,

mais celles-ci n'ont 6t6 6crites qu'i la main, sans date, ajout€es tout simplement
aux articles d6ji 6crits. De sorte qu'il nous est impossible de savoir ir quel moment
l'6volution de la pens6e et du r6gime de vie a pu se faire ir l'H6pital-G6n6ral.

25. Constitutions de tHdpital-Giniral, 7Os.
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nous laisse deviner la place importante qu'elle tient par rapport i tous
les autres aspects de la vie communautaire.

Ces t6moignages actuels nous semblent pr6cieux pour illustrer les deux
groupes sociaux qui ont exist6 d I'int6rieur de la Communaut6, car, si le
ph6nomdne de pr6s6ance s'est fait sentir au XXe sidcle, il est facile d'ima-
giner qu'il y a deux sidcles, il n'6tait que plus prononc6.

Mais le cas de l'H6pital-G6n6ral n'est pas un cas isol6. Les commu-
naut6s de France connaissent aussi ces divisions sociales aux XVIIg et
XVIIIe sibcles. P6rouas montre en effet que vers 1648 les communau-
t6s de femmes de la Rochelle se divisent en religieuses de chcur et en
(< sceurs laies vou6es aux gros travaux >. Il ajoute que ces dernidres pro-
viennent de milieux de laboureurs ou d'artisans et que la plupart ne sa-
vent pas signer leur nom 26. Les pr6s6ances qui existent i l'H6pital-G6n6ral
en Nouvelle-France ne sont donc pas exclusives d cette Communaut6; elles
correspondent simplement i un mode de pens6e et de vie qui commencera
b disparaitre seulement au XXe sidcle.

Il reste que cette caract6ristique sociale que nous venons de d6crire
nous renseigne encore peu sur la vie intime de la Communaut6. Or, pour
tenter d'en reconstituer quelque peu I'atmosphdre au XVIIIe sidcle, le lo-
gement et le vOtement nous ont sembl6 des indices assez forts de mentalit6
pour que nous en fassions une description, i larges traits.

Logement et vAtument

Jusqu'i 1735, chaque religieuse de I'H6pital-G6n6ral a sa propre cel-
lule aux murs non peints, et plutdt exigud. La porte qui y fait p6n6trer est
remarquable par sa commodit6; en effet, sur la face int6rieure de celle-ci
sont d6pos6s une lanterne, un sablier, un savonnier en bois, une tasse, un
b6nitier, le tout sur deux ou trois tablettes superposdes. Voili une porte
apparemment fonctionnelle que les religieuses apprennent forc6ment ir
manipuler avec d6licatesse. Le mobilier de chambre 27 ne comprend
qu'une petite table, une chaise et une couchette entour6e d'un rideau pour
conserver la chaleur. Les novices ne semblent pas toujours apporter leur
lit dans leur trousseau, puisque la d6positaire en inscrit I'achat de temps
h autre dans les Livres des comptes. Mais elles font elles-mOmes leurs pail-
lasses qu'elles emballent avec de la toile. Y a-t-il lieu de distinguer ici en-
tre paillasses et matelas ? Les Livres des comptes parlent tant6t de pail-
lasses - peut-Otre destin6es aux converses et aux pauvres - tant6t de
< laine achet6e pour les matelats > qui sont peut-€tre r6serv6s aux religieu-

26. L. Pdrouas, Le DiocAse de la Rochelle de 1648 A 1724, 187.
27. Selon Kalm qui d6crit les trois communaut6s de femmes de Qudbec vers

1750, les chambres ou cellules des religieuses seraient i peu prEs semblables dans
les trois maisons.



156 L'HOprrArL-cENEnar oB QuEsEc r69Lr7il

ses de cheur. On apprend aussi qu'il y a diff6rentes qualit6s dans les cou-
vertures de lits: des < couvertures de Toulouse pour les religieuses > 28,

et des couvertures de < poil de chien > 2e, peut-6tre utilis6es par le reste
de la population de 1'H6pital. Soulignons que les religieuses ne semblent,
i aucun moment, confectionner leurs couvertures. Par contre, elles travail-
lent elles-m6mes leur tour de lit avec du droguet, tissu tram6 de laine sur
chaine de coton ou de fil.

En 1736, on constate un problbme d'espace: le nombre de cellules est
maintenant inf6rieur au nombre de religieuses. Or celles-ci sont oblig6es
de partager leurs cellules < qui sont si petites qu'i peine deux lits y en-
trenl r 30. Se sentant donc i l'6troit, on fait commencer la construction
d'une bdtisse de 120 pieds. On pr6voit avant tout, pour le premier 6tage,
une salle de communaut6 et une infirmerie. Notons que cette dernidre
pidce a une grande importance, d'abord d cause des rEgles de I'hygidne,
puis, e cause des Constitutions de la Communaut6 qui ordonnent < de
prendre les remddes pr6servatifs i l'infirmerie et non pas au Dortoir r; ce
que les religieuses ont souvent dt faire, jusqu'd cette date, ne poss6dant
pas d'infirmerie convenable. Quant au second 6tage, il va faciliter I'obser-
vance de cet autre point qui oblige chaque religieuse i avoir sa cellule i
part 31. Ces nouvelles cellules apportent-elles du luxe ou simplement du
ionfort aux religieuses ? En 1742, Mgr de Pontbriand, aprds avoir visit6
tous les lieux de la maison et approuv6 toutes les dispositions, fait remar-
quer que les cellules sont trop grandes 32. Il faut cependant songer qu'on
construit pour bien des ann6es i venir.

Au milieu du dortoir scintille une lanterne volumineuse of chaque
religieuse va allumer la sienne. Il s'agit d'un systdme d'6clairage i la chan-
delle, plut6t rudimentaire. Au cheur des religieuses, on utilise des gu6ri-
dons munis d'une chandelle de suif. A la lueur de cette chandelle, une
dquipe de trois religieuses parvient i faire la lecture i haute voix une tient
le gu6ridon, I'autre, le livre et une troisidme fait la lecture. C'est cet 6clai-
rage inad6quat qui explique la dimension surprenante des liwes de chant
qui mesurent jusqu'i deux pieds de long; I'imprimerie i trds gros catac'
tdres est d'ailleurs ginlrale, i cette 6poque, en raison de ce syst0me
d'6clairage i la chandelle. Il va sans dire que ce systdme n'est pas sain
pour la vue. Aussi les religieuses doivent-elles se pourvoir de lunettes. Le
premier achat de lunettes enregistr6 dans les Livres des comptes date de
1?38, ann6e of les religieuses en achdtent un lot, soit 16 paires pour la
somme ridicule de 10 liwes 33.

AHG-Q, Livres des comptes, 1727-28.
Ibid., ITOO-01 et 1719-1720.
AHG-Q, Actes capitulaires, 7 l-7 4.
Annales de tH6pital-Gdn€ral, Il.
Ibid.
AHG-Q, Livres des cotnptes, 1738.

28.
29.
30.
3 1 .
32.
33.
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Le systdme de chauffage serait-il moins rudimentaire que celui de
l'dclairage ? Outre un po6le de fer acquis en 1719, le foyer est I'unique
moyen de chauffage 3a. Assez tdt, on I'utilisera aussi pour faire la cuisine'
En effet, on y adjoint, en l'726, un four qui compte deux portes donnant
sur la chemin6e. Or ce four que nous pouvons voir au mus6e du monas-
tEre nous indique que les religieuses font leur pain: la plus grande partie du
four est r6serv6e d la cuisson du pain, I'autre aux pdtisseries, aux viandes
et divers aliments.

Loin du foyer, on risque 6videmment d'avoir froid, comme c'est le cas
i la chapelle. Songeons que pour l'6poque des grands froids, on a m6me
d0 trouver un moyen d'emp6cher le vin de messe de geler: on a imagin6
de placer sur I'autel un r6chaud, espdce de petit fourneau portatif aliment6
par du charbon.

Selon les Livres des comptes, c'est en 1713 qu'on commence i ache-
ter le bois de chauffage pour entretenir le feu du foyer. Plus tard, la sei-
gneurie de Saint-Vallier en fournira i la Communaut6, mais il arrivera
souvent, aux p6riodes de guerre, que la quantit6 sera insuffisante; les re-
ligieuses en manqueront particulidrement au cours des ann6es 1760'1'763.
N6anmoins, des aum6nes arriveront souvent i point pour leur en fournir.

Par ailleurs, les religieuses ne connaitront, comme cabinets d'aisances,
jusqu'en 1736, que de petites latrines en bois qui infectent une partie de
la maison. La premidre am6lioration apport6e consiste i les placer d l'ex-
trlmitl de la maison 86. Puis on attendra jusqu'en 1757 pour construire
d'autres latrines, toujours en bois, dans les salles de I'H6pital. Il faut dire
qu'i cette date, I'augmentation de la population de I'Hdpital oblige im-
p6rieusement les religieuses d les faire bdtir 30.

Quant au systEme d'aqueduc 37 de l'H6pital-G6ndral, il est plutdt sim-
ple. Il consiste en une grande urne - dont les dimensions sont d'environ

34, I-e premier systdme de chauffage avec fournaise sera 6tabli en 1851.
35. Annales de tH6pital-Gdn6ral,lI.
36. C'est seulement en 1859 qu'on installe les cabinets d'aisances avec le

systdme de pompe et d'eau, au pensionnat et d I'H6pital, En 1860, on en installera
du c6t6 de la Communaut6. C'est d6ji beaucoup pour le XVIIIe siBcle d'avoir des
latrines faites en bois, quand on songe qu'en 1706, l'Intendant doit encore r€piter
une ancienne ordonnance de 1676 pour obliger les habitants i construire des latri-
nes dans chaque maison:

< Toutes personnes qui feront batir des maisons en cette ville, seront tenues d'y
faire les latrines ot priv6s, afin d'6viter I'infection et la puanteur que ces ordures ap-
portent lorsqu'elles se font dans les rues; ordonne qu'il en sera fait aux maisons
qui sont de pr6sent bdties, dans le printempo prochain sans aucune rernise, ir peine
de vingt livres d'amende.,.> (Edits et ordonnances, II:137s.)

37. C'est en 1834 seulement, qu'on installera une pom,pe pour faire montef
l'eau de la rividre. Cette eau sera regue par deux citernes placEes I'une i la cuisine,
l'autre au pensionnat. Par des tuyaux de plomb, I'eau sera dirig6e aux principales
pidoes de la maison.
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deux pieds et demi par trois pieds - qui a pour propri6t6 de conserver
I'eau fraiche puis6e dans la rividre Saint-Charles.

Et qu'en est-il de la salle i manger ? Chaque-aspirante doit, en prin-

cipe, fournir son couvert de table qui comprend de la vaisselle et des us-
tensiles. N6anmoins, les religieuses-doivent en acheter r6gulidrement, soit
pour elles, soit pour les pauvres, comme le montrent les Livres des comp-
tes. Elles commencent tres t6t i s'6quiper: en 1693, elles achdtent pour

une valeur de 150 livres de vaisselle; en 1716, elles ach}tent des carafes,
des bouteilles et des verres d boire. En 1722,la Communaut6 s'enrichit de
plats et d'assiettes de terres. Quatre ans plus tard, on devient plus prospd-
ier on achdte 6 cuillbres et 6 fourchettes d'argent. Il n'est pas question de
couteau s: les ustensiles qui encadrent I'assiette se r6sument i la cuilldre
et la fourchette. En guise dle couteau, on utilise un canif que chacune traine
dans sa poche, lequel, d'ailleurs, peut servir i tout usagese. Au-cours de
h m6mdann6e li26,1es religieuies achatent quinze douzaines d'assiettes
de faience, outre la vaisselle d'6tain qu'elles possddent d6ji. Cette dernid-
re est sans doute fort r6sistante, puisque les religieuses continueront d'en
utiliser quelques pieces jusque vers 1950. Cependant, le prix trop 6lev6
pour la iefonte de la vaiiselie d'6tain fait qu'on adopte peu.b peu la vais-
ielle de faience. 11$4nmoins, on continue, de temps i autre, i acheter de la
vaisselle et des ustensiles d'6tain comme le t{moignentles Livres des comp-
tes pour les ann6es 1738 et 1753. Outre la vaisselle de faience, les reli-
gieuses se procurent des sabliers de faience; au cours de I'ann6e 1726'27,
elle. en achtstent 12 d'un seul coup. Par ailleurs, si les religieuses mangent
leur soupe dans des 6cuelles, elles ont parfois le plaisir de siroter.leur caf6

dans delolies tasses de porcelaine, accompagn6es de soucoupes' 6galement
de porcelaine. Mais ceite vaisselle est probablement r6serv6e i certains
invi^t6s de marque puisqu'on en achdte peu: les Livres des comptes n'en-
registrent I'achit de cetti sorte de vaisselle qu'une seule fois, en 1727-28:
12 tasses et l2 soucouPes.

A c6t6 des n6cessit6s domestiques que nous venons de d6crire, peut-

on d6celer, chez les religieuses Ue fUdpitat-G6n6ral, un certain go0t de
la parure ou de la d6coration ?

Dds 1696, la jeune communaut6 commence e retablir I'ordre de l'6gli-
se laiss6e dans un 6tat de d6labrement par les R6collets qui ont emport6
les lambris, le balustre, le tabernacle et tout ce qui 6tait d{tachable.
Quant aux murs pourris et sales, ils demeurent. or, en plus de proc6der
i la restauration du tout, Mbre Louise Soumande d6sire enjoliver 1'6glise.
Elle fait alors placer des tableaux de chaque cdt6 du retable: ce sont les
scbnes de sainti Marie-Madeleine et de saint Augustin. Selon les Annales,

38. Kalm nous apprend pourtant que chez les ursulines, chaque religieuse
a son couteau comme sa fourchette. (Kalm, Travels, Tl' 47O)

39. Knox, ,{n Historical lournal,lI,236.



COSTUME D'UNE
RELIGIEUSE DE
L'H1PITAL-cENEntr
or euEnec

(l l  bandeau; (2) suimqe:
(31 velet (doublure blanche
du petit voile); (4) Srand
voit'e; (5) rochet (surPlis ii
nunches courtes, lait en
sros coton); (6) ceinture de
cuir; (7) robe de serge
hlanclrc; (8) manteau de
cheur, en serge noire (ce
manteau de cheur n'avait
pour but que de Proftger
du froid).
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l'6glise doit 6tre trbs belle puisque les nombreuses personnes qui viennent
de la ville pour visiter pensent que les religieuses doivent < avoir bien de
I'argent ) pour faire de telles transformations a0. En fait, ces m6tamorpho-
ses sont dues, avant tout, aux aum6nes. Le p0re des religieuses Soumande
compte justement parmi les bienfaiteurs en questionl puis la famille Sou-
mande elle-mOme, en reconnaissance d'une grdce obtenue, fait faire un
tableau de six i sept pieds de hauteur, repr6sentant saint Joseph 41. De
son c6t6, Saint-Vallier est le premier b vouloir que les autels soient beaux.
En 1723, il n'h6site pas i remplacer le tabernacle endommag6 par le
tonnerre par un bien plus beau qui co0te 2,000 livres. C'est ir I'artiste
Levasseur qu'il s'adresse pour r6aliser cette @uvre d'art; au cours de la
m6me ann6e, Levasseur sculpte aussi 4 statues pour les religieuses de I'HG
pital-G6n6ral a2. Puis, petit i petit, les lsligieuses font lambrisser les murs,
orner de peinture les panneaux des lambris et dorer le cadre du maitre-
autel.

En mourant, Saint-Vallier laisse i la Communaut6 des objets prdcieux
qui comptent parmi les richesses artistiques de I'H6pital-G6n6ral. A I'usa-
ge de l'6glise, il laisse le tabernacle, 4 chandeliers d'argent, une aiguilldre
d'argent et sa crosse d'argent, un encensoir avec la navette de cuivre ar-
gent6, un b6nitier de cuivre; i la chapelle du Sacr6-Coeur de Marie, il
laissa un tableau, une garniture de chandelier en cuiwe avec la croix, un
crucifix d'ivoire sur une croix d'6bdne; i la sacristie, il laisse un crucifix
d'airain pos6 sur du velours noir et encadr6 d'6bEne, un bas d'aube en
dentelle de fil ayant appartenu i Madame de Maintenon et qui a cofit6
4,000 livres; aux appartements du chapelain, il laisse un crucifix d'ivoi-
re 43.

Pour sa part, Dosquet, avant de repasser en France, fait pr6sent aux
religieuses de deux tableaux: I'un repr6sente saint J6r6me et I'autrg sainte
Madeleine aa.

On constate que l'6glise est, pour les religieuses, le lieu propice pour
d6velopper leur sens esth6tique. Au cours de la sombre ann6e 1757, alors
que tout co0te cher dans la colonie, l'Annaliste de I'H6pital-G6n6ral est
fibre de dire que tous les < ornements d'6glise sont fort beaux et de belles
6toffes d'or, d'argent et de soie > a6. En ftaht€, ces belles dtoffes ne sont
pas tellement extraordinaires, puisque bien des femmes du pays peuvent
en porter, i la m6me 6poque ao.

40. Annales de tH6pital-Gdndral,l, 69.
41. Ibid.,67.
42. AHG-Q, Livres des comptes, 1722-23.
43. Annales de lH6pital-Gtn€ral,IL
44. Ibid,
45. Saint-Vallier et fHdpital-G€n'ral, 331.
46. Pour la premilre fois, en 1756, les religieuses assuretrt leurs bieng.

(Livres des comptes, 1756.)
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outre ce confort rudimentaire de la maison et les quelques 6l6ments
esth6tiques pour 1'agr6menter, les retgieuses connaissent-elles des facilit6s
de locomotibn pogr s'en 6loigner, quand des n6cessit6s I'exigent ? Il y a
d'abord le chevil dont I'uti1it6 est li6e au transport de I'eau: lgs lsligieuses'
en1703, conviennent de la n6cessit6 de faire bAtir une 6curie pour y logel
les chevaux. Ceux-ci assurent le transport de l'eau de la maison et celui
du grain depuis la rdcente construction du moulin d eau, en 1702 47. C'est

"tt 
ire-" ternps le premier moyen de transport des religieuses. Aussi ont-

elles probablement toujours eu un cilrosse pour voyag€r, puisque les Livres
d.es c'omptes, en 1714, parlent de raccommodage fait. La m$me ann6e, elles
achgtenf un cheval, pour la somme de l2O livres. Elles possbdent d6jd
d'autres chevaux depuis longtemps comme le montrent les Livres des
comptes qui enregistrent, ici et li, des sommes l Pour ferrer-les chevaux ).

On voyagl aussi en calbche pour laquelle les religieuses achbtent, en 1719,
un" u p"iu de vache > pour la couvrir et pour se pr6server du froid, de la
pluie, de la boue, etc. Puis, en 1732, on achdte un autre cheval et une

"*riot". 
Comme moyen de transport nautique, on possdde un bateau

qu'on utilise pour transporter le bois d-e chauffage de la seigreurie de
Saint-Vallier e I'U6pitat-G€n6ral. Les religieuses ont aussi une chaloupe
et plusieurs canots qu'elles achdtent surtout apr0_s-1740. Enfin, une traine
rend de grands services aux religieuses pendant I'hiver.

Au-deli du logement et des moyens de locomotion, une 6tude de la vie
sociale chez les religieuses de l'H6pital-G6n6ral doit aussi s'int6resser d la
fagon de se vetir. Jusqu'i quel point est-il possible de reconstituer I'ha-
billement des religieuses et des pauvres ?

Que d'6toffes achetdes par les religieuses ! Coton, soie, serge, lin, chan-
we, baptiste, laine, toile < de Rouen > et fil < de Raine > reviennent con-
tinuellernent dans les Livres des comptes a8. La serge est utilis6e avant tout
pour confectionner les capes, et la laine pour fabriquer les bas des reli-
gieuses. Remarquons cependant que les religieuses achdtent assez souvent
ieurs bas. Puis on utilise la toile pour les moulins autant que pour embal-
ler les paillasses et faire des chemises et des poches poul les habits des
puuutesi Quant aux autres 6toffes, on apprend- que les religieuses se tail-
ient des tabliers soit dans du coton, soit dans du droguet, soit m$me dans
de l,6tamine; cette dernidre ftoffe est aussi employ6e pour les voiles des
religieuses. On se sert de I'indienne, sorte de toile de coton imprim6 qu'on

fait-probablement venir de Rouen, pour la couverture du tabernacle et
d'autres objets tout aussi pr6cieux.

47. AHG-Q, Actes capitulaires, 16 f6vrier 1703.
48. Robert-Lionel Sdguin nous appread que < la faible production locale des

6toffes et la pr6f6rence mirquEe des habitants- de la colonie po'ur- les modes euro-

p!"on"r t"uoiisent I'importation de tissus et de pilces -vestimentaires'-Dds la pre'

i"-ierr-p"rti" du XVIIJ sidcle, il e1 sera aPpoqe r6gulibrement pa-r les-,vaisseaux

"""""t-4" 
France' (Robert-Lionel S6guin, Le Costume civil en Nouvelle-France'

9-10.)



VIE INTIME DE LA COMMUNAUTE r6l

En somme, les religieuses achdtent beaucoup de vGtements en plus de
ceux qu'elles confectionnent elles-m6mes et ceux qu'elles regoivent en
aum6nes. Pour la seule ann6e 1715-16, on d6pense, en v6tements pour les
religieuses et les domestiques seulement, la somme de 2,580 livres. Cette
somme qui parait consid6rable est probablement une illustration des
mcurs de l'6poque. Les observations de R.-L. Sdguin sur le costume en
Nouvelle-France montrent que les vOtements cofitent cher, < parfois pres-
que aussi cher que la maison, le cheptel et l'6quipement aratoire > 40.

Quand on apprend, selon le m6me auteur, que Jeanne Mance elle-m6-
me possdde plusieurs riches v6tements et que < ses jarretidres, de soie, ont
quatre doigts de largeur ) 6o, or ne peut s'6tonner de la coquetterie qui
peut exister parmi les religieuses de I'Hdpital-G6n6ral.

A I'H6pital-G6n6ral, on chausse les souliers et les sabots, selon sa
condition. Le port du sabot n'a rien d'exceptionnel puisqu'on les porte
couramment en Nouvelle-France. Robert-Lionel S6guin I'atteste:

Cette chaussure devient si en demande que le sabotier Jacques S6guin
se rend en l'6tude d'Adh6mar, le 25 septembre 1689, pour y para-
pher un accord par lequel il s'engage i fabriquer c La quantitd de
douze Cens paires de sabots en bon bois & assortis petitz & grands r
pour le compte de Jean-N6r6me l-egay. L'artisan c sera tenu de Livrer
en Cette ville (Montr6al) du moings Cent paires par mois... r... Mais
le sabotier S6guin trouve un concurrent s6rieux en la personne de
Jean Robin dit Lapointe, de Longueuil, qui taille des sabots . de
bois dorme, de merisier & plaine... a raison de Trente Six Livres
Les Cent paires... 5r

A Qu6bec, pas moins qu'd Montrdal, les sabots sont i la mode. DEs 1693,
les religieuses de l'H6pital-G6n6ral achdtent 40 paires de sabots et l'an-
n6e suivante, 21 paires de sabots et huit paires de souliers. En 1695, les
Livres des comptes inscrivent 30 paires de sabots, 6 paires de souliers pour
femmes, 2 paires pour hommes et 8 pour sauvages. Les pauwes ne sont
donc pas les seuls, au d6but, i chausser les sabots; les religieuses les
chaussent 6galement. En 1696, les Livres des comptes sp6cifient les desti-
nataires: 40 paires de sabots pour les pauwes. Puis on pr6cise aussi la
sorte de souliers, cax, il y a des souliers neufs et de vieux souliers. Par
exemple, on achdte, en 1703, douze paires de c souliers neufs > et 15
paires de sabots; I'ann6e suivante, on achBte pour 200 livres de souliers
pour les religieuses et 36 paires de sabots pour les pauvres. Dans l'en-
semble, on voit que les religieuses, au XVIIIe sidcle pour le moins,
chaussent les souliers, exception des converses qui, probablement I cause
du genre de travail qu'elles doivent faire aux jardins et i la m6nagerie,
chaussent de pr6f6rence les sabots.

R.-L. S6guin, op. cit.,24.
lDid., avant-prop,os.
Ibid., lils.

49.
50.
51 .
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Selon la documentation trouv6e i I'H6pital-G6n6ral,les souliers sont
faits de diff6rentes peaux 61ignal, cheweuil, caribou. On apprend-par les
Livres des comptes que le cheweuil et le caribou servent b faire des sou-
liers pour les donn6i. Robert-Lionel S6guin ajoute qu9 le1 souliers por-
t6s en Nouvelle-France sont parfois faits de peaux de bceuf, de loup ma-
rin, de castor mOme 62. Enfin, les peaux d'ours qu'on achdte (1756) ser-
vent-elles d confectionner des souliers, i faire des tapis, d couvrir la cald-
che ou encore i faire des descentes de lit ? On n'en dit rien.

Les Livres des comptes ne nous renseignent pas sur la provenance des
souliers que portent les religieuses. On sait que la Co,mmunaut6 a une
religieuse^cor^clonnidre pendant plusieurs ann6es; par ailleurs,.elles achd-
teni souvent des soulieis i I'ext6rieur. Mais, les font-elles venir de Fran-
ce ? du pays ? Nous savons qu'on porte, en Nouvelle-France, tantdt des
souliers irangais, tant6t des souliers du pays. Assez souvent, ce sont des
< souliers usigers >, de grandeur < moyenne >, < petite > ou << grande >
qu'on fait venir de France.

Alimentation

Il nous est impossible d'apporter des prdcisions concernant le regime
alimentaire, la distribution quintitative deJ atments, I'horaire et la consti-
tution pr6cise des repas. It eit difficile, de plus, de connaitre la qualit6 des
atmen?s que consomment les pauwes d'une part et les religieuses de I'au-
tre. Si quelques phrases ici et li dans les Livres des comptes laissent en-
tendre que ti meiu des religieuses est un peu plug soign6, il r:steimpossible
de savoir si les pauvres sdnt chichemenl nourris ou non. Par la quantit6

de denr6es que ies religieuses achdtent, on sait cependant qu'ils ont une

assez grandd var;i6t6 d'iliments. Cela suffit pour nous informer.qu'ils sont

certaiiement mieux nourris que les pauvres des H6pitaux-G6n6raux en

France, i la m6me 6poque. APoitiers, par exemple, les pauvres sont dr6-

lement nourris; on iapporte qu'( on ne leur donne point de viande et
qu'ils n'ont journellement que de la soupe i la gfaisse, avec des carottes,
p'anais et autres herbes i i'exception des dimanches qulgn.met des pois

bu fdves dans la marmite > 63. A Niort, on mange i l'ordinaire un potage,

un peu de viande et du pain rationn6 64.

Notre mince documentation - qui ne comPorte meme pas de vieilles

recettes conserv{es - est surtout bas6e sur les Livres des comptes et le

t6moipage oral de religieuses anciennes.

Selon ce t6moignage, le petit ddjefiner, au d6but du XXe siecle, com-
prend du pain et lu mauviis beurre, accompagn6 d'un caf6. Au menu

52. IDid., l53ss.
53. L. Merle, L'Hipital du Saint-Esprit de Niort,74'
54. Ibid.,73s.
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du diner, on sert, i l'ordinaire, de la soupe, des patates et de la viande.
Le dessert y apparait rarement au cours d'une ann6e: d Nodl, au Jour de
I'An, aux Rois, i la f6te de saint Joseph, le Jeudi-Saint, i Pdques, d I'As-
cension, i la Pentecdte, i I'Assomption, i la Toussaint, aux anniversafues
de MDre Assistante et de Mdre Supdrieure, aux prises d'habits et aux pro-
fessions. Comme dessert, on mange invariablement de la << sauce brune >,
sauf le Jeudi-Saint of I'on peut savourer des confitures aux fraises. Le
souper est servi avec plus de parcimonie: soupe, pain, et grillades de
lard, six jours sur sept; les religieuses qui le d6sirent, peuvent conserver le
lard pour le lendemain matin. Le vendredi, on sert du poisson. De dessert,
il n'y en a point; il faut attendre jusque vers 1930 pour pouvoir d6guster
trois desserts par semaine. Ajoutons que les religieuses, m6me si le t6moi-
gnage n'en fait pas mention, mangent strement des l6gumes de leurs
jardins.

Peut-on imaginer une table mieux garnie et plus riche deux sidcles plus
t6t? La documentation ne nous permet pas de connaitre, d'une fagon d6-
taill6e le menu des retgieuses et des pauvres au XVIIIe sidcle. Toutefois,
si nous ignorons beaucoup de choses concernant la consommation i l'Hd-
pital-Gdn6ral, il est possible de savoir au moins ce qu'on y mangeait et
ce qu'on y buvait.

Tout comme en France, les religieuses font usage des 6pices. Au d6but
du XVIIe sidcle, la vai6t€ n'est pas bien grande: on achdte des clous de
girofle et de la cannelle, et vers 1725 apparait la muscade. A partir de
1733, on parle d'achats d'< 6pices > ou d'< 6piceries fines > ou d'< 6pices
de toutes sortes ). Il faut croire que les religieuses perfectionnent de plus
en plus leur art d'assaisonner les aliments.

Au comptoir des fruits, les religieuses d6pensent encore peu de cho-
ses, au d6but du XVIIIe sidcle. En 1693-1694, elles se contentent d'ache-
ter des prunes sucr6es pour les malades. Puis, jusqu'i 1714, elles n'achdtent
que des prunes et des raisins, petits fruits qu'on a I'habitude de manger
en France, i la m6me 6poque. Pour la premiEre fois, en 1714, on inscrit
l'achat de citrouilles dans les Livres des comptes; l'ann6e suivante, on al-
longe la liste des fruits en achetant quatre barriques de pommes. En
1719, les religieuses embellissent leur panier avec des poires; cette m6me
ann6e, on commence i acheter des amandes dont on ne pourra d6sormais
plus se passer. Au cours des anndes 1725 et l'126, c'est aux menus fruits
du pays qu'on a le plaisir de go0ter: framboises, fraises, bleuets; on man-
ge une partie de ces fruits qui ne sont pas meurtris en compote et I'on cuit
le reste pour en faire des confitures et des liqueurs. La grande consom-
mation de confitures embne les religieuses, i partir de 1750, i acheter 16-
gulidrement des < fruits d confire >. Enfin, jusqu'd 1764, les fruits les
plus achet6s, sinon les mieux appr6ci6s, demeurent les raisins et les aman-
des.
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A en juger d'aprds les Livres des comptes, la vni6t6 -est beaucoup
moins grandE quand il s'agit des ldgumes consomm6s i fHdpital-G6n6ral.
Depuisles pr"otidt"s ann6ls de l'6tablissement jusqu'd _1765.au-moins, le
meno qnotioien comprend les m6mes l6gumes: bl6 d'inde, pois, fdves, len-
tilles. Entre temps, en 1733, apparait sur la table un seul nouveau l6gume
achet6: le c6leri. Heureuses de ieur d6couverte, les religieuses en achdtent
un lot de 150 pieds d'un seul coup. Par la suite, on ira chercher qeu d-e
nouveaux l{gumes ir I'ext6rieur; en 1750, les Livres des comptes inscri-
vent l,achat-cle navets, en 1762, celui de champignons. Quant aux olives,
les retgieuses n'en achbtent qu'au cours des annees 1757 et 1758. Il faut
cepend-ant penser qu'elles oni leurs jardins i c6t6 de la maison pour leur
foirnir aei tegumei connus tels les pommes de terre, les carottes, les to-

mates, la laitue, les oignons, les concombres, etc. De 199le.fa9on, on ns
.u*uit s'6tonner du p-eu de l6gumes consomm6s i I'H6pital puisqu'en
g6n6ral, on en mange peu en Nouvelle-France.

Pour la premibre fois en 1713, les religieuses vont i la crdmerie. Elles
y achatent ilors 100 douzaines d'ceufs; I'ann6e suivante, elles vont en

lhercher 244 douzaites. Une autre commande de 252 douzaines sera faite
en 1725. Il faut croire que les retgieuses fabriquent elles-memes leur

beurre, puisqu'elles en acli}tent rarement. Trois fois seulement iront-elles
r'ro pi*ut"i i I'ext6rieur: en 1693, en l7I9 et, 16 ans plus- tard, en

1745'.Il est un peu surprenant de voir les religieuses commander 1,857

livres de beurre €n 1745'l Puis, manifestant leur bonne volont6 de devenir

bilingues, en l764,les religieuses commencent d acheter du < beurre an-
gtais-> 

"i 
do u beurre frangais >. Toujours i la crdmerie, elles achbtent

Eu suif pour fabriquer, entrl autres choses, des chandelles pour l'6claba-
ge. Quant au fromage, c'est un prod}it qu'on inscrit reguterement dans les

Eo.pt". de I'H6pitil.'Le fromige le -pius consomm6 est celui de < grib-

re riparfois y commande-t-on iussi du < fromage d'Hollande >, Ces fro-

magej sont import6s ou faits ici d'aprds les recettes europ6ennes.

Dbs le d6but, en 1693, les farines prennent place i la table de 1'H6-
pital-G6n6ral. sous forme de bE, de pdtbs-ou deiiz. Par la suite, on achd-

ie annuellement du b16 qu'on fait moudre au moulin; on achdte aussi

du riz assez souvent. Au lire de la grr'erre de la Conqu0tg'-l9s- retgieuses,
o" poouunt faire tourner leur moulin, achbteron-t pour 17,520 liwes de

i*ii". Si, i priori, la quantit6 semble exorbitante, il fuo! penser i la grande
population qui habito a rH6pitat-G6n6ral au cours de la guerre. Souli-

ffi;r-q"e ta vari6t6 des farines n'est pas grande; une seule fois, en 1695,

6n achdie, i c6t6 du bl6, dE la farine de son. Quant au_pal1, les religieuses
le cuisent g6n6ralement elles-mQmes, sauf au cours de la gu.erre, parce

qu'elles soo:t trop occupdes aux soins des malades; -poul la premiEre fois

.ior., 
"o 

1756, illes vont en acheter aux boulangerigs. Au cours de cette

-e.L petiode agtrtfie,les religieuses ne trouvent m0me .pT-!e- temps .de
tatriquer les hoJties:-pendani quatre ann6es, de 1756 e 1760, elles les

achbtent des autres communaut6s.
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Les denr6es sucr6es ont-elles une place importante iL la table de I'H6-
pitat-G6n6ral ? Les premidres sucreries inscrites aux Livres des comptes
sont la < castonade >, en 1699. Vingt ans plus tard, et 1719, on se trouve
son proche parent, la m6lasse. Puis, tant6t on achdte de la cassonade
blanche, tani6t de la cassonade grise. Pour la premidre fois, en l'722,
les religieuses font venir du sucre blanc qu'elles utilisent surtout pour la
fabricaiion des biscuits et des liqueurs; par la suite il sera rdgulidrement
inscrit, dans les comptes, du sucre blanc destin6 d I'infirmerie, i I'apothi-
cairerie, et aux confitures en r6serve qu'on fait pour I'hiver, avec les petits
fruits d6ji mentionn6s. Encore ici, I'achat de confitures toutes faites, au
cours des ann6es 1758-1759, indique que les religieuses n'ont pas le temps
de vaquer d leurs tAches habituelles. Assez t6t, le fameux sirop d'6rable
vient r6jouir les palais: on en achdte i partir de 1703; toutefois, les Livres
des comptes n'en inscrivent pas r6gulibremenl il faut attendre en 1723
pour y lire, dans la colonne des d6penses, 8 pots, non de sirop d'6rable,
mais de sirop de sucre blanc. A partir de l722,les religieuses iront sou-
vent cherchel du sucre d'6rable b l'ext6rieur. Il est impossible de savoir
si elles ont elles-m6mes une 6rablidre. Quant au rarissime < pain de sucre
royale >, il est r6servd au chapelain, en 1763, en 1764 et en 1765. En
d'iutre temps, on n'en voit sur aucune autre table. Enfin, la supr6me
friandise deitinpe aux religieuses n'est mentionn6e qu'en 1756: il s'agit du
< choquola >.

Aux jours maigres et d'abstinence, le plat de r6sistance est compos6 de
poisson dont le peu de vari6t6 nous surprend: on n'inscrit, dans les Livres
des comptes, que des achats de morues et d'anguilles; parfois on y ajoute:
< et d'autres sortes >. On peut alors supposer qu'elles mangent aussi du
saumon et du hareng. A partir de 1752, on porte assez souvent au menu
du jour, ce qui, aujourd'hui, fait les d6lices des fins gourmets: les anchois.

La carte des viandes est beaucoup plus vari6e. La premidre viande
comestible que les religieuses achbtent, en 1693, c'est l9 lard qu'on sale 65.

Par la suite, elles en achbtent chaque fois que leur m6nagerie ne suffit
pas i la demande de l'H6pita1. Outre le lard, elles consomment, chaque
lnn6e, une grande quantit6 de veaux et de boufs. Pourtant, le beuf n'est
pas facile i conserver puisqu'il faut le geler et non pas le saler. La vache
est aussi un aliment familier de la table. En l723,la population de l'H6-
pital-G6n6ral consomme 2,200 livres de cette viande. Un autre ruminant
iout aussi appr6ci6 pour sa chair, est le mouton. Au cours des ann6es
1726-1727, on achdte des moutons dont on r6serve cependant la viande
pour nourrir les domestiques de la ferme. La distribution de certaines
viandes comestibles i tles groupes sp6cifiques de I'H6pital est d'ailleurs
plus d'une fois sous-entendue dans la formulation des Livres des comptes,

55. Certaines ann€es, les religieuses achdtent leur lard I Montr6al. On sait
que Soumande, marchand de Montr6al, est le frdre de Louise Soumande, sup6rieure
de la C\rmmunaut6.
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A plusieurs reprises, en effet, on achBte une certaine quantit6 de < viande
pour les pauwes >. La Communaut6 et toute la population de I'H6pital
consomment aussi beaucoup de gibier i plume: pigeons, outardes, canards,
perdrix, tourtres. Irs religieuses font probablement chasser le gibier par
leurs employes, car, en 1723, par exemple, elles achbtent du < plomb et
de la poudre pour chasser >. Puis la basse-cour fournit r6gulibrement des
poules, des poulets, des dindes.

A partir de 1759, les religieuses font bonne chEre de deux nouveaux
aliments: le castor, i la fois consid6r6 comme viande et poisson, et les
6crevisses. En efiet, de 1759 I 1765, les Livres des comptes inscrivent
r6gulidrement I'achat de castor; quant aux 6crevisses, on en achdte i par-
tir de 1761 seulement. On voit jusqu'ot les effets de la guerre se sont fait
sentir; les d6sastres qui ont abattu un si grand nombre d'animaux ont, par
le fait m6me, affect6 jusqu'i I'alimentation des gens.

Que boit-on t fH6pital-Gin6ral, au XVIIIe sidcle ?

L'eau-de-vie que I'on consomme depuis longtemps en Nouvelle-Fran-
ce fait son apparition i I'H6pital-G6n6ral dEs I'annde 1693. Par la suite,
les pauwes boivent avec plaisir cette boisson qu'on achdte r6gulidrement,
soit-b la barrique, soit I la demi-barrique, soit au pot. L'achat de feau-
de-vie est souvent accompap6 de celui de la guildive, espdce d'eau-de-vie
de second ordre, tir6e de la canne i sucre et appelfe ordinairement tafia.
De plus, - comme en France et dans la colonie en g6n6ral - on boit du
vin i l'H6pital-Gdn6ral; on l'achbte i la barrique ou i la demi-barrique.
I-e vin rouge est consommd en mangeant, le blanc est r6serv6 aux messes
et, comme le soulignent parfois les Livres des comptes' aux pauvres de
fH6pital6o. En 1721, les religieuses achdtent < du vin pour Mgr >. On
peut bien lui r6server ce plaisir, lui qui mange si peu. l-es Annales rappor-
ient, en effet, que Saint-Vatlier ne se pennet de manger quotidiennement
qu'un seul plat de viande bouillie accompagn6e du vin le plus commun.
e'est seulement en prdsence de visiteurs qu'on lui sert d'autres mets, et,
selon le tdmoigrage des religieuses, il n'y touche pas, all6guant des rai-
sons de sant6 6?. A partir de 1753, on commence i acheter du < vin en
bouteille >. Puis b ltoccasion, on se procurera du cidre et de la bidre.
S'agit-il de la bidre d'6pinette ? Rien ne le sp6cifie.

Le caf€ demeure la boisson la plus consomm6e. Il est vrai qu'on en
achdte peu au d6but en 1726, on se procure seulement 12 livres et demie
de caf6. Mais les quantitds de caf6 achet6es augmentent avec les ann6es;

56. Lors de son passage b I'H6pital-G6n6ral, Knox observe que les religieuses
serve1t, avec Ie repas principal, < copieux > et < joli > qui se prend le, soir entre six
et sept heures, du vin qu,il- qualifie de < aigre >. D'aprtss lui, c'qst du vin-maison.
Quant au diner qui a lieu entre onze heures et midi, il se termine,-rapporte-t-il,
pirr un caf6 I I'eau-de-vie. (Knox, An Historical lournal, II, 235'237)- 

57, Annales de til6pital-Gdndral,l,262s'
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enl74l, on en achete 44 liwes; en 1758, on est rendu i en acheter plus
de 200.

On parle rarement du th6. En fait, la consommation du th6 se g6n6-
ralise vraiment en Europe que vers les ann6es 1720-1730. Or' ddji ici d
I'H6pital-G6n6ral en 1726, on fait une gdterie i I'Ev6que, en lui achetant
une demi-livre de th6, consid6r6, i l'6poque, comme un luxe. En 1752,
les religieuses achbtent du th6, mais on ne peut savoir si c'est pour fin de
nourriture ou de m6dicament. Toutefois, aprds 1763, les entr6es r6gulidres
de th6 montrent qu'elles ont appris i boire i I'anglaise, avec le passage des
officiers anglais dans la maison 68.

Il est opportun d'ajouter ici, i ces petits luxes, celui du tabac, A par-
ttr de l7li, la Livres des comptes inscrivent ass€z souvent des quantit6s
de tabac achet6es par les religieuses. En 1722, on achdte du tabac pour
les pauvres et pour les donn6es. En 1723, on ne specifie pas i qui est
destin6 le tabac achet6. En 1726, on dira que c'est i I'usage des pauwes;
et c'est probablement i ces derniers que les retgieuses, l'ann6e suivante,
donnent des tabatidres en cadeau. En 1731, on achdte encore du tabac
<< pour les donn6es >. Enfin, en 1764, on peut lire successivement, dans
la m6me colonne des comptes, I'achat de < tabac i fumer > et I'achat de
< tabac pour nos sc.urs >. Faisait-on entrer le tabac dans la confection des
remBdes ? les religieuses allaient-elles mOme jusqu'ir priser ou fumer ? en
tout cas, des t6moigrrages r6cents 6tablissent qu'au d6but du XXe sidcle,
des religieuses avaient l'habitude de priser.

Le plus grand int6r€t qui ressort de cette 6tude, c'est de constater
qu'il s'est fait une 6volution dans l'alimentation de I'H6pital-G6n6ral, au
cours du XVIIIe sidcle. Avec les ann6es, on varie les aliments et I'on
affine son go0t, surtout i partir des ann6es 1750. D'aprds les compliments
que Kalm adresse indirectement aux religieuses, en 1749, on se rend
bien compte qu'elles ont 6volu6 dans la fagon de dresser la table:

The dishes were all prepared by nuns, and as numerous and various
as on the tables of great men. There were likewise several sorts of
wine and among the many dainties served at the end of a meal were
these: white Canadian walnuts coated with sugar, pears and apples
with syrup, apples preserved in spirits of wine, small sugared lemons
from the West Indies, strawberry preserves and angelica roots 60.

58. Lors d'un petit dEjetner auquel Knox assiste, les religieuses s€rvent, com-
me ir I'habitude, du pain et du beurre. Cependant, pour faire plaisir aux officiers
anglais qui habitent li maison, elles d6cident de remplacer le caf6 por le th6' Voill
du- nouveau au traditionnel r6gime alimentaire des religieuses. Toutefois, Knox
semble plus appr6cier le geste que le th6 lui-meme qu'il d6crit coPqle- 6taDt noir
comrne de I'en-cre et fort bouilli. fus religieuses ignorent la fagon de faire le th6 i
boire, dit-il, puisqu'auparavant, elles n'en ont bu qui titre de vomitif, c'est-l-dire
du th6 trbs fo'rt, longtemps bouilli (Knox, op. cit.' 236s.).

59. Kalm, Travels, TI, 455.
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Puis on connait maintenant les olives, les champignons, plusieurs 6pices,
les anchois, le vin en bouteille, etc. De plus, i la suite du passage des
Anglais d l'Hdpital-G€n1ral en 1760, les religieuses ont ajout6, i la vie
sociale de la Communaut6, la connaissance du th6 comme boisson agrdable
d consommer.

Logement, v6tement et alimentation, voili autant d'6l6ments qui nous
permettent de situer les religieuses, i l'H6pital-Gdn6ral. Toutefois, nous
ne savons encore rien sur leurs diverses activit6s.

Rdgime de vie et occupations ioumaliires

Il est possible d'imaginer, quoique superficiellement, I'atmosphBre qti
existe b I'int6rieur de cette communautd de I'H6pital-G6n€tal dont le r6le
social charge les religieuses de fonctions hospitalidres et 6ducatives. Mais
il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir soin des vieillards malades et d'en-
seigner aui jeunes filles, les membres de cette Communaut6 doivent vivre
teur vie de religieuses cloitr6es. &t 6tat de vie conditionne la plus gran-
de partie de leurs activit6s comme I'indiquent leurs Constitutions elles-
m6mes 00, gui dressent I'horaire que voici.

A quatre heures, les religieuses se lbvent et adorent Dieu. A qualre
heures et demie, elles se rendent devant le Saint-Sacrement < selon I'ordre
d'antiquitd > et s'assemblent pour r|citer la Prime qui sera suivie d'une
oraison mentale d'environ une heure. L'oraison achev6e, on fait la m6dita-
tion. Puis les religieuses se dirigent i la salle des malades oir elles vont
prier et passer I'eau b6nite. Ensuite, pendant que certaines nettoient la
ialle, d'autres font d6je0ner les malades. Puis, les religieuses se retirent
dans leur cellule jusqu'd sept heures et demie, moment of elles s'assem-
blent de nouveau i l'6glise pour rdciter la Tierce qui sera suivie de la
Sexte et de la None. A huit heures, on assiste i la messe conventuelle sui-
vie des litanies de la Sainte-Vierge. A neuf heures, on fait la lecture publi-
que pendant laquelle les religieuses vaquent d diff6rents pefits ouvrages.
Fend-ant la plus grande partie de l'ann6e, on sonne le premier coup du
diner des pauwes i dix heures moins quart. Puis, i dix heures et demie,
les religieuses vont faire leur examen au cheur, aprls quoi elles se diri-
gent ( deux i deux au r6fectoire > pour diner i leur tour. Aprds les grdces,
il y a une r6cr6ation d'environ une heure pendant laquelle les religieuses
s'occupent i un ouwage quelconque. Puis elles retournent au chaur l
midi el demi pour adorer le Saint-Sacrement, faire leur examen particulier
et r6citer leuf chapelet. De une heure i une heure et demie, on 6coute la
lecture publique, aprds quoi les religieuses qui font du plain-chant se ren-
dent i la chanterie. Puis les diff$rents travaux se continuent, toujours en
silence. A deux heures et demie, 1es rcligieuses vont instruire les pauvres

60. Constitutions de lHOpital-Gln6ral, 349-358,
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durant un quart d'heure. Elles se retirent ensuite dans leur cellule pour la
lecture particulidre jusqu'i trois heures et quart, moment oi elles vont as-
sister aux v6pres et aux complies. A quatre heures et demie, on fait sou-
per les malades. Les religieuses soupent imm6diatement aprCs. Vers cinq
iteur"s, elles peuvent se r6cr6er jusqu'au moment des Matines qu! 9nt
lieu d six heures et demie ou sept heures. Suivent les litanies du saint-
Nom de Jdsus et l'examen. Puis les religieuses se retirent dans leur cellule
pour se reposer aprds avoir fait quelques pridres. A neuf heures < qui.est
ie temps qu'on va visiter les Cellules ), toutes les religieuses doivent 6tre
couch6es.

Un horaire aussi charg6 d'exercices spirituels nous laisserait croire que
les religieuses ont trds peu de temps pour s'adonner i des travaux plus
profanei. Pourtant, de nbmbreux ouvrages domestiques les occupent alter-
nativement: tissage, lavage, rep,assage, broderie. En effet, les religieuses tis-
sent pour leur uiage peisonnel d'abord, et ensuite pour vendre i I'ext6-
rieur. Dds 1707, elles s'achdtent quatre rouets i filer et un m6tier i toile;
en 1750, elles s'enrichissent d'un autre rouet. Assez t6t aussi' au tout d6-
but du XVIIIe sidcle, la Communaut6 a sa buanderie qu'elle fait recons-
truire i neuf en !732 parce qu'elle tombe en ruine. Nous n'avons ce-
pendant trouv6 aucun document sigrifiant qu'elles_ font _la lessive pour
i,ext6rieur. Quant au pressage, il se fait au moyen de pes6e appliqu6e sur
le linge pli6, tel qu'en ittestent les pidces conserv6es n I'H6pital-G6n6tal.

Les religieuses occupent aussi leur temps d des travaux plgs raffin6s,
quoique fort utile encoie. Assez t6t, et 1716, Saint-Vallier decide d'en-
voyef des religieuses apprendre i dorer i la colle et i broder en or et
en argent. La Communiutd envoie alors Mdre Josep! Duchesnay chez les
Ursufnes qui excellent dans ce genre de travail 61. Quant aux religieuses
de l,H6tel-bieu, elles enseigneront i celles de I'Hdpital46n6ral i fabri-
quer des fleurs artificielles 62. L'afi de la tapisserie occupe encore le temps
des religieuses de I'H6pital-G6n6ral. Elles savent surtout faire des tapis-
series d-e laine, soit au m6tier, soit i l'aiguille. Encore ici, il nous est im-
possible de savoir si elles vendent ces tapisseries.

Elles vont aussi e I'exterieur du cloitre pour 6tudier I'apothicairerie ou
pharmacie. Le stage d'6tude a lieu i fH6tel-Dieu en l7l4 ou 1715. La
bommunaut6 compte d6ji, avant 1714, une habile pharmacienne dans la
personne de Mbre Marguerite Bourdon; mais celle-ci n'a pas su transmet-
ire ses connaissances aux autres. Or Saint-Vallier juge utile d'envoyer
Mbre Duchesnay i I'H6tel-Dieu pour s'entrainer, pendant un mois, d la
composition des remBdes les plus employ6s 68.

61. Annales de I H6pital-Gindral, l, 273.
62. 6s Ursulines iussi connaissent I'art des fleurs artificielles. Katm qui

visite la maison en 1749 dit: < They do all sorts of neat work there, gild, pictures'
make artificial flowers' s1s' r (Kalm, op. cit., 470.)

63. Annales de PH6pital-Giniral, l, 272 et Annales de l'Hdtel'Dieu, 391'
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Les religieuses se livrent aussi parfois i des occupations d'ordre artis-
tique. Par exemple, on fait de la musique trEs t6t i I'H6pital-G6n6ral. En
effet, dds le d6but de l'6tablissement, les religieuses chantent la grand-
messe et les vOpres les dimanches et jours de fOtes. Tout naturellement,
elles imitent, en cela, les religieuses de I'H6tel-Dieu; on le comprend da-
vantage, quand on sait que Mdre Soumande qui occupe la charge d'as-
sistante de la nouvelle Communaut6, en 1692, s'est toujours int6ress6e,
d'une fagon particulidre, i l'6tude du plain-chant. Trds tdt, Mdre Sou-
mande pense alors qu'un petit orgue pourrait aider i soutenir les voix du
cheur des religieuses. Obtenir I'instrument est chose plut6t facile, mais
trouver quelqu'un pour le toucher, voili qui est plus dfficile. En 17O4,
elle arrive i persuader le confesseur de la Communaut6, M. de la Co-
lombidre, d aller prendre des legons du maitre de clavecin i Qu6bec. M.
de la Colombidre se met au travail, et aussit6t, on achEte un orgue qui se
trouve au palais 6piscopal. Au bout d'un an, en 1705, M. de la Colom-
bidre devient, d juste titre, le premier organiste de I'H6pital-G6n6ral. Ce
qui int6resse avant tout ici, c'est de compter une nouvelle activit6 pour les
religieuses de I'H6pital, puisque M. de la Colombidre s'empressera d'en-
seigner son art aux religieuses 64.

Outre quelques activit6s artistiques, nous ne sommes malheureusement
pas parvenue i d6couwir le niveau de vie intellectuelle des religieuses:
savent-elles toutes lire ? que lisent-elles ? savent-elles 6crire ? sont-elles
instruites ? Nous n'avons trouv6 que de trds faibles r6ponses i ces ques-
tions. D'abord, la correspondance des religieuses est tout i fait absente
des archives de la Communaut6, tant en France qu'ici, i Qu6bec. Quant
aux liwes, il est impossible de savoir vraiment ce qu'elles ont dans la mai-
son, avant 1760. En effet, le catalogue des liwes des XVIIe et XVIIIe
si0cles, que I'H6pital-G6n6ral possdde, ne nous a pas 6t6 utile puisqu'on
n'y a enregistr6 que les dates d'acquisitions faites depuis 1960 seulement.
D'autre part, un don comme celui de Mademoiselle de Saint-Ours peut
6tre trompeur 66. En mourant, elle laisse i la Communaut6 4,000 livres
dont plusieurs datent du r6gime frangais; mais on sait que ces liwes ne
sont donn6s qu'au XIXe sibcle. Par ailleurs, nous poss6dons une liste com-
pldte des anciens ouvrages de m6decine gard6s i I'Hdpital-G6n6ral depuis
1699: on en marque 40 jusqu'i 1760. Mais, encore ici, comment diff6ren-
cier ceux que l'on a utilis6s d l'6poque, de ceux qui sont entr6s aprds
1760 e l'H6pital-G6n6ral ? Le m6me probldme de documentation se pose
par rapport aux 135 livres de pharmacie.

Toutefois, les liwes de Saint-Vallier sont sfirement dans la maison
avant 1760. Nous en avons comptf34 en tout; tous sont des ouvrages de
spiritualit6. Plusieurs sont des biographies de saints: saint Charles Borro-

64. Annales de l'H6pital-Gindral, 1,249.
65. Mademoiselle de Saint-Ours a v6cu I I'H6pital-G6n6ral en qualit6 de pen-

sionnaire perp6tuelle en 1777 i 1832.
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m6e, Pie V, saint Ignace, saint Jean Chrysostome, saint Bernard, saint
Augustin, etc. Nous ignorons ti 1es lsligieuses ont accbs i la bibliothdque
de I'Ev0que; mais il est un peu surprenant de ne trouver aucune euwe de
saint Augustin, fondateur de I'Ordre auquel appartiennent les religieuses
de I'H6pital-G6n6ral. Par contre, la bibliothdque de Saint-Vallier compte
plusieurs volumes faits par des J6suites. Nous avons aussi relev6 des liwes
6crits en latin, plusieurs exemplaires du rituel et du cat6chisme de Saint-
Vallier, des sermons du temps de saint Bernard, Les livres des Rois,
L'Eccl4siaste de Salomon, L'Exode et le Ldvitique, Isaie - tous traduits
en frangais - les Proverbes de Salomon, et des livres graves comme le
Directoire des mourans, d I'usage des Chartreux.

Au catalogue des ouvrages qui ont 6t6 i I'usage du pensionnat, on
compte 753 livres. Mais nous avons constat6 que presque tous sont 6dit6s
au XIXe sidcle; sept ou huit seulement le sont au XVIIe. En laissant cinq
de c6t6 qui sont sans date, trois seulement sont 6ditds avant 1764, parmi
lesquels deux traitent du cat6chisme et un d'histoire naturelle. Pourtant,
nous avons trouv6 un document int6ressant dans les Livres des comptes
pour 1'ann6e t728-1729: les religieuses achdtent < 29 livres de latin et
frangais pour enseigner aux pensionnaires >. Mais, of sont ces livres ?
Comment se fait-il qu'on n'en fasse pas mention au catalogue du pension-
nat ? Cette documentation est, au point de d6part, de nature d d6coura-
ger toute 6tude du niveau intellectuel des religieuses de I'H6pital-G6n6ral.
Il reste que quelques-unes connaissent certainement le latin et le frangais
pour pouvoir I'enseigner.

Le r6gime de vie intellectuelle des petites pensionnaires, pourrait, par
le biais, nous faire appr6cier le niveau de vie intellectuelle des religieuses.
Malheureusement, - outre ces livres de frangais et de latin achet6s en
1728-1729 - la documentation ne nous fournit aucune information i ce
sujet. Nous savons seulement qu'un pensionnat a 6t6 fond6. Il est d propos
d'en dire au moins quelques mots.

Dis 1692, les autorit6s coloniales parlent de projet de fondation d'6co-
les dans les h6pitaux de la Nouvelle-France, dans le but, encore une fois,
de lutter contre la fain6antise, pour < tacher a empescher Loisivet6 qui
regne dans la plus grande partie de la Jeunesse de ce pays en Instruisant
les Enfants, faisant aprendre des m6tiers a ceux qui seront pauvres, et
surtout les occupant a la culture des terres > 60...

Lorsque Saint-Vallier constate que la Communaut6 est assez
nombreuie pour employer quelques religieuses i l'6ducation des jeunes
filles, il incite la Sup6rieure i recevoir des petites pensionnaires. A I'au-
tomne de 1725, on inaugrre effectivement, i fHdpital-G6n6ral, un pen-
sionnat pour jeunes filles. Pour en justifier l'6rection, l'Ev$que, dans sa

66. Frontenac et Champigny i Pontchartrain, 15 septembre 1692, AC, CllA'
l2r:20.
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permission 6crite, i la Communaut6, cornmence par dire que leurs occu-
pations auprbs des pauvres 6tant moins lourdes que celles qu'elles auraient
auprds deJ malades, peuvent leur permettre de se consacrer d'une fagon
particulidre i l'6ducation 07. En r6alit6, on y voit avant tout une source de
ievenus. D'ailleurs, la Communaut6 demeure fiddle, par cette nouvelle
@uvre, aux constitutions de I'Institut qui permettent, outre le soin des pau-
vres, I'instruction de personnes du sexe fdminin. C'est pourquoi, la per-
mission est facilement obtenue de prendre des pensionnaires selon I'espa-
ce disponible pour les loger et selon le nombre de personnes capables de
les 6lever 6s. De plus, ajoutons que ce pensionnat peut devenir, en m6me
temps, une source de vocations religieuses.

Pendant dix ans, les petites pensionnaires vivront d I'int6rieur de la
cl6ture, juste au-dessus du cheur des religieuses. En 1735, on les installe-
ra dans ie grenier du bAtiment des R6collets fraichement r€pat6 pour elles.
Cette localisation du pensionnat hors de la cldture va contribuer i remet-
tre de I'ordre au monastEre. Les Annales ajoutent que ces r6parations ont
cott6 200 livres, mais que les profits tir6s des pensions ont vite d6dom-
mag6 la Communaut6 de cette ddpense 60. Ce qui prouve que le pensionnat
a 6t6 rfimrnilrateur.

Nous savons trEs peu de choses sur les matieres enseign6es aux jeunes
filles, de 1725 d 1760. Nous pouvons seulement affirmer que les religieu-
ses, outre la religion et le frangais, enseignent la viole, dds les premidres
ann6es du pensionnat, comme le t6moignent les vieux liwes de comptes.
Nous savons 6galement que les religieuses enseignent la dorure d la colle.

S'il nous est impossible de suivre tout au cours de la journ6e les reli-
gieuses dans leurs alldes et venues, nous pouvons tout de m€me nous faire
maintenant une idde de la fagon dont elles occupent leurs journdes, fort
remplies comme nous I'avons \N' en laissant une trds large part i la vie
coniemplative. Mais nous avons pu constater que cette vie contemplative
ne les d6tache pas de toute activit6 profane.

Au-deld de cette vie mouvement6e que nous avons partiellement d6cri-
te, est-il possible de d6celer un esprit de communaut6, ou, pour le moins,
certains traits de mentalit6 ? Nous allons rapporter quelques-unes de nos
observations.

El4ments pour l'6tude d'une mentalitd

Savoir comment les religieuses de I'H6pital46n6tal sont log6es, vOtues
et nourries, et connaitre sommairement leurs activites quotidiennes de-

67.
68.
69.

AHG-Q, Lettres des EvAques.
Doc, cit6,
Annales de I Hdpital-Gdndral, Tl.
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meurent bien insuffisant pour profiler le visage social de la Communaut6
et appr6cier, par cons6quent, sa conduite et ses attitudes, c'est-i-dire, sa
mentalit6. Pour y arriver, il faudrait percevoir le climat psychologique dans
lequel les religieuses vivent, et reconstituer leurs conceptions diverses et
parfois ambiguds. Notre ambition ne va pas jusqueJi. Il n'y a pas ley
d'insister sur ce qu'une 6tude approfondie de la mentalit6 de I'H6pital-Ga
n6ral serait chose difficile et risqu6e car elle dewait coincider avec la men-
talit6 des collectivit6s - famille et colonie - qui encadrent I'institution.
Or nous savons qu'aucune 6tude systdmatique ta 6tE faite dans ce serui.
A titre d'explorateur donc, nous essaierons de d6crire un peu I'atmosphdre
qui rdgne dans la Communaut6 en d€gageant quelques aspects de mentalit6
qui nous ont surtout frapp6e.

Certaines images de la vie monastique qui se sont impos6es aux profa-
nes sont trds contestables; sans doute faut-il en exclure plusieurs de ne
tre vision, entre autres celles de l'esprit g€gare, de la docilit6, de la fixit6
dans les id6es et le comportement. Une fois ces fausses repr6sentations ef-
fac6es, les moniales de l'H6pital-G6n6ral ne nous apparaitront que plus
humaines, plus vraies.

Un premier trait de mentalit6 que nous avons observf chez les reli-
gieuses, dds le d6but de sa fondation, c'est leur esprit d'ind6pendance et
d'affirmation personnelle. L'6loignement de la ville, la crainte d'une sub-
jugation par fH6tel-Dieu, la pr6sence de I'EvOque dans la Communaut6-ette-m6me 

sont, parmi d'autres, des facteurs explicatifs. La premibre ma-
nifestation d'ind6pendance est trds nette au moment de la sdparation des
deux communaut6s en 1699-1701,. Nous nous souvenons que les religieu-
ses de l'H6tel-Dieu se sont montr6es assez mal dispos6es i l'6gard de la
communaut6 naissante de I'H6pital-G6n6ral et qu'elles ont voulu la main-
tenir sous leur tutelle. Mais les religieuses de I'Hdpital-G6n6ral, avec fer-
met6 autant qu'avec respect, ont fait savoir i I'H6tel-Dieu que rien ne les
emp6cherait de recevoir leurs propres novices.

Cet esprit d'ind6pendance est intensifi6 par un solide attachement i la
maison, e h Communautd et i I'euwe de I'H6pital-G6n6ral. Les reli-
gieuses, en effet, se disent attach$es i leur Guvre qui leur donne tous les
jours I'occasion de pratiquer I'hospitalit6 70. Reconnaissant leur cuwe dis-
tincte de celle qui est propre i la Communaut6 de I'H6tel-Dieu, elles tien-
nent i g6rer leurs affaires s6par6ment' Aussi, jusqu'i la mort de Saint-
Vallier, nous sentons les religieuses de I'H6pital-G€n6ral fortement li6es
entre elles, tdchant de consolider leur autonomie.

Mais la mort de I'Ev0que vient troubler la Communaut6. Dans le
combat qui s'engage en 1728, entre les autorit$s civiles, les religieuses
doivent plendre position, ce qui amdne des conflits de personnalit6 i I'in-

70. Annales de l'H6pital-G€n4ral, I, 106-112'
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t6rieur de la Communaut6. Faisons ressortir quelques caractdristiques de
mentalit6 qui se manifestent lors de ces troubles.

Il faut d'abord se rappeler que les religieuses, en perdant la protection
de Saint-Vallier, se butent i une certaine antipathie de son successeur,
Dosquet. C'est pourquoi, m6me si la correspondance de Dosqlet est un
document important,-elle ne doit pas servir de base uniqrre i I'analyse de
caractdre que nous voulons faire. Vers 1730, Dosquet 6c1jt, au Ministre,
une lettre imp6tueuse contre fH6pital-G6n6ral dans laquelle il fait sur-
tout ressortir les divisions intestines qui existent parmi les religieuses et
qui ne manquent pas de scandaliser le public. Selon lui, l'esprit d'ind6-
pendance, fftdividualisme et la division rdgnent dans la Communaut6:

Cette communaut6 est si d6cri6e par sa mauvaise conduite qu'elles ne
peuvent esp6rer qu'il se pr6sente chez elles des novices. Douze per'
ionnes suffisent pour prendre soin des pauvres qui y sont et elles
sont actuellement vingt six, dont il y en a au moins la moiti6 qui
paraissent n'avoir aucune vocation pour cet 6tat.

Elles sont divis6es par moiti6 sans Presque d'esp6rance et de r6con-
ciliation.

Blles n'ont sollicit6 M. de St Vallier de les soustraire de I'H6tel-Dieu
que par esprit d'ind6pendance et de libert6 dont elles ont abus6 ?1.

Mais le Ministre, pas plus que le Coadjuteur, ne peut rien changer
pour rem$dier i ce ddsordre scandaleux, sans la participation du gouver-
neur et de f intendant, selon les lettres patentes de l'6tablissement de l'H6-
pital-G6n6ral ?2. Or Beauharnois et Hocquart ne partagenl pas les positions
de Dosquet ils refusent de diminuer le nombre de religieuses de la Com-
munaut6. L'EvOque reprend en disant que I'institution fermera d'elle-m6-
me, car les parents ne voudront pas mettre leur fille dans une maison d6-
cri6e. Pour renforcer sa position, Dosquet implique les religieuses de
l'H6tel-Dieu dans son argumentation: elles auraient une rdpugnance infinie
i recevoir ces filles de I'H6pital-G6ndral qui n'ont aucunement I'esprit
de religion et qui ne feraient qu'apporter I'esprit d'ind6pendance et semer
le d6sordre oil elles iraient. Emport6, Dosquet va jusqu'i dire que plu-
sieurs filles sont admises i la profession, n fHdpital-Gfln€ral, sans faire
de noviciat ?8. Puis il insiste sur la trop grande libert6 des religieuses, affir-
mant que celles-ci essaient mOme de lui extorquer des permissions pour se
couvrii aux yeux du public. Pour achever son tableau de l'6tat d6plorable
de la Communaut6, Dosquet dit que ces < filles rebelles en viennent aux
mains et assez rudement t 74.

71. AAQ, Dosquet l Maurepas, 16 octobre 1730, Copies de lettes,II,439.
72. AAQ, Maurepas i Dosquet, 27 avril 1731, F' l-19.
73, L6tude de tous les registrcs d'entr€e et profession nous a fait voir que

I'affi rsrotion est fausse.
74. AAQ, Dosquet I Maurepas, 12 septembre 1731, Copies de lettres, II' 285-

287.



Maitre-ttutel de l'dglise de I'H6-
pital-Gdndral de Qutbec, qui
axistoit du tenrps des Ricollets

H6pital-Gtneral cle Quebec: es-
calier du cloifte, au monastarc
Notre-Dame des Anges (XVIIIg
siiclel



PLAN EN RELIEF DE L'HOPITAL-GENERAL DE QUEBEC
FAIT EN T876 PAR MERE CLOTHILDE S/ROIS DE SAINTE-MARIE

(l) hangar pour voitures ti chevaux; (2) maisott du contretnaitre; (3) hangar;

iqj ttoUir; (5) buanderie; (6) nnisort des employts " mdles "; 
(7) base du moulin

(i'vent; (8) remise pour les instrurnents araloires:0) cimetiire: (10).c-heur des
religieusei; (tI) rdiidence des aunt6niers; (12) 4glise qui comprend I'ancienna
chapelle des RLtcollets; (13) h6pital: Ier ttage riservt aux hommes; 2e 4tage
rtsirvd aux femmes; 3e itage, charnbres des pensionnaires; (14) Ier itage:
procure; 2e itage: chambres pour les homrnes; (15) cloitre de,s_ reliSieuses''construit 

en 1737: (/,6) cloitre des religieuses, construit en 1843; (17) pharmacie
et chirurgie; (18) ancienne partie du couvent des Rdcollets; (19) lerme des
Islets, de l'autre c6td de la rwiire St-Charles.



VIE INTIME DB LA COMMUNATITE 175

Ces religieuses indisciplin6es, telles que peintes par le Coadjuteur, ne
seraient-elles pas le reflet du clerg6 canadien et de son esprit d'ind6pen-
dance ? Nous sommes port6e d croire que I'attitude de I'H6pital-G6n6ral,
si nous oublions les exag6rations possibles du Coadjuteur, n'est que symp-
tomatique d'une mentalitE g6n6rale en Nouvelle-France. C'est d'ailleurs
en ce sens que s'exprime Dosquet au Ministre quand il dit qu'il faudrait
faire peu de pr6tres canadiens d cause de leur esprit d'ind6pendance et de
l6gdret6. Le Coadjuteur 6bauche alors une politique d'action: il faudrait
nommer aux canonicats vacants les directeurs du S6minaire de Qu6bec, ce
qui les forcerait d assister aux offices de cheur. Il croit que cette proc6-
dure ferait diminuer les eccl6siastiques inutiles qui se livrent i des amuset-
tes mondaines, au jeu, d la bonne chdre, et qui entretiennent m6me la di-
vision entre eux et les laics. Il d6sire aussi introduire d'ansiens cur6s dans
le chapitre, car ils rendront plus service que les jeunes chanoines qui, le
plus souvent, portent au scandale par leur attitude 76.

Mais I'opinion de Dosquet est encore plus singulibre quand il s'agit des
religieuses de l'H6pital-G6n6ral. Il devient m0me parfois un peu agressif
dans son comportement. Les religieuses elles-m6mes d'ailleurs s'aper-
goivent, dds la premidre visite du Pr6lat i la Communaut6, qu'il se m0le
i sa politesse et b sa distinction un peu de froideur. Toutefois, bien des
religieuses refuseront de se soumettre d certaines de ses vues.

Derridre Dosquet, il faut cependant voir Latour, nomm6 par le Coad-
juteur pour faire la visite canonique de l'H6pital-G6n6ral. Ce sup6rieur
des communaut6s religieuses semble avoir exerc6 une grande autorit6 i
I'H6pital-G6n6ral. Mais son attitude provocatrice am0nera 1es lsligieuses
i vouloir s'affirmer, dds 1730. En effet, la supdrieure Louise Soumande
6tant morte le 27 maors 1730, Latour fait proc6der, dEs le lendemain, aux
6lections d'une nouvelle sup6rieure, malgr6 l'opposition de plusieurs reli-
gieuses qui d6sirent que tout se fasse < d'une manidre canonique, suivant
leurs rdgles et constitutions > ?6. Selon Beauharnois et Hocquart, c'est La-
tour lui-mOme qui d6cide de nommer une supdrieure pour deux ans, pen-
dant que huit religieuses se retirent dans leur cellule; les neuf autres
n'6lisent que les officiBres 7?.

A partir de cette 6lection, il faut reconnaitre que les retgieuses sont
vraiment divis6es i I'int6rieur de la Communaut€. Aussi, quelques-unes
parmi elles en sont inqui6t6es. Entre autres, une religieuse indignde ddcide

75. Dosquet l Maurepas, 15 octobre 1729, AC, CllA, 5l:352s. Voir le texte
caract6ristique de Dooquet concertrant I'inddpendance et lindocilit6 qui rlgnent dans
le clerg6 canadien, ea g6n6ral. (AC, CllA, 53:246-248.)

76. Aprls que le jour des 6lections est fix6, les religieuses doivent faire forai-
son des Quarante heures il la fin desquelles elles doivent prcc6der il L6lection.
Puis, le sup6rieur c6llbre la messe du Saint-Esprit oU toutes les vocales coalmu-
nient pour ensuite d6poser le billet pt6 dans une bolte pr€par6. (Cottstitutions de
yH6pital-G6n6ru1.)

77. Beauharnois et Hocquart i Maurepas, 6 octobre 1731, AC' CllA, 54.
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de faire part de ses sentiments b une sup6rieure des Augustines, en France.
Au nod d'une bonne partie de la Communaut6 elle explique alors les
difficultds qu'elles ont 6ues avec leurs sup6rieurs eccl6siastiques. La reli-
gieuse rebeile ne dissimule pas ses impressions: la Sup6rieure- ne pegl-Pas

fieindre la situation < avec ies couleurs naturelles >, les religieuses fiddles
au Doyen n'ont 6lu que celles qui faisaient partie- de leur. gtoupe' -des
esprits'ambitieux traviillent sans cesse d pr6venir les sup6rieurs en leur

faveur et r6ussissent parfois, etc. L'auteuf de la lettre apprend meme i

la Sup6rieure de Fradce que le groupe de religieuse-s oppos6es.au Doygn'
et dont elle fait partie, ont pris-soin de faire 6ter les cordes des cloches
pendant les eleitions ?8. l.iotons que les ,religieuses les plus r6calci-
tantes sont les demoiselles Duchesnay et de Ramezay; aussi, quand la

religieuse explique, dans la lettre, qu'on leur a conseill6 de Po{er cette af-

fair! au Conseil, on leur aural apport6 jusqu'd 50 pistoles porrr la

poursuivre - il faut comprendre qu:ellT- cherchent appui i I'ext6rieur,
iar elles se sentent prot6g6es par leurs familles.

Mais le Gouverneur et flntendant ne s'en effraient pas et racontent
l'6v6nement au Ministre avec pond6ration: les religieuses oppos6es au-
raient demand6 une 6lection dans les formes habituelles; le Coadjuteur
ayant refus6, il n'y aurait pas eu de discorde, mais quelques tracasseries
seulement. Pour iassurer li Ministre, ils soulignent que ces tracasseries
sont assez communes dans les communaut6s de femmes. Par ailleurs, di-
sent-ils, les religieuses de I'H6pital-G1n6ral ont une conduite r6gulidre et

sont waiment claritables enveis les pauwes, les invalides et les insens6s.
Ils vont m6me jusqu'i demander une gratification de 1,000 liwes au Roi,

four soutenir cbtte Communaute qui, ielon eux, rend un service essentiel
i la colonie ?e.

En r6alit6, le Gouverneur et I'Intendant jugent l'affaire bien autrement
que ne le fait le Coadjuteur:

Les religieuses qui composent cette communaute, disent-ils, sont au
nombre de dix-huit, cont la moiti6 sont filles d'officiers ou gentil-
hommes du pays, les autres sont de familles bourgeoises, et-quelques-
unes mdme irr-d"rso.*. Mgr de Saint-Vallier, qui prot6geait particu-
librement cette communaui6, avait des 6gards pour les premibres, en
Ies mettant dans les charges; M. le coadjuteur, au contraite, a trouv6,
i ce qu'il pr6tend, plus de vertrr et d'ob6issance dans les autres, et
it est visibie qu,il leur donne la pr6f6rence.. Les sup6rieu.rs en ont
agi de m6mg. Notre attention a toujours 6t6 de les concilier: noug
en avons prrs tous les moyens dans les visites que nous avons faiteS
dans cette maison. M. le-coadjuteur pourrait seul y parvenir, soit
en donnant .la satisfaction aux unes de faire proc6der i une election

- 
zs. 

-AHG 
-e, Cahiers divers, Lettre d'une religieuse de I'Hspital-G-€ndral, dat6e

de 1730. Elle fui'trouv6e aux archives des religieuses augustines de Rennes.
7g. Beauharnois et Hocquart I Maurepas, 6 ootobre 1731, AC, CllA 54'
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canonique, €t marquant ,i toutes une confiance 6gale. C'est colle dont
nous usons i leur 6gard 80.

Beauharnois et Hocquart voient donc dans toute cette affaire une ques-
tion de divisions sociales, alors que Dosquet y voit une question de ver-
tu. Justement, n'insiste-t-il pas trop sur cette caractdristique de la Com-
munaut6 de I'H6pital-G6n6ral ? Ce genre de conflits internes, les cabales,
les divisions, ne sont pas le propre de cette Communaut6. En France, vers
la m6me 6poque, il y a aussi de ces divisions qui troublent parfois la vie
communautaire. L'historien P6rouas l'a affirm6 par rapport aux com-
munaut6s de La Rochelle qu'il a 6tudi6es 81. Par ailleurS, des discordes
existent aussi dans les autres communaut6s de femmes de la Nouvelle-
France. Beauharnois et Hocquart expliquent au Ministre, en 1733, que
malgr6 la r6duction de la dot e 3,000 liwes, il ne s'est pas pr6sent6 de
zujets. C'est l'6loignement des habitants du Canada pour le cloitre, disent-
ils, et les discordes int6rieures de ces maisons qui sont peut-6tre la cause
de cette abstention. Ils terminent en disant que pour amener des femmes
i entrer flans les couvents, il faut d'abord y faire rdgner la paix 82. Som-
me toute, malgr6 les divisions qui rtsgnent dans la Communaut6, les reli-
gieuses n'ont pas de conduite irr6grliEre, jusqu'ici. Manqueraient-elles da-
vantage d'esprit religieux quand il s'agit d'observer la cl6ture ?

Les Constitutions de fH6pital-G6n6ral d6fendent les entr6es libres dans
les couvents:

Pour les penonnes de dehors, les Sales des Pauvres ne leur sont
point une closture d6fendue; mais pour le reste de I'enclos du Monas-
tbre, le Concile d6fend i qui que ce soit, de quelque age' sexe, ou
condition qu'il puisse estre, d'y entrer sans cong6 par escrit, sous
peine d'excommunication des lors encourue. On excepte les person-
nes auxquelles il est permis de droist, gomme sont les Professes, les
Novices passantes de nostre Congregation 88.

De plus, seule la supdrieure a la permission de faire entrer, quand c'est
ndcessaire, le confesseur, le m6decin, le chirurgien, le charpentier, le ma-
gon, etc. pour travailler. I-es communaut6s de Qu6bec observeront-elles i
la lettre ces rEglements canoniques ? Laissons Dosquet raconter son en-
trevue avec Beauharnois et Hocquart, au Ministre:

Ils m'objectbrent I'usage de ce pays-ci. Je leur dit que M. I'Ev€que
ddftrnt permettait ou d6fendait ces entr6es, suivant qu'il 6tait bien ou
mal avec les puissances: ce qui faisait un mauvais effet dans l'esprit
des peuples; qu'une rEgle suivie 6tait toujours le meilleur; que d'ail-

80. Doc. cit6.
81. L. P6rouas, Le Dioc2se de la Rochelle de 1648 d 1724,188s.
82. Beauharnois et Hocquart I Maurepas, 14 octobre 1733, AC, CllA

59r:126e.
83. Constitutions de f HApital-G6n6ral,45.
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leurs je ne pourrais souffrir ce qui s'est fait autrefois, que les reli-
gieusei, au grand scandale du public, allassent au ChAteau ou i
I'Intendance, i des partis de diner ou de souper'

Il serait trop long de rapporter tout ce qui se dit i ce sujet: il y en
eut pour plusieurs s6ances; et enfin nous concl0mes qg'il y aurait une
chambre hors de la cl6ture, dans chaque couvent, oi les religieuses
viendraient recevoir leur visite' Les Ursulines nbnt pas voulu faire
cette chambre, quoique je leur aie parl6 deux ou trois fois. Ces mes-
sieurs m'en imputent la faute; mais je ne puis les contraindre i une
ctrose irr6gulibre. Ils ne veulent pas y mettre les pieds, qu'elle ne soit
faite, Ils disent qu'il ne leur convient pas de parler au travers d'une
grille. C'est ainsi que je leur parle quand je les visite; et je pense
[u'il peuvent se contenter d'aller of va l'Ev€que dans les couvents e.

L'effet attendu par Dosquet s'est produit: le gouverneur et fintendant
ne peuvent plus entrer dans les couvents. Si la grille ne llq convient pas,
qu'ils voient la sup6rieure avec une ou deux autres religieuses dans la
chambre de l'aum6nier 86.

Le Roi a sans doute 6t6 surpris d'apprendre que la cldture n'est pas
respect6e en Nouvelle-France, car, en France, il-n'est pas question, Pou
les'religieuses, de sortir du monast}re. Selon P6rouas' les communaut$s
de femires de la Rochelle, seraient toutes soumises i une clfiture trds stric-
te, et les cas de fuite hors du couvent semblent 6tre trds rares 86. Trem-
blay renforce cette affirmation:

Nous ne voyons point cet usage en france que les Religieuses sort€nt
de leur Maiion pbur des couries aussi legeres que des reparations de
leurs fermes et Moulins. Cela arrivera a des abbesses a qui il est permis
de tout faire mais dans les maisons bien reglees... cela ne se voit
Point az.

Mais en Nouvelle-France, il n'y a pas lieu de s'6tonner, car on ren-
contre aussi ce genre de d6sordre chez les deux auhes communaut6s de
femmes i Qu6bei. En effet, Dosquet ne peut s'em1€cher de constater les
mauvaises cons6quences des entrdes libres dans les couvents tant chez
les ursulines qu'i l,H6pital-G6n6ral88. Au fond, nous touchons d_la ques-
tion de l'esprit religieux qui n'est certainement Plf slpd-negr dans une
communaut6 plus que danJune autre. Par exemple,_l'attitude-{g \Iere Du-
olessis de Sainte-H6lBne et de ses discrdtes, en 1735, est significative. Par-
iculidrement inquibte del'6tat d'esprit des converses, la supfrieure expt-
que i sa communaut6 de I'Hdtel-Dieu que les filles qui se destinent i 6tre

"^oru"rr". 
n'ont pas plus de facilit6 que les autres A prendre I'esprit reli-

Dosquet l Maurepas,4 septembre 173-1,-AC--C1lA' 56.
Mauiepas l Dosquet, 8 avril 1732, AC, B 571:106-108.
L. P6rouas, oP. cit.,188.
eSQ, frenibfay tr Glandelet, l5-j!rin 1703' Lettrcs Carton O,4O'
Gosselin, Eglise du Canada, n'93.

84.
85.
86.
87.
88.
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gieux, et laisse entendre que c'est trop t6t de les retirer du noviciat le
lendemain de leur profession 80.

Si les religieuses n'observent pas toujours leurs rdgles avec exactitude,
ce n'est pas par mauvaise volont6 ni par manque d'esprit de foi. Au con-
traire, elles font parfois preuve de cr6dulit6 et de naivet6 m6me. Leur fa-
gon d'interpr6ter les 6v6nements pendant la guerre de la Conqu0te, au fur
et d mesure qu'ils se d6roulent, en est un exemple. Cette interpr6tation a
une port6e sociale d'autant plus sipificative qu'elle est partag6e par la
majorit6 de la population de l'6poque. De leur vision fort confuse des 6v6-
nements, - confusion normale 6tant donn6 qu'elles sont trop prds des r6ali-
t6s pour pouvoir en juger sagement, - il ressort une interpr6tation i moelle
providentielle dans laquelle s'opOre tout naturellement un partage judicieux
entre les bons et les m6chants, c'est-i-dire entre les Frangais et les Anglais.
Il faut penser que I'on est i une dpoque of la crainte de la mal6diction di-
vine conditionne plus que jamais les faits et gestes des individus. Ce ph6-
nombne est d'autant plus prononc6 que I'on vit en Nouvelle-France,
pays vierge, of tout, du climat i la g6ographie, en passant par I'Iroquois,
contribue i entretenir la peur. En tout cas, cette caract6ristique est trds
bien illustr6e par I'attitude des religieuses.

Jusqu'en 1758, les religieuses ne s'inquidtent pas tellement de la tour-
nure des 6v6nements: elles restent convaincues de la victoire frangaise
6ventuelle, car Dieu ne peut certes pas n6gliger de punir les Anglais. Une
fois cette assurance de protection divine 6branl6e par quelques dchecs fran-
gais, elles poursuivent leur raisonnement en s'appuyant sur la justice divi-
ne. Ecoutons Saur St-Claude de la Croix dire aux religieuses de France, i
la fin de I'annde 1758:

Ir Seigneur parait irrit6 contre nous. Nos ennemis s'avancent de
jour en jour; Ils ont d6ji conquis plusieurs forts du Pays d'en Haut.
A la v6rit6 ce sont les moindres, et nous leur en avons pris de plus
consid6rables et mieux gard6s; mais nous avons tout i craindre que
notre pays ne soit pris I'ann6e prochaine, s'ils ont I'avantage de
prendre de Pays d'en Haut. Cependant toutes nos forces y sont ren-
dues qui consistent en dix mil e hommes. Dieu se laissera-t-il fl6chir
par les pridres des bonnes dmes ?... C'est ce qu'on n'ose se promettre.
Lui seul peut nous pr6server et nous donner la vic,toire... Si Dieu n'a
piti6 de nous, nous p6rirons de fagon ou d'autre e0.

Mal6diction, espoir, crainte, tels sont les principaux sentiments ex-
prim6s dans ce texte. Le pessimisme se glisse dgalement dans I'esprit des
religieuses d'une fagon alarmante, laissant entrevoir une augmentation du
nombre de p6ch6s des Canadiens. En effet, en 1759, I'Annaliste ddplore le

89. AHD-Q, Actes capitulaires depuis 1700, 29. Les raocales assembldes d6ci-
dent d'allonger le noviciat des scurs @nvers€s.

90. AHG-Q, Lettres des EvAques, du clergd et des communautCs religieuses,
r,  1725-1868.
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fait que les p6ch6s des canadiens doivent 6tre i leur comble et que Pg ail-
leurs Dieu 

-<loit 
certainement Qtre offens6 de ce que I'esprit de p6nitence

n'est pas g6n6ral dans le peuple el. Louange soit faite i la vertu des An-

$ais f Auisi peut-on lire 
-un 

texte, quelqug peu 6mouvant,. et par lequel
ies religieuseinoor fournissent une eiplication de la prise du Canada par

les Anllais. Ce r6cit d'One guene et d'une captivift que nos p6ch6s nous

ont attiris vaut la peine d'6tre cit6:

Le Ciel jusqutci favorable i nos v@ux, nous avait pr6serv6s plusieurs
fois. La trbs sainte vierge, patronne de ce pays, avait renvers6 les
chariots de Pharaon, et JaiC pass€r oos vaisseaux i la vue de nos
ennemis sans craindre les flotJni la temp6te, qui n'6taient excit6s que
pour erD(: mais notre peu de reconnaissince ne nous a pas m6rit6 la^continuation 

de sa proiection. Nous en jouissions en@re aux premibres
attaques que nous ont faites nos ennemis; partout- 9.t -tlt ont paru'
ils ont 6t6 battus et repoussds avec une perte consid€rable des leurs.
La prise de Chouagen, du fort-George, et d-e plryt"".tt autres que
nous avons pris sui eux, en est la preuve. Irs victoires que n.us
avions remport6es i la Belle-Rivibre et d carillon etaient des plus
glorieuses. rtos guerriers revinrent charg6s de lauriers. Ils. n'en firent

f,eut-6tre pas I'hJmmage au Dieu des arm6es, car ces victoires tenaient
iu miracie, leur petii nombre sans le secours du Ciel n'aurait p'
les leur donner si-complates. Pour lors les ennemis d6sesp6rlrent de
nous vaincre, et la honte de reculer leur fit prendre la r6solution
d'armer une flotte formidable, munie de toute I'artillerie que I'enfer
a inventde pour la destruction du genre humain e2'

Entre le miracle et le p6ch6, les religieuses ne savent trop otr_ placer

la volont6 de Dieu. Coh6rdntes et logiques avec elles-mOmes dans leur in-

terpr6tation des 6v6nements depuis le d6but de la guerre, comment peu-

veit-elles consid6rer la fin de la ggerre de la ConquOte autrement que

comme une captivit6 m6rit6e par les p6ch6s des canadiens ? Mais cette

ni.ioo o spirituille > des 6vdnements n'empechera tout de meme p-as,les

t"til"or.. d'avoir des sympathies, de nourrir de I'espoir et meme d'aider

les 
-Frangais 

le plus posiiute lors de la guerre, sans se demander si c'est en

accord avec la volont6 divine.

Une fois le traite sip.6, en 1763, les religieuses voient fa situation

d,une fagon plus objectffi et plus pratique. Leur ton tahit m6me un cer-

iain r"p-"tr6 a t'CgirA de h France. Ces paroles, lanc6es el'_cours d'une

roppfi i"" des retgfeuses, exposant leur 6tat d'indigence au Ministre fran-
gais, m6ritent d'6tre raPPort6es:

Sensible i la perte que vient de faire I'ancienne France d'un immense
pays dont elle ne cbnnait pas la valeur, I'Anglais, plus attentif aux
inf6rCts de sa nation, n'oubliera rien pour se le conserver; nos regrets
en seront aussi longs que nos jours e3'

91 .
92.
93.

Annales de I Hipital-Gdndral (17 43-1793), I 18s.
rbid.,lz08'.
Saint-V allier et I H6pital'G6ndral, 37 5'
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Mais l'attitude des religieuses de l'Hdpital-G6n6ral pendant la grrerre
r6vdle bien d'autres traits de mentalit6. Tout au cours de la guerre, les re-
ligieuses se d6vouent fidElement, tant i l'6gard des bless6s anglais qu'd
l'6gard des hospitalis6s frangais. Les officiers anglais eux-mOmes, touch6s
par tant de g6n6rosit6 de la part des religieuses, font foi d leur chef mili-
iaire de toutes les attentions que les Hospitalidres leur donnent. Wolfe
s'empresse de t6moigner sa reconnaissance en promettant aux religieuses
que < si la fortune favorisait ses armes, il ferait honorer et respecter une
maison oi l'on rendait de tels services i I'humanit6 souffrante, et of I'on
avat d'6gards pour des 6trangers et des adversaires t s4. A partir du 13
septembre 1759, c'est par centaines que I'on transporte les bless6s anglais
d I'H6pital-G6n6ral. Pourtant, si I'on croit le capitaine Knox, les religieu-
ses trouvent le moyen de les bien accueillir: les malades eux-m6mes t6-
moignent des bons traitements regus. Knox parlera en leur nom:

...quand nos pauvres compagnons tombaient malades et qu'on les
faisait transporter de leurs d6testables h6pitaux de r6giments dans
ce refuge g1n6tal, ils s'en trouvaient assur6ment rendus heureux
d'une manibre qu'on ne peut dire; chaque patient avait son propre
lit avec rideaux et une garde-malade pour prendre soin de lui. Les
lits sont rang6s en galeries de chaque c6t6, avec un espace suffisant
entre chacun pour laisser passer une personne; ces galeries sont
gratt6es et balay6es tous les matins, puis arros6es de vinaigre, de
sorte qu'un 6tranger ne peut percevoir aucune odeur d6sagr6able;
l'616, on ouvre g6n6ralernent les fen6tres et on donne aux patients
une sorte d'6ventail pour se rafraichir quand il fait une chaleur pres-
que 6touffante ou pour 6loigner les mouches qui, b cette saison, i
cause du voisinage des marais, ainsi que de la rivibre Charles, sont
nombreuses et importunes. Chaque officier a une piEce i sa dispo-
sition et, pour prendre soin de lui, une de ces religieuses qui, en g6n6-
ral, sont jeunes, 6l6gantes et jolies e6.

Ce texte suffit d lui seul pour montrer le confort mat6riel et le r6con-
fort moral que trouvent les militaires anglais e fH6pital-G6n6ral. Com-
ment expliquer I'attitude de ces Mdres ? Elles sont guiddes par la charit6,
sans aucun doute, mais aussi par la sagesse puisque, malgr6 tout I'espoir
dont elles se nourrissent d'une victoire frangaise 6ventuelle, elles appr6hen-
dent tout de m6me ce que peut leur rdserver une victoire anglaise d6finiti-
ve. Aussi font-elles leur possible pour ne pas d6plaire aux autoritds an-
glaises. C'est d'ailleurs I'ordre donn6 par Mgr de Pontbriand en d6cem-
bre 1759:

Soyez attentif pour que ni les prOtres ni les religieuses ne parlent de
religion aux malades anglais, i I'H6pital-Gdn6ral. M. Murray me prie
de donner des ordres bien pr6cis... A l'6gard des catholiques, vous

94. rbid.,349.
95, Knox, An Historical Journal, 213, cit9 par M. Trudel, L'Eglise canadienne

sous le Rdgime militaire 1759-1764,1I,294s.
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faites bien d'administrer le plus secrbtement les sacrements... Il faut
craindre de se brouiller avec le gouverneur, pour 6viter de plus
grands maux... o8

Il n'est pas exag6r6 de dire que les militaires anglais ont toutes les rai-
sons d'estimler h conduite des religieuses. Il en est un m6me qui est sauv6
par la presence d'esprit d'une d'e[es. Voici qn'un ,sl]Ya .ge,- Y?L! captyrg
un officier anglais, l-e traine jusqu'au vestibule de I'H6pital-G6n6ral otr il
compte le tortirer devant dei spectateurs satisfaits. Ses plans sont d6jou6s.
Parmi les personnes 6mues, pr6sentes i I'arriv6e du sauvage, se trouve
Mdre St-H6nri; en un 6clair, elle murmure i ses compagnons d'amuser le
sauvage pendant quoi elle va couper rapidement les liens de I'officier an-
ghis I qoi eUe fait ensuite signe d'entrer dans 1e monastbre. Sorti de sa
iistraction, le sauvage constite, en collre, la disparition de sa proie.

Ayant 6chapp6 i cet iffreux supplice, il va sans dire que I'officier en ques-

tion garderi un trbs bon souvenir de sa salvatrice et de toutes les religieu-
ses cloitr6es e?.

On ddcdle parfois dans le comportement des religieuses autre chose
que de la g€n6iosit6 vis-i-vis les Anglais. A vrai dire, elles se sont m6me

"ttu"h6"r 
b certains officiers. Knox rapporte que < Ochterloney was cared

for most tenderly by Madame de Ram&ay, directress of the hospital, who
wept when tre dieA r 08. A la mort d'Ochterloney, arriv6e le 23 aott, le
gei1rA Wolfe s'empresse d'6crire i madame de Ramezay _nour ta remer-
Eier de sa bont6 envers son officier et pour I'assurer qu'il prot6gerait la

Communaute e0. Mais cette manifestation de madame de Ramezay ne
rdvBle peut-etre qu'une 6motion normale devant la mort d'un si jeune

officier.

D'ailleurs, dans ces circonstances, le parti le plus sage pour tous les
Canadiens n'est-il pas d'entetenir de bons rapports avec les conqu6rants ?
DEs 1762, on serit que le clerg6 canadien fait maintenant partie de la
grande famille 6gilannique. Aussi, cherche-t-il b manifester sa reconnais-
iuo"" uo gouverneur Murray. Le vicaire g€n&al du gouvernement de Qu6-
bec, au n6m du chapitre ei du clergd sdculier et rdgulier, exprime b Mur-
ray ses sentiments di respect et de soumission en reconnaissance des bon-

t6s ae Sa Majest6 britannique et de sa protectlo! accotd'n i la reli-
gron too. A la naissance du prince de Galles, on 6crira une lettre circulai-
Ie en sigre de r6jouissaass ior. Puis on 6mettra une ordonnance pour 16-
gler la pribre i r6citer pour la famille royale 102.
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Dds lors, les religieuses de I'H6pital€6n6ral n'ont plus qu'une attitude
d prendre: celle de 

-tirer 
le meilleur parti possible des 6v6nements. Elles

ne semblent d'ailleurs pas tres malheureuses de cette situation. En effet,
nous n'avons trouv6 aucun document indiquant leur d6sir de retourner en
France. Si Versailles, en 1763, a pu manifester le d6sir d'envoyer quel;
ques religieuses i I'Ile-de-France, G charg6 d'affaires de la Communautd
fiit savoir i la Cour que les Hospitalidres ne manifestent nullement le
d6sir de quitter leur 6tablissement.

Cette attitude bienveillante des religieuses h l'6gard des Anglais ne leur
a pas pour autant fait n6gliger leurs compatriotes frangais. Plus que de la
sympuihie, elles manifestent un profond attachement _pour- les Frangais
pendant la guerre et mpme, comme le laisse entendre Marcel Trudel, elles
ne laissent pas passer l'occasion d'agir d'une fagon positive Poq les aider.
L'historien iait-remarquer que les religieuses s'indignent du fait qge !a
petite garde anglaise, itrargee de surveiller I'H6pital,--se soit empar6e de-"oouerlore. 

et d effets appartenant aux parents des religieuses. Cependant,
elles trouvent insignifiante la razzia d'animaux faite par la cavalerie fran-
gaise sur les terrains de I'H6pital-G6n6ral, alors que ces animaux doivent
iervir i la subsistance m6me des malades des deux camps 1o3. Cela mon-
tre, entre autres choses, que leur caur reste bien du c6t6 franqais. A
d'autres moments, elles laisient s'6vader, et de gfand c6ur' les soldats fran-
gais gu6ris qui d6sirent aller rejoindre leur armee, et leur fournissent m0-
-e d'"s vivrbs et des hardes 1oa. Marcel Trudel rapporte encore qu'elles
peuvent utiliser la tactique des rumeurs pour abattre le moral de I'enne-
mi. Mbre Saint-claude irait jusqu'i annoncer une d6faite subie par le 96-
n6ral Amherst i I'Ile-aux-Noix. Ce qui lui vaut d'amdres reproches de la
part de Murray 106. Enfin, quand le g6n6ral de l-6vis, en 1760, d6cide
i'6".it" secrbtement aux religieuses pour leur demander de renvoyer de
leur Hdpital tous les r6fugi6s et d'accepter i leur place les bless6s du sib-
ge qu'il va entreprendre, les religieuses r6pondent,- 6galement en secret,

[o'eile. vont techer de vider leur maison; que s'il leur est impossible de
ienvoyer les deux cents malades anglais, elles seront ndanmoins < tou-
jours prQtes ) seconder ses intentions et d rendre tous les services en leur
pouvoir > 1oo.

Dans l'ensemble, les religieuses sont humaines et fort charitables pour
les bless6s des deux nations. Il est normal de trouver une espece de pru-
dence ou meme un peu de crainte i la base de leur attitude, 6tant donn6
qu'elles ont affaire 

-i 
de nouveaux maitres d6finitifs, ou sur le point de

\;€tre, et qu,elles ne peuvent rien contre la force. Mais au-deli de cette
sagesse, on sent tout de m6me chez elles une r6elle sympathie envers les of-
ficiers anglais pensionnaires i I'H6pital et avec qui elles partagent une

103. M. Trudel, op. cit.,Il,293.
104. Saint-Vallier et f Hdpital-Gdndral, 357 '
105. M. Trudel, op. cit., tI,293e.
106. SainnVallier et til6pital-GCndral, 358'
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vie sociale fort agr6able. A wai dire les militaires anglais semblent vrai-
ment gentils. Comment les religieuses pourraient-elles refuser quelques
menus plaisirs mondains aprbs les dures ann6es qu'elles viennent de tra-
verser ? Elles demeurent quand mOme les seurs ou parentes des militaires
frangais tu6s ou bless6s sur le champ de bataille. Pour cette raison, pen-
dant la guerre en tous cas, elles ne cessent d'aider le camp frangais au-
tant qu'il leur est possible.

Il ne faut pas croire que la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral va sortir
parfaitement intacte de tous les 6v6nements de la guerre. Quoique leur
r6gime monastique demeure, en principe, invariable, le comportement des
religieuses se trouve un peu modifi6 aprbs la guerre. Il serait d'ailleurs
6tonnant que leur ancienne fagon de viwe n'ait pas 6t6 touch6e.

Cependant, il n'est pas facile de se rendre compte des r6elles modifi-
cations qu'a subies la Communaut6 aux ann6es 1760. IE document le
plus important que nous avons trouv6 touchant le changement de mentalit6
chez les religieuses consiste dans les instructions secrdtes de Mgr Briand
i la Communaut6 de I'H6pital-G6n6ral, A partir de ce document, il nous
semble important de d6crire cette espdce de d6cadence qui, selon lui, mar-
que Ia Communaut6 apr0s la guerre 107.

Par I'ensemble de ses instructions, Briand veut faire ressortir I'esprit
de reldchement qui s'est introduit dans la maison et qui s'est substitu6 i
I'esprit de Dieu. Avec compr6hension et condescendance, l'Ev€que - te-
nant compte de toutes les occasions de dissipation au cours des dernidres
anndes - alprtit les religieuses qu'elles doivent s'efforcer de r6parer les
brdches faites d I'ancienne r6gularit6 et discipline. Si ce relAchement 6tait
normal, dans ces conjonctures, dit-il, une telle conduite pourrait devenir
crime et d6sordre. Mais Briand devient vite pr6cis dans ses paroles, quand
il affirme que les religieuses ont toutes les raisons d'observer la rdgle,
mais que le seul motif de I'entr6e des novices suffit pour r6fl6chir aux in-
fractions faites aux v@ux et I la r0gle. Puis I'EvOque montre le peu de
considdration qu'il a envers cette Communaut6, en affirmant que les filles
enhent en religion que pour 6chapper aux dangers du monde.

Le ton devient menagant quand il les traite de pharisiennes et d'hypo-
crites pour en arriver i 6num6rer leurs principales infractions' Si I'on en
croit le juge, les religieuses ont pris I'habitude d'enfreindre le veu d'ob6is-
sance et elles ont m6me tendance i traiter leur sup6rieure d'6gal d" 6gal,
sans mOme observer les rbgles 6l6mentaires de la politesse. Sa remontrance
sur la pauvret6 est encore plus dure: il se demande s'il est une religieuse
waiment pauwe.

Que penser donc de I'abus qui s'est introduit d'avoir son argent i sa
disposition, de se fournir des aliments, d'avoir i soy des liqueurs, de

tO7. AAQ, Briand i la communaut6 de l'H6pital-G6n6ral, 1766 (?), D.Q. UI-5'
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108. M. Trudel, oP. cit.,I, l l3'150'
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s'acheter soy meme des habillemens, de suivre en cela sa volont6 et
son gout et Peut-Otre sa vanit6 ?

Quant i I'hospitalit6, selon I'Ev6que, elle semble limit6e i nourrir les corps
,* r,o""npei d"s Ames. Il pense aussi que la chastet6 est bless6e et ne
peut s'empOcher de s'exclamer:

... quelle faute commettent celles qui parlent publiquement. et tout i
faif indiscrdtement de tous ,les crimes qui se peuvent comrnettre contre
cette vertu, qui... n'ont pas la prudence de taire celles qui regardent
tout ce qui a rapport auviolement de la sainte puret6"'

Et que penser des visites que I'on regoit sans permission ? de la facilit6

uu"" tuqo"tt" on laisse et fait entrer les domestiques dans les salles ? Enco-

re i l,eidroit de la cl6ture, I'EvQque s'interroge sur certains gestes: < Pour-
quoi plus de tour i la porte conventuelle, ni b la sacristie ? personne ne

veut ie gesner, la rdgle ainsi n'est pas observer >. Enfin, Briand accuse

les religiiuses de plusieurs d6fauts: paressg mondanit6, sensualit6, molles-
se, d6fott de la'pridre. Il parle dls < filles qui 19 se ldvent jamais i

I'heure-marqu6e, qui n'assistent que rarement aux offi9e9, qui s-'en dispen-
sent pour la moindre chose >. Puis il souligne la facilil6-avec laquelle on

rc Aiip.*" de la rdcitation commune de son office. Il devient austbre et
gfave quand il les accuse d'abuser des r6cr6ations, disant qu'on se ressent

iu libeltinage qui existe dans le monde, < ou chacun suit ses d6sirs, ses

volont6s et-ses^passions >. uattitude qu'il campe des religieuses au 16-

fectoire nous surprend quelque peu: ( ... il n'y en 1 qlF.certain nom-

bre qui y soient issiduei, on mange partout. Il serait difficile de trouver

,rn .ndtoit dans votre maison que vous regardi6s et respecti6s comme 16-

gulier; partout on boit, on mange partout, on parle et en tout tems; >

Eti""i ajoute que I'esprit de reldchement se retrouve dans une foule de
pratiques omisei ou mal faites: vaisselle, balayage-, ordre de sa cellule. En-

iin, ii souligne des irr6gularit6s par rapport i I'habillement et i I'ameu-

biement. UEvOque termlne ses r€primandls en accusant les religieuses d'in-

diff6rence: < Il in est qui vivent lt sans esp6rance et sans ddsespoir parce
qu'elles ne pensent i rien, qu'elles ne veulent pas mQme t6fl6chir de crainte

de se troubler dans leur fausse paix. >

Nous sommes en face d'un document trBs dur qui appelle des nuances.
Ces exhortations de l'Evpque aux religieuses, i revenir i I'ancienne
r'giait',laisse r6fl6chir, certes, sur le changement des PTurs apras le.:

loigues 
"i 

dot"t ann6es de guerre. Rappelons $-!. nf90, dl temps- qu'il

6taii grand vicaire, avait 6prouv6 beaucoup_ de difficult6s de la part de ses
prQtre"s eux-m€mes: il n'av-ait pas manqu{ de r$agir d'une fagon trds auto-

iitaite. Marcel Trudel nous le d6crit i diverses occasions comme une per-

.onne qoi, craigrant I'esprit d'ind6pendance largement .t6pa4" dans la

colonie,' fait tout en son possible pour ne pas s'en laisser imposer 108.
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Briand aurait, en effet, consacr6 une bonne partie de sa correspondance i
r6primander tous et chacun, i cause de leur indocilit6 et de leur obstina-
tion en ce qui concerne la religion. Les religieuses de l'H6pital-G6n6ral
n'ont pas 6t6 6paryn6es. Mais ce qui nous 6tonne, c'est le ton particuli0re-
ment dur qu'il adopte i leur 6gard, alors que, sous le r6gime militaire, il
avait v6cu chez elles, leur servant de chapelain. Il les a donc connues de
trds prds, mais il ne semble pas avoir tenu compte des circonstances trds
difficiles dans lesquelles elles se sont trouv6es. Par ailleurs, nous croyons
ddceler chez Briand une certaine 6troitesse d'esprit, i moins que cette
duret6 qu'il adopte d l'6gard des religieuses de I'H6pital-G6n6ral (duret6
que nous retrouvons aussi dans bien des lettres qu'il adresse i ses prO-
tres), ne soit, par compensation, le fait de la timiditd excessive dont il
souffrait.

De toute fagon, la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral serait tout sim-
plement l'image de la soci6t6 canadienne. En outre, la ddcadence de la
Communautd, telle que vient de la d6crire Briand, nous surprend d'autant
moins que la tension s'est fait sentir davantage i I'H6pital-G6n6ral qu'ail-
leurs. Peut-on concevoir des religieuses ardentes I observer leurs rdgles au
milieu du fatras indescriptible qui existe dans la maison au cows de la
guerre? En 1757, par exemple, au deli de 600 malades envahissent la
salle de la Communaut6, 30 e 40 officiers s'installent dans I'infirmerie pen-
dant que les classes sont converties en hdpital aprds avoir plac6 les pen-
sionnaires dans le noviciat r00. fss malades occupent m6me la d6pense, la
cuisine et l'6glise. Dans ces conditions, les exercices spirituels ne peuvent
certes pas 6tre suivis d la lettre par les religieuses. Quand on sait que les
mauvaises habitudes se contractent vite, il n'est pas 6tonnant de constater
une pdriode de d6cadence des mcurs. Il ne faut pas oublier non plus
que ce ph6nomdne de relichement moral se produit dans une communau-
t6 of les religieuses sont jeunes et jolies selon Kalm. Le logement des
officiers anglais dans la Communaut6 ne pourrait-il pas expliquer un peu,
aussi, la perte de zEle chez les religieuses ? Si la femme du ministre protes-
tant John Brooke voyait presque toutes les religieuses belles, enjoudes, I'air
mondain, polies, amus6es r10, les galants officiers n'ont certes pas manqu6
de le remarquer.

En somme nous venons de constater que la vie sociale de la Commu-
naut6 ne se ddroule pas dans un cadre fix6 une fois pour toutes. Si tout
au long du XVIIIe sidcle, les religieuses nous apparaissent bonnes reli-
gieuses tout autant qu'humaines et charitables, nous avons vu que la co-
lonie et les 6v6nements ext€rieurs ne sont pas sans les influencer.

109. Annales de tH6pital-G€ndral (1743-1793), 85s.
110. Lettre de Madame Brooke, cit6e dans B. Dufebvre, Cinq lemmes et

nous,34s,



CHAPITRE V

Rapports de la Comrnunautd ar)ec l'extdrieur

Liens avec d'autres communautds. Procis. L'Etat dans les af-
faires temporelles de la Communaut4. Troubles d la mort de
Saint-Vallier. Ldgataires universels et Ie Palais 4piscopal.

Jusqu'ici, sauf pendant la p6riode de grands bouleversements (au
cours des anndes de grrerre), les retgieuses de I'Hdpital-G6n6ral semblent
vivre d'une fagon plut6t isol6e dans un petit monde of tout est 16916
avec minutie, et qui nous est encore ferm6 pour une assez large part. Ce-
pendant, une brdve 6tude des rapports de la Communaut6 avec I'ext6-
rieur va nous montrer que la vie du monastBre s'6coule ind6niablement
dans le cadre de la colonie et, par consdquent, subit les effets d'un mode
de vie et de pens6e attach6 i ce cadre. Et les religieuses de I'H6pital-G6-
n6ral sont mises en relations avec le reste de la soci6t6, non seulement
par de vagues informations glan6es ici et ld chez leurs visiteurs, mais en-
core par une participation active.

Liens avec d'autres communautds

En premier lieu, nous nous sommes demand6 si les religieuses de
fH6pital-G€n6ral entretenaient des relations amicales avec d'autres com-
muniutds, pour des motifs agr6ables, d6gag6s de prdoccupations mat6-
rielles. La iomme des documents que nous avons trouv6s pour r$pondre
ir cette question est minime. En effet, les 6l6ments d'information i ce su-
jet proviennent uniquement des annales religieuses.

Selon les annales des trois communaut6s de femmes de Qu6bec, les
religieuses se rendaient parfois visite entre elles. Dbs 1693, e I'occasion
de la fondation de l'H6pital-G6n6ral, les religieuses de la nouvelle com-



munaut6 et les Ursulines se firent r6ciproquement des visites; en effet,
les fondatrices obtinrent la permission d'aller Passer une journ6e au cou-
vent des Ursulines. Parce que deux d'entre elles 6taient d'anciennes 6lEves
des Ursulines, cela a sans doute cr66 des liens de sympathie. < Cette jour-
n6e se passa dans une joie trds intime et cordiale, rapportent les Annales
des Ursulines, ... nous etmes le bien de les possdder depuis dix heures du
matin jusqu'i quatre heures du soir. r 1 Quelques mois plus tar{r les Ur-
sufinei eurent ie plaisir de faire une visite aux religieuses de I'H6pital-
G6n6ral of elles furent regues i diner.

De leur c6t6, les religieuses de I'H6pital-Gdn6ral racontent quelques
souvenirs fort agr6ables concernant l'hospitatt6 mutuelle des trois com-
munaut6s de Qu6bec. En 1711, la sup6rieure des Ursulines, accomPagD6e
de trois religieuses, profita d'une inspection qu'elle devait faire d'une terre
situ6e prds du monastbre Notre-Dame des Anges, pour visiter la commu-
naut6 fe fH6pital-Gdn6ral. L'Annaliste souligne qu'on les regut avec
( toutes les marques d'affection les plus sincEres > 2. Au printemps de
1712, les religieuies de I'H6tel-Dieu profitdrent d'une occasion sembla-
ble pour rendie visite aux religieuses de l'H6pital-G6n6ral oi elles furent
regues i souper.

ass leligieuses de I'H6tel-Dieu et celles de I'Hdpital-G6n6ral diffdrent
quelque peu dans la fagon de narrer cette derniere rencontre; la compa-
raisoir dei deux r6cits nous a sembld significative. L'Annaliste de I'H6pital-
G6n6ral ne parle que de la joie caus6e par la visite qu'elle dit < inopi,n6e >;
tandis que fAnnaliste de I'H6tel-Dieu parle de visite rendue sur invitation
de I'H6pital-G6n6ral et ajoute:

N6tre entrevuE fut d'abord assez froide, parce qu'il s'6toit pass6 tant
d'affaires qui n'avoient pl0 ny aux unes ni aux autr€s, que de part et
d'autre, on fut quelque temps dans une grande r6serve. ,Cependant,
la conversation i'6tant un peu r6chauff6e, elles nous t6moignerent
un desir sincere d'entretenir avec nous l'union qui auroit d0 to0jours
y 6tre; de n6tre c6t6 nous les assurimes que nous ne souhaitions que
ia paix, et qu'il ne tiendroit pas i nous qu€ nous ne v6cussions dans
une parfaite intelligence a'

Quand I'Annaliste de l'Hdtel-Dieu parle de < tant d'affaires > pass6es en-
tre les deux communautds, elle pense alors i tous les conflits arrivds entre
elles au cours des ann6es 1699-170I. I1 semble donc, par la fagon de ra-
conter les 6v6nements, que les religieuses de I'H6tel-Dieu gardent rancune
i la jeune Communaut6, alors que celle-ci ne manifeste aucun ressenti-
ment.

A leur tour, les religieuses de I'H6tel-Dieu obtinrent la permission de
M. de La Colombidre de remettre la gentillesse i la communaut6 de I'H6-
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Ursulines de Qu€bec, I, 449.
A nnale s de P H 6 pital-G Cndral, l, 236.
Annales de Y Hdtel-Dieu, 377s.

l .
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pital-G6n6ral. Telle que d6crite par les Anrules de cette dernibre Commu-
naut6, la r6ception se fit avec pompe: les invit€es, voitur6es par les cdros-
ses du gouverneur et de l'intendant, se rendirent i fH6tel-Dieu of elles
furent chaleureusement regues i d6jeuner, i dfuer et i souper; elles man-
gbrent des mets < rares > et < exquis > a.

Les Annales de I'Hdpital-G6n6ral nous font encore la narration d'une
visite que leur rendit une bonne partie de la communaut6 des Ursulines,
en 1741, i l'occasion d'un examen de terrain situ6 prds du couvent No-
tre-Dame des Anges. La communaut6 de fH6pital-G6ndral en profita alors
pour inviter toutes les religieuses qui avaient quelques parentes dans leur
Communaut6. Encore une fois, nous remarquons la galanterie: I'Hdpital-
G6n6ral envoya ses voitures chercher les invit6es. Toutes ensemble, elles
alldrent passer une journ6e remplie de joies r6ciproques 6.

Grdce aux religieuses-6tudiantes, on trouve d'autres occasions pour se
visiter. A quelques reprises, en effet, les religieuses de I'H6pital-G6n6ral se
voient oblig6es de sortir de leur couvent pour aller 6tudier dans une des
deux autres communaut6s. Par exemple, I'H6pital-G6n6ral enverra deux
apprenties pharmaciennes 6tudier la pharmacie i I'H6tel-Dieu 0; on ira
aussi apprendre i < dorer i la colle > et i broder chez les Ursulines qui
excellent dans ce genre de travail ?. Chaque fois, on y am0ne des com-
pagnes qui se font €videmment une grande joie de rendre visite aux au-
tres communaut6s de Qu6bec.

Somme toute, si nous igtorons i peu prbs tout des liens ou contacts
de la communaut6 de I'H6pital-Gdn6ral avec celles de France 8, nous sa-

4. Annales de lHdpital-Gdn€ral, I, 237s.
5. Annales de lHdpital-Gdn0ral,Il.
6. Annales de tH6pital-G4n6ral,I, 272s,
7. rbid.,273.
8. il nous a 6t6 malheureusement impossible de d6couvrir les liens qui

existent certainement entre I'H6pital-G6n6ral et les communautds de Fr'ance. I-es
archives de l'H6pital-G€n6ral ne possldent qu'une seule lettre regue de France, avant
1760, mais aucune copie de lettre exp'6di6e eo France avant cette date. Quant
au monastlre des Augustines H$pitalieres de Dieppe en France, leurs archives
n'ont conserv6 aucune lettre de religieuses de l'H6pital-G6n6ral de Qu6bec, avant
1858.

La lettre conserv6e I I'H6pital-G6n6ral date de 1702. Il s'agit d'une lettre en-
voy6e par la supdrieure de la communaut6 de Dieppe qui s'excuse de ne 1ns avoir
pu- enfoyer plus t6t les < poult'es r' (AHG-Q, Lettres regues de nos ,communaut€s
7e Franie 1694-1573, 7 mai 1102.) @s pout'es sont les pou6es-modlles envory6es
de France, i chaque changement de cOstume. (NOus pouvons les vOir au-monastlre
de I'H6pital-G6n6ral; elles mesurent jusqu't deux pieds de haut.) -Votp une do'
cumentation trds insuffisante pour juger de la sorte de rapports qui existent entre
la communaut6 de Qu6bec et les religieuses de Dieppe. N6anmoins, elles ont cor-
respondu entre elles, comme I'attestent les Annales, au moins lors de f6pin-eqry
qu6stion de la s6paration, en 1700, puisque I'Altafisb dit que la Communaute de-
manda I'avis des ieligieuses de Diep* et conseil i d'autres communaut6s de France.
Les religieuses de Dleppe leur auraient r6pondu que leur attitude, dans ce cooflit'
6tait glorieuse. (Annales de tH6pital'Gdn6ral, l' lll')
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vons qu'ici, i Qu6bec, elles entretiennent des rapports p1ut6t agr6ables
avec les deux autes communautds de femmes. Les visites qu'elles se ren-
dent r6ciproquement nous apparaissent tr}s gaies et chaleureuses; les
sceurs d'une m0me famille - et il y en a en grand nombre, comme nous
I'avons montr6 - sont sans doute ravies de se rencontrer, elles qui, en
entrant au monastdre, ont cru ne plus jamais se revoir. Par ailleurs, la
fagon dont elles regoivent les religieuses des autres couvents refldte cer-
tains traits de mentalit6 propres i la Nouvelle-France: meurs hospitalid-
res, joviales et, aussi, un peu somptuaires.

ProcCs

Outre ces rapports agr6ables avec d'autres communaut6s, les religieu-
ses de I'H6pital-G6n6ral doivent, de temps i autre, entrer en contact
avec I'ext6rieur pour d6fendre leurs int6r6ts ou leurs droits. C'est pour-
quoi nous les trbuvons impliqu6es dans des procBs, tant comme d6fen-
deresses que comme demanderesses.

Par une petite 6tude comparative des procds de l'H6pital-G6n6ral et
ceux de I'H6tel-Dieu, nous avons cherch6 i connaitre certaines pr6occu-
pations temporelles des religieuses, hors de leur monastdre 0. Toutefois,
on ne saurait s'attendre i pouvoir tirer des conclusions pr€cises et d6fini-
tives, car, pour I'instant, nous avons choisi de n'6tudier que les causes sou-
mises au Conseil sup6rieur par la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral et
par celle de I'H6tel-Dieu. Cette 6tude nous a sembl6 suffisante pour nous
faire une id6e du nombre et du genre de procds dans lesquels les religieu-
ses sont impliqu6es, et des classes de personnes avec qui ces procds ont
lieu.

Ayant piucouru les lugements et Ddlib4rations du Conseil Supdrieur,
nous avons lu toutes les causes dans lesquelles les communaut6s de I'H6-
pital-G6n6rd et de I'H6tel-Dieu 6taient pr6sentes. Des donn6es recueillies,
nous avons constat6, en premier lieu, qu'il n'est pas facile de saisir le gen-
re de procbs que les religieuses intentent ou dans lesquels elles doivent se
d6fendre, i cause du caractlre plut6t vague de plusieurs procds. N6an-
moins, nous avons pu y ddceler 17 procds de succession, 15 procds rela-
tifs b des propri6t6s terriennes, 5 procds relatifs i des contestations de
paiements, pour travaux faits ou pour services accomplis, 7 procBs dont la
nature est impossible d d6terminer, enfin, deux procds dont I'objet empO-
che de les grouper dans une categorie sp6cifique.

La lecture des causes nous signale des noms de cultivateurs, de sei-
gnelu'rs, d'artisans ou d'hommes de m6tier, de pr6tres, de mittaires et de
bourgeois. La diversit6 des personnes impliqu6es dans les causes nous est

9. Nous n'avons pas cru utile d'entrer dans la comparaison les cinq procls
soumis au Conseil sufriour, dans lesquels les Unulines sont impliqudes.
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alors apparue un trait caract6ristique des procbs touchant I'H6pital-G€n6ral.
N6anmoins, la pr6dominance va au groupe des cultivateurs.

Les religieuses sont loin de toujours gagner les causes soumises au
Conseil sup6rieur. En effet, sur 46 causes portdes en appel, au cours de la
p6riode que nous 6tudions, 1694-1759, 22 ont 6t6 gagn6es et 22 ont €tE
perdues, alors que 2 causes sont rest6es en suspens. De ces 46 causes, la
Communaut6 en a gagn6 L5 et perdu 2 d ttre de demanderesses. Comme
d6fenderesses, elle en a gagn6 7 et perdu 20, alors que 2 causes sont de-
meur6es en suspens.

Pour I'H6tel-Dieu, nous avons compt6 42 procds portds en cour d'ap-
pel, dans lesquelles les religieuses sont impliqudes. La nature de leurs pro-
cds est aussi vari6e que celle des procds de I'H6pital-G6n6ral: 22 ptocds
intent6s en tant que propri6taires terriens, 13 procbs de succession, 4 pro-
cds relatifs i des contestations de terrains, I procBs fait pour une contesta-
tion de paiement pour travaux faits, enfin, 2 procBs dont la nature est im-
possible i d6terminer. Nous avons remarqu6 que les procds de succession
de l'H6tel-Dieu se rapportent tous b la terre, contrairement i tH6pital-
G6n6ral.

Encore ici, d I'Hdtel-Dieu, les personnes avec qui les procds ont lieu
reprdsentent i peu prds tous les groupes de la soci6t6: des cultivateurs, des
seigneurs, des hommes de m6tier ou artisans, des bourgeois. Toutefois, nous
n'avons rencontr6 aucun eccl6siastique en cause.

A long terme, les religieuses de I'H6tel-Dieu gagnent plus de procls
qu'elles n'en perdent malgr6 les nombreuses causes rest6es en suspens ou
parfois d6clar6es nulles avant 1760. Jusqu'i cette date, nous savons que la
Communautl a gagn618 causes sur 42:' de ce nombre, elle en a gagn6 3
par d6faut. Par contre, elle a perdu 6 proctss dont 2 par d6faut, alors que
18 sont demeurds en suspens. Mais nous savons que la majorit6 des cau-
ses en suspens seront gagn6es par la suite, aprls 1760. Comme demande-
resses, les religieuses de I'H6tel-Dieu gagnent 9 causes sur 17, en perdent
une et 7 sont annul6es. Tandis qu'h titre de ddfenderesses, elles gapent 9
causes sur 25, en perdent 5 alors que 2 sont en suspens et 9 autres, an-
nul6es.

Nous avons remarqu6 que les procds de succession de I'Hdpital-Gfln6-
ral diffdrent, en partie, des procbs de succession de fH6tel-Dieu; alors que
ces derniers se rapportent tous i des contestations de terre, I'H6pital-
G6n6ral en compte plusieurs relatifs aux legs. On pouvait s'y attendre,
6tant donn6 le nombre considdrable de terres que possdde la communaut6
de l'H6tel-Dieu par comparaison b celles possdddes par I'H6pital-G6n6ral.
Nous savons en effet que I'H6tel-Dieu a regu, avant 1760,l4,ll2 arpents
de terre, tandis que I'H6pital-G6n6ral, pour la m€me p6riode, n'en a regu
que 73 10.

10. Milnes I Portlaod, ler novembre 1800, AC, Q, 852X28-247.
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Par ailleurs, si nous comparons le nombre de causes oil les religieuses
apparaissent comme demanderesses i celui oi elles apparaissent comme
d3ienderesses, nous sommes port6e b penser que les religieuses de I'H6-
pital-G6n6ral ne sont pas tellement agressives: elles se d6fendent 29 fois,
llors qu'elles n'intentent elles-m6mes que 17 procEs. Mais le_nombre de
causes-gagn6es, dans les cas of les religieuses de I'H6pital-G6n6ral sont
demandiresses, nous monhe qu'en g6n6ral leurs demandes sont fond6es
puisqu'elles gagnent 15 fois sur 17. Par ailleurs, dans les causes of elles
ie pi6sentent co--e d6fenderesses, leurs pr6tentions semblent moins
bien fond6es car elles perdent 20 fois sur 29'

Le graphrque 30, page 193, qui illustre le nombre de procds-pour la
p6riode-1694-i759 nouJhisse entendre que les religreusgs d9_llH6pital--C6o6tat 

ont 6t6 plus proc6duridres pendant la d6cade 1740-1750 ql'en
d'autre temps. Il faut iependant prendre garde d'isoler le cas de fHdp!-
tal-G6n6ral du reste de ia colonie. Tele semble 6fie, en effet, I'attitude
g6n&ate de l'6poque, puisqu'il y a beaucoup plus de Pr-oces _enregistr6s
[our I'ensembte- Ad n c-oton1e de l74O e 1750 qu9 de- 1750 e 1760' D'une
part, les habitants de la Nouvelle-France ont moins le temps, i partir de
iZS6, Ae s'occuper de leurs affaires car la guerre accapare toute latten-
tion. Avant 174b, d'autre part, alors que la situation n'est pas encore tel-
lement stable dans la colofue, on imagine mal une abondance de procds.

A vrai dire, cette brdve 6tude est assez d6cevante pour qui cterche d
d6couvrir quelques indices de mentatit6 chez les religieuses de I'H6pital-
G6n6ral. Bir efiet, les procds-verbaux des d6lib6rations du Conseil sup6-
rieur laissent tanspirei peu de details significatifs sur la mentalit6 des
personnes impliqu6es dans les procds, pour s'en tenir nettement au point
de vue juridique.

Mais l'6tude nous indique cependant qu'il serait precieux, pour I'his-
toire sociale de I'Hdpital-G6n6ral, de compiler et d'6tudier tous le-g Pr9-
cbs de la pr6v6t6 de'Qu6bec dans lesquels ia communaut6 est impliqude.
ce qui d6borde les cadres de notre travail. Mais alors seulement pour-

rions'-nous r6pondre aux questions qu€ nous nous posons: les religieuses
de l,H6pital-c6tr6rut sont-6les chicanibres ? ont-elles le sens des affaires ?

luttent-elles simplement au nom du droit ? font-elles waiment preuve d'un
esprit juridique? ne sont-elles pas parfois pouss6es i agtr par leur pauvre-

tCi Seule I'liistoire compar6e des procbs peut r6pondre.

N6anmoins, 1'6tude des procbs nous a fait constater que la C-ommunau-

t6 ne peut pas rester isol6e dans son monastare 9t ql9 ses affaires tem-
porelle's la mettent trls souvent en contact avec I'ext6rieur'

De toute fagon, outre les nombreuses contestatiols qui amanent les re-

ligieuses devani la justice, nous afonl voir que I'intervention de l'Etat

dins les affaires tehporelles de la Communaut6 suffit i elle seule I

111oott"t que les religieuses ne peuvent pas vivre repli$es sur elles-mpmes,
dans leur cloitre.
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L'Etat dans lc's affoires temporelles de la Communautd

L'Eglise et I'Etat, le sacr6 et le profane, ne sont pas moins li6s en
Nouvelle-France qu'ils ne le sont en France, i la meme 6poque. Dans les
questions litigieuses, le Roi demeure juge supr€me.

Nous touchons ici au ph6nomdne du gallicanisme politico-religieux qui
caract6risait le Royaume et qui s'exergait dans le sens de I'absolutisme:
le Roi voulait r6duire I'influence spirituelle du Pape sur l'Etat frangais et
d6sirait l'autorit6 religieuse autour de sa personne. Cette volont6 royale de
limiter le pouvoir du Pape dans le Royaume avait par ailleurs des gtoupes
de soutien:

Le Roi 6tait soutenu par le Parlernent, la bourgeoisie, la Sorbonne,
le bas-clerg6, mus pai une instinctive hostilit6 nationale au Pape et
qui r6clamiient le respect des n libert6s, droits et franchises.de I'Eglise
gullicun. u. Pour eux, le Roi tient ses pouvoirs temporels imm6diate-
ment de Dieu, comme le Pape ses spirituels. Les pouvoirs du Roi
sont donc aussi divins que ceux du Pape... Le Roi, protecteur de
I'Eg'lise et garde de son temporel, a tout pouvoir sur la discipline et
le timporel-de I'Eglise de France... Sur appel comme d'abus,-le Parle'
ment et le conseil du Roi cassent les actes de I'autorit6 eccl6siastique
jug6s contraires aux lois et coutumes du royaume et aux canons
regus en France, imposant la volont6 royale rr.

AprBs la D6claration des Quatre Articles de 1682, _19 qo.uvog civil de
Franci est soustrait au contr6le de I'Eglise. On assure I'ind6pendance des
rois au temporel, on revendique la sup6riorit6 des conciles sur le pape et
on affirme lue < le pouvoir pontifical, dans son exercice pratique, est 16-

$€ par les iaints canons et que les rdgles, les meurs et les constitutions
ieguis dans le royaume doivent Otre maintenues I 12...

A wai dire, le Roi - confondu avec I'Etat - est le chef de I'Eglise
de France, Eglise nationale unie en tant que telle au Pape seulement par
d6f6rence. En pratique, il peut intervenir, s'il le veut, dans les domaines
r6serv6s i l,Ev€que:-il d€tient, par droit divin, I'autorite sur son Eglise.

En Nouvelle-France, I'Etat surveille aussi I'Eglise, et manifeste son
autorit$ et sa force d'une foule de manidres en accordant faveurs, per-
missions et privilbges, ou encore en imposant des d6fenses ou des restric-
tions aux diff6rents corps eccl6siastiques.

Il faut d,ailleurs songer qu'i l'6poque, les religieux de la Nouvelle-
France sont les sujets du Roil par eiemple, les eccl6siastiques n'ont m0-
me pas la permissibn de fixer eux-m6mes les dtmes paroissiales. Au fond,

11. R. Mousnier, Les xvle et xvlle siccles, dans la collection Histoire 96-
ndrale des civilisations, IV, 280'

12. Preclin et rarry,'Luttes politiques et docftinales aux xvlle et XYIIIe sid'

"lrr, 
iomel du volume id del'Hiitoire de tBglise (collection Fliche et Martin), 159.
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rien de plus normal que cette surveillance de la Cour sur les communaut6s
religieuses et les gens de mainmorte 6tablis en Nouvelle-France. Les rd-
gles sont bien 6tablies: aucune communaut6 religieuse ne peut exister sans
les lettres patentes du Roi; les biens poss6d6s doivent 6tre ceux exclusive-
ment d6sign6s dans les lettres patentes; les notaires ne peuvent passer ou
recevoir, au profit des communaut6s et gens de mainmorte, aucun contrat
ou acte de prise de possession de biens sans la permission de I'Etat 13.

N6anmoins, m6me si elles acceptent jusqu'd un certain point la suj6-
tion au Roi, les communaut6s n'aiment pas le contr6le de I'Etat sur leurs
affaires temporelles. Par exemple, il arrive i Dupuy, trop confiant en la
docilit6 des communaut6s religieuses, d'apprendre au Ministre, en 1726,
qu'il se fera remettro, ptr les sup6rieurs des communaut6s, l'6tat des re-
venus et des charges, < afin de coop6rer avec elles > 14. Malheureusement,
il devra informer le Ministre, I'ann6e suivante, qu'il lui est impossible d'ob-
tenir des communaut6s, les 6tats de leurs revenus et de leurs charges.
< Ces corps, dit-il, veulent toujours du Mistere en tout ce qu'ils font;
il est cependant d'une 6gale convenance pour eux et pour le maintien de
I'ordre public qu'ils nous mettent avec confiance au fait de leurs affai-
res. > 16

Les religieuses de fH6pital-Gdndral n'6chappent pas i cette surveil-
lance de la Cour qui, de plein droit, se m€le des affaires temporelles de la
Communaut6. En effet, I'action de l'Etat sur cette dernitsre s'exerce d'une
fagon tout i fait l6gitime, car la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral a pour
fonction de g6rer la discipline int6rieure dans un 6tablissement de nature
civile (il importe, en effet, de se rappeler que la communaut6 des Augus-
tines travaille au sein de I'H6pital-Gdn6ral pour r6pondre, avant tout, i
un besoin social: r6duire I'oisivet6 et le libertinage, et apprendre au peu-
ple d travailler et i ddfricher la terre) et qui, par cons6quent, appelle sans
qu'il y ait matiBre i contestation, la direction de I'Etat. Mais, par ricochet,
les religieuses sentent la contrainte d'une perp6tuelle subordination au
Roi. Dds le d6but de l'6tablissement, on devine, en effet, que I'Etat se
m6lera des affaires de la Communaut6.

En 1699, alors que la petite Communaut6 n'est pas encore consti-
tu6e comme entit6 distincte de celle de I'H6tel-Dieu, la Cour ordonne de
la rompre. Pontchartrain, exprimant alors les volont6s du Roi, demande b
Saint-Vallier de renvoyer i fH6tel-Dieu les religieuses de l'Hdpital-G6n6-
ral et de remettre le soin de l'6tablissement i des personnes nomm6es par
les administrateurs. Le Ministre insiste ensuite pour que le Gouverneur et
l'Intendant fassent ex6cuter ces ordres 16. Nous savons que I'euwe n'a pas

13. Ordre du Conseil Supdrieur pour lenregisrrement de lordonnance des rois
concernant les ordres religieux et gens de mainmorte 4tablis aux colonies fran-
gaises dAmdrique, 25 novembre 1743, AC, Moreau-Saint-M6ry, 13:589.

14. Dupuy i Maurepas, 21 octobre 1726, AC, CllA, 482260-279.
15. Dupuy !r Maurepas, 20 octobre 1727, AC, CllA, 492297.
16. Annales de fH6pital-Gdniral, I, ll?s.
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ete de|raite, mais peu s'en est fallu, car Sa Majestd d6sirait soutenir les
anciens 6tablissements plut6t que les nouveaux.

Bien des exemples encore pourraient illustrer les rapports qui exis-
tent entre les autorit6s civiles et I'H6pital-G6n6ral. En 1730, Beauharnois
et Hocquart confBrent avec le Coadjuteur au sujet des affaires temporelles
de la Communaut6: ils veulent se rendre compte de ses finances afin de
pouvoir faire une 6valuation de sa situation matdrielle. A Perrier, procu-
reur-g6n6ral, ils confient alors le soin de dresser un procBs-verbal ad hoc.
Chapitre par chapifie, Perrier 6tablit les revenus actuels, les charges, les
dettes actives et passives. Et I'on constate que les religieuses de l'H6pital-
G6n6ral ne jouissent que de 2,000 liwes de revenus. Elles ont, en outre,
des rentes de France provenant des dons de Saint-Vallier et d'autres par-
ticuliers, dont le montant s'6l0vent d z,O84liues par ann6e. Or, en sup-
posant que la Communautd soit soulag6e de ses dettes au montant de
13,231 liwes, et qu'elle n'ait que les charges annuelles i acquitter, soit
4,010 liwes, il ne lui resterait, pour tout revenu, que 4,000 livres: mon-
tant nettement insuffisant i I'enhetien des religieuses et des pauwes 1?.
Si le contr6le de l'Etat est 6vident, le besoin de protection I'est tout au-
tant.

Fixer le montant des dots des religieuses, est encore une mesure ap-
partenant I I'Etat; de m0me que ddterminer le nombre de religieuses dans
certaines communaut6s, du moins celle de I'H6pital-Gdn6ral, comme nous
I'avons vu.

Quand nous parlons de l'Etat ou du Roi, il s'agit souvent de son au-
torit6 d6l6gu6e en Nouvelle-France. Il demeure difficile, en effet, pour Sa
Majest6, de juger, de loin, de toutes les questions. Cependant, il arrive au
Minisfre de laisser des d6cisions au gouverneur et I I'intendant de la colo-
nie. Par exemple, lors de la d6claration du Roi en 1743, concernant les
o,rdres religieux et gens de mainmorte, on constate que les reprdsentations
annoncdes par le gouverneur de la part des communaut6s de filles au
Canada, ne sont pas parvenues i Maurepas. < En tout cas, dit-il, puisque
l'6tat pr6sent du Canada nous paroit exiger quelques augmentations aux
dispositions que contient cette Declaration, vous pouv6s proposer celles
qui paroitront necessaires. > 18

De toute fagon, c'est le Roi ou ses d6l6gu6s qui d6cident, ordonnent,
d6fendent ou permettent aux communaut6s religieuses de proc6der i des
fi'ansactions importantes. Ces autorit6s semblent agir avec circonspec-
tion; aussi, nous remarquons que lqs demandes des religieuses de PHdpital-
G6n6ral sont loin d'0tre toujours exauc6es. En 1743,la Communautl pr6-
sente i Beauharnois et i Hocquart une requ6te par laquelle elle se pr6tend

17. Beauharnois et Hocquart i Maurepas, 10 nwembre 1730, AC, CllA,
5Q:ll8-126.

18. Maurepas I Beauharnois et Hocquart, 26 avril 1745, AC, B 81:166-168.
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propri6taire de la moiti6 du terrain conc6d6 i P6an I'ann6e pr6c6dente.
Mais Sa Majest6 d6boute imm6diatement les religieuses de leur deman-
de 10. Autre exemple de la subordination des religieuses: par son testament,
Saint-Vallier demande que, des biens regus par les religieuses aprds sa
mort, il soit fait un fonds en constitution de rentes pour augmenter les
revenus de la Communaut6. Or, i la r6ception de la succession en 1738
- affaire qui traine en longueur depuis dix ans, comme nous le verrons
- les lgligieuses, vu les circonstances malheureuses qu'elles gsnnaissent,
croient bon de se servir de cette somme pour satisfaire leurs cr6anciers.
Toutefois, elles ne peuvent ex6cuter cette ddcision, qu'aprds avoir obtenu
l'autorisation du gouverneur, de I'intendant et des principaux membres du
Conseil sup6rieur 20.

On pourrait craindre que I'Etat ne s'immisce dans la vie spirituelle de
la Communautd comme il le fait dans le domaine temporel. Il n'en est rien.
Nous n'avons relev6 qu'une seule occasion of l'Etat se m6le de la discipli-
ne int6rieure de la Communaut6; mais le geste pos6, nous allons le voir,
n'est pas de nature i d6plaire I I'EvOque. Nous avons d6jn parl6 des en-
tr6es du gouverneur et de l'intendant dans les monastdres. En 1722, Yau-
dreuil se voit enlever le privilbge d'y entrer librement avec toutes sortes de
personnes, comme il le faisait frdquemment, sans la permission de l'Ev6-
que 21, Dix ans plus tard, en 1732, les ordres seront plus fermes: les gou-
verneurs et intendants n'auront plus accbs dans les couvents; ils verront les
religieuses, soit derribre la grille, soit dans la chambre de faumdnier avec
une ou deux religieuses22. Toutefois, aucun document ne nous montre
une action directe de I'Etat dans les affaires de discipline spirituelle de
la Communautd.

On constate que la surveillance de I'Etat s'exerce dans le sens de la
protection. Protection d'ailleurs recherch6e par les religieuses. En parti-
culier aprbs la mort de Saint-Vallier, les religieuses, ayant perdu en par-
tie le soutien de leur ceuvre et se retrouvant face aux nombreux ennemis
du d6funt, se tourneront du c6td du Ministre pour implorer sa sollicitude 2s.

Cette pr6sence de I'Etat - plut6t inoffensive - dans les affaires de
la Communaut6, n'est pas un ph6nombne particulier i la Nouvelle-France.
Conscient que le Roi joue un r6le auprbs des communaut6s religieuses,
Vaudreuil juge n6cessaire de demander, dans la capitulation de Montr6al,
que le respect des constitutions et des rdgles des communaut6s soit ac-
cord6 d'une fagon explicite. On sait qu'Amherst r6pond affirmativement
par I'article 32:

19. ArrCt du Roi, 10 avrjl 1743, AC, B 76r:182-184.
20. Annales de tH6pital-GdndraLn.
21. Conseil de la Marine i Vaudreuil, 5 iuin 1722, AC, B 452235-38.
22, Maurepas i Beauharnofu et Hocquart, 8 avril 1732, AC, B 57t: 142s.
23. Communaut6 de I'H6pital€6n6ral tr Maurepas, 4 et 19 octobre 1728,

AC, Cl1A,50:316-328.
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Les Communaut6s de filles Seront Conserv6es dans leurs Constitu'
tions et privilEges. Elles contini.ieront d'Observer leurs rbgles - Elles
seront exemptes du Logement de Gens de Guerre, Et Il Sera fait
deffenses de l-es Troubler dans Les Exercices de pi6t6 qu'elles pra'
tiquent, ni d'Entrer chez Elles...2a

Malgr6 tout, il arrivera b I'autorit6 civile de s'entremettre dans les af-
faires de la Communautf. Marcel Trudel rapporte un fait, amusant en
soi, mais non depourvu de signification. Il s'agit d'une petite Acadienne
que le gouverneur Murray protdge et pour qui il demande l'entr6e libre au
D6p6t de I'H6pital-Gdn6ral; Murray offre de payer cette dispense, mais
Briind rdpond-aimablemenfl < Les rdgles seules de la cloture emp6che-
roient I'entr6e de Mademoiselle Desgoutins au D6pdt; et ce seroit un
crime gue de lever cet obstacle pour de loargent: la volont6 de Son
Excelleice est un motif plus noble et plus que suffisant auquel je me fais
un devoir et un honneuf de me rendre. > 26 Sans difficult6 donc, le Gou-
verneur obtient une dispense du cloltre, ce qui va i l'encontre des rbgles
de la communaut6. Pai ailleurs, Murray devait bien s'attendre i une 16-
ponse affirmative de la part de I'Evoque qui vivait tout prds de la Com-
munaut6 - car, on le Jait, il logeait i I'H6pital46n&al - et pour qui
c'6tait plus facile, par cons6quent, de faire accepter,cette infraction aux
religiefies. Mais l'6v6nement met aussi en fvidence la conception 6lev6e
que se faisait Briand du gouverneur.

Dans I'ensemble, on ne peut waiment pas parler d'ing6rence nuisible
de I'Etat dans la Communautd de l'H6pital-G6n6ral. L'action de I'Etat
s'exerce touiours sous I'angle temporel et civil. A aucun moment nous
I'avons senti s'imposer dans les disciplines purement spirituelles, cornme
les sacrements, lei vcux, les offices divins. Par ailleurs, les contraintes de
I'Etat que nous avons relev6es au plan temporel, gont plutdt bienfaisantes
I la communaut6, tout en 6tant salutaires b la colonie: elles peuvent em-
p€cher les religieuses, par exemple, de se. laisser.emporter.par trop de
i:ble dont les rdsultats pburraient conduire i une g6ne financibre lamenta-
ble. De plus, ce que I'Etat veut 6viter i tout prix, c'est que,la Co_mmunaut6
soit i cliarge au bien des pauwes ou i la colonie. L'attitude de I'Etat nous
semble donc tout juste normale pour l'6poque et I'institution concern6e.
De toute fagon, qu'elles le veuillent ou non, les religieuses de I'H6pital-
G6n6ral sont fori6es d'accepter ces rapports entre leur Communaut$ et
I'Etat, rapports qui, une fois de plus, ouvrent leur monast}re sur le monde
ext6rieur. D'ailleurs, lorsqu'un 6v6nement retentissant comme celui des
troubles qui suivent la mort de Saint'Vallier, se produira, les religieuses
ne tarderont pas de participer d'elles-m6mes aux conflits qui mettent aux
prises les autorit6s di la colonie, et de rechercher la protection de I'Etat.

24. Shortt et Doughty, Documents constitutionnels (1759'1791), 15.
25. Murray a Briand;16 d6cembre 1762, AAQ, Gouvernement, I:10; rapport6

par M, Trudel, L'Eglise canadienne sous le Rdgime militaire' I,223.
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Troubles d ln mort de Saint-Vallier

Les troubles qui suivent la mort de Saint-Vallier pourraient former i
eux seuls I'objet d'une 6tude historique pouss6e, car leur explication tou-
che i plusieurs secteurs de la vie civile et rcligieuse de la colonie. Pour
bien comprendre ces 6v6nements, il faudrait connaitre les id6es, les sen-
timents, les appr6hensions de chaque personne pr6sente i la s6pulture,
saisir les diff6rentes mentalit6s qui s'affrontent, connaitre assez bien les
droits du chapitre pour pouvoir juger des limites de sa compdtence et de
ses actions, il faudrait, enfin, connaitre toute la pens6e de I'intendant Du-
puy qui est lui-m6me avocat. Dans I'ensemble, une 6tude sociale et reli-
gieuse devient n6cessaire pour vraiment saisir le sens des manifestations
des troubles profonds qui existent entre l'Eglise et I'Etat, et entre les dif-
f6rentes parties constituantes de I'Eglise.

Dans l'6tude que nous poursuivons, ces troubles arriv6s en 1727-28
nous int6ressent seulement i cause de leurs r6percussions i I'int6rieur de
la communautd de I'H6pital-G6n6ral. Par cons6quent, notre intention n'est
pas de raconter, dans le d6tail, tous les 6v6nements de cette crise que nous
pouvons d'ailleurs lire chez plusieurs historiens 26. Toutefois, il est n6-
iessaire de connaitre I'essentiel des 6v6nements, de poser le probldme dans
son ensemble et de situer les principaux personnages du drame, avant
d'6tre en mesure de comprendre I'agitation qui jette un certain ddsordre
dans la Communaut6.

Les 6v6nements qui ddclenchent de regrettables d6bats dans la colonie
s'amorcent i la fin de d6cembre 1727. Le 25 ddcembre, I'Ev0que envoie
chercher son ami, Chartier de Lotbinibre 27 pour recevoir le Saint-Viati-
que. Quelque temps aprbs, il annonce i Dupuy qu'il I'avait choisi comme
ex6cuteur testamentaire. Le lendemain, le 26, vers minuit, I'EvOque meurt.
Quelques heures plus tard, Dupuy proclame la vacance du sibge 6piscopal
et lit, devant la Communautd, le testament de I'EvOque.

Le jour m€me de la mort de Saint-Vallier, le chapitre s'assemble pour
choisir le vicaire gfin$ral du diocbse: Etienne Boulard est 6lu. Celui-ci,
cur6 de Qu6bec, et probablement bon eccl6siastique, est cependant impo-
pulaire au Conseil de Qudbec, i cause de son manque de tact' Sa nomi-
nation est donc mal vue de plusieurs. Mais, rien n'ayant 6tE 6ctit, les 16-

26. Voir TOtu, op. cit., l5l-154; Goeselin, Eglise du Canada, 449-472; Anna'
les de fHdpital-G€ndral, I, 346ss; Dlb6, Dupuy, 225-252.

27. Chartier de Lotbinidre, devenu veuf en 1723, entre au S6minaire pour
y faire sa th6ologie; il est ordonn6 p€tre le 14 avril 1726, fart chanoiqg le lende'
main et, six moi;s plus tard, nomrn6 archidiacre de la cath6drale de Qu6bec et con-
seiller-clerc au Conseil sup,6rieur. En septernbre 1728, lEv€que le nomme vicaire
g6n6ra[ en m€me temps, il prend possession de lEv6ch6 de Qu€bec, en vertu d'une
procuration de Mgr Mornay, prise de possession qui sera confirm6e par le Roi le
2 mars 1729.
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sultats de la s6ance du 26 d6cembre n'ont qu'un caractdre provisoire, et,
le 31, le chapitre s'assemble i nouveau sous la pr6sidence de Lotbinidre.
Le chapitre conteste alors d ce dernier le droit de pr6sider aux offices so-
lennels de la cath6drale, en particulier aux obsbques de I'Ev0que. C'est cet
6v6nement qui va mettre le feu aux poudres 28.

Lotbinidre et Dupuy d6cident alors de demander au Conseil sup6rieur
lequel des deux, Lotbinidre ou Boulard, pr6siderait aux fun6railles de I'Ev6-
que. Mais le Conseil sup6rieur 6tant en vacances jusqu'au lendemain des
Rois, on ne peut attendre, les obsdques devant avoir lieu le trois janvier.
Dupuy imagine alors un stratagdme: il se fait pr6senter un m6moire par
LotbiniEre, par lequel celui-ci lui demande de r6gler provisoirement la
question. Sans perdre de temps, Dupuy assigne alors les deux parties i
comparaitre devant lui le 2 janvier et d6fdre toute I'autorit6 b Chartier de
Lotbinibre, archidiacre du chapitre. (La question devant Otre, par la suite,
discut6e au Conseil.) Les chanoines s'empressent de dinlarcr I'Intendant et
le Conseil sup6rieur incomp6tents dans les affaires eccl6siastiques 20.

Il fallait maintenant proc6der i cette c6r6monie un peu burlesque
qu'est I'enterrement clandestin de Saint-Vallier. Ce dernier avait demand6
i 6tre inhum6 dans l'6glise de I'H6pital-G6n6ral. Or Dupuy pensait que le
chapitre ddsirait avoir le corps du d6funt dans les caveaux de la cath6dra-
le. Il se rendit alors i I'Hdpital-Gin$ral,le 2 janvier, veille du jour fix6
pour les fun6railles, en compagnie de Lotbiniire, archidiacre, Andr6 de
Leigne, lieutenant g6n6ral de la pr6v6t6 et Henri Hich6, procureur du Roi.
Troubl6 et apeur6, - de fait, les chanoines avaient fait pr6parer une pom-
pe fundbre i la cath6drale - I'Intendant ordonna d la sup6rieure, Mdre
Saint-Augustin, de fermer les portes et de r6unir toutes les personnes de
la maison dans le vestibule de l'6glise. Solennellement, Dupuy d6clara alors
qu'il venait faire l'enterrement de Saint-Vallier, et le plus vite possible,
pour conserver i l'H6pital-G6n6ral les pr6cieux restes de son fondateur.

De son c6t6, le chapitre avait fait pr6parer une pompe funbbre i la
cath6drale, mais avec I'intention de faire transporter le corps i Notre-
Dame des Anges, aprds le service. A la nouvelle rdpandue dans la ville,
concarnant ces fun6railles nocturnes, une 6meute se ddclencha et quelques-
uns allErent sonner le tocsin, en criant que I'Hdpital-G6n6ral 6tait en train
de passer au feu. Que penser de toute cette effervescence grotesque ? Nous
sommes port6e, ici, b accepter I'interpr6tation de Dupuy: les chanoines
auraient d6chain6 les plus simples d'esprit en leur faisant voir du feu dans
les effets du soleil couchant sur les b6timents de I'H6pital80'

28. Sur cette questioo, la lettre de Mire Duplessis de Sainte-H6llne I Ma-
dame Hecquet, dat6e du 5 janvier 1728, a 6t6 lue avec int6€t. (AHG-Q, Noles szr
Mgr de Saint-Vallier, manuscrit d'environ 225 pagps.)

29. M4moire de Dupuy sur les troubles arrivds d Qudbec en 1727 et 1728'
RAPQ (1920-1921),81s.

30. Ibid.,82.
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Le lendemain, Boulard, vicaire gln&al, se rendit d fH6pital-
G6n6ral, interdit l'6glise et, interpr6tant I'attitude de la Sup6rieure comme
une d6sob6issance, la suspendit de sa charge. Il fallait donc proc6der i
l'6lection d'une autre sup6rieure et, selon les rbgles de la Communaut6,
par les voies du scrutin. Telle ne fut pas la procddure: les chanoines < en
nommbrent une autre et pr6tendirent I'instituer de leur autorit6 privde > 31.

On devine les divisions qui commencdrent dds lors i se dessiner dans la
Communaut6.

Le Conseil sup6rieur se jeta alors dans la m6l6e et de longues pro-
c6dures allaient scandaliser le pubtic pendant plusieurs mois. Par le coup
d'autorit6 de Boulard 32, le chapitre venait de s'affirmer: le chapitre 6tait
d6positaire de la juridiction dpiscopale. Les chanoines ne reconnaissaient
plus aucun juge au Canada capable de juger de leurs diff6rends avec Lotbi-
nidre, pas m6me le Conseil sup6rieur; ils voulaient 6tre jug6s par le Roi.
La question en jeu 6tait la suivante: 6tait-ce l'archidiacre ou le chapitre,
par ion vicaire capitulaire, qui avait le droit de pr6sider aux obsdques de
Saint-Vallier ?

Ir 5 janvier 1728, Dupuy, avec le Conseil sup6rieur, tranche la ques-
tion: le vicaire capitulaire du chapitre n'a aucune juridiction pour gouver-
ner le diocdse et Lotbinidre, seul, gouverne au nom de Mgr de Mornay 33.

Le m6me jour, Lotbinidre d6cide de lever l'interdit de I'Eglise de l'H6pi-
tal-G6n6ral; aussit6t, Boulard le remet.

De fait, ni l'autorit6 de Boulard, ni celle de Lotbinidre n'est nettement
d6finie ni reconnue dans la colonie. Coup sur coup, le Conseil sup6rieur
rend des arr6ts contre le chapitre. Tout le monde entre dans le combat
des invectives. Plusieurs outrepassent leurs droits. Partout, on s'6meut, m6-
me i I'int6rieur des communaut6s religieuses. Lotbinilre pr6tend que le
chapitre n'a pas le droit de nommer un grand vicaire capitulaire, 6tant
donn6 que le Coadjuteur Mornay est vivant, et que lui-mOme demeure vi-
caire g6n&al. Le Conseil sup6rieur intervient en faveur de Lotbinibre,
laissant la juridiction dans l'6tat of elle 6tait au moment de la mort de
Saint-Vallier; Boulard qui est aussi grand vicaire, peut bien continuer de
prendre ce titre, mais il doit abandonner celui de vicaire g6n6ral ou de
vicaire capitulaire. Celui-ci d6cide de faire fi de cette sentence et de pour-

31. Loc. cit.
32. Il avait aussi, en f€vrier 1728, renvoyer les confesseurs des communautEs

de I'H6tel-Dieu et de I'H6pital-G6ndral, les Pdres Guignas et de la Chasse'
33. Par I'arr€t du Conseil sup€rieur dat6 du 5 janvier 1728, Lotbinidre conti-

nuera d'exercer ses fonctions comme archidiacre et grand vicaire jusqu'i ce qu'on

se soit prononc6 sur la vacance ou non-vacatrce du sidge Episcopal. (lugements et
ddtibdritions du Conseil supdrieur (1717-1760), NF11-34, 21 janvier 1727 - 5
mars 1728, 115.) Quelques jours plus tard, le 12, le Conseil Sup,6rieur.d6clare la
non-vacance du sidge 6piscopal et r{itere i Boulard la d6fense de prendre le titre
de vicaire g6n6ral. (Ibid., ll7-120.)
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suiwe la lutte. C'est li, 6videmment, injurier le Conseil sup6rieur 34. Et le
conflit prend du volume. Le l6,le Conseil d6fend i Boulard de faire au-
cun acte de iuridiction en la qualit6 de vicaire g6n6ral, et on lui ordonne
de pr6senter. dans 15 jours, les registres du diocdse sur lesquels il a ins-
crit les interdits qu'il a prononc6s 36. En effet, il a interdit deux J6suites (les
Pdres de la Chasse et Dupuy) qui sont les confesseurs m6mes des Hospita-
lidres de I'Hdpital-G6n6ral et des Ursulines: c'est donc frapper, en m6me
temps, deux communaut6s.

Troubl6es, en outre, par des menaces d'excommunication, les religieu-
ses pr6sentent leur requ6te au Conseil sup6rieur, le ler mars: elles se plai-
gnent des tracasseries que Boulard leur fait et I'accusent de s'immiscer
dans leurs affaires de communaut6. En effet, Boulard 6tait all6 jusqu'i
d6fendre ir tous les pr6tres, tant s6culiers que r6guliers, d'y c6l6brer la
messe sous peine d'irr6gularit6 et de suspense 30. En outre, Mdre Duples-
sis Sainte-H6lEne raconte i Mme Hecquet tous les bouleversements que les
chanoines firent dans les maisons religieuses: ils interdirent leur confes-
seur, les traitdrent durement, m€me dans leur propre chair, parce qu'elles
avaient dit que leur Communaut6 avait toujours 6t6 plus heureuse quand
elles avaient un confesseur j6suite que lorsqu'elles avaient des pr6tres. Tou-
jours selon Mdre Duplessis, les chanoines auraient 6t6 bless6s i un tel
point qu'ils auraient exerc6 contre ces filles tout ce qu'ils avaient pens6
pouvoir les mortifier: ils emp€chdrent sept discrbtes de communier et de
se confesser pendant toute l'ann6e, n'ayant donn6 i personne le pouvoir
de les absoudre: elles vinrent m6me iL la veille d'6tre excommuni6es. Elle
ajoute que les autres communaut6s de femmes ont 6t6 tourment6es de la
m€me fagon et que le tout causa des divisions ou des parties chez elles 3?.

Nous savons que Dupuy lui-mdme, s'indignant de voir refuser l'admi-
nistration des sacrements i des communaut6s entidres de religieuses, remit
en mdmoire le formulaire extravagant port6 aux communaut6s, i la veille
des grandes f6tes: < point de confession, point d'absolution sans cette 16-
tractation t u ss (c'est-i-dire des plaintes que les religieuses avaient portdes
en justice).

En rdponse aux demandes des religieuses, le Conseil n'h6site pas d'or-
donner que ces deux communautds gardent leurs confesseurs, donnds et

34. Pour les rivalit6s entre le Conseil sup€rieur et le chapitre au sujet de la
nomination des grands vicaires aprBs la mort de Saint-Vallier, nous renvoyons le
lecteur i I'inventaire des documents traitant de la question' dans RAPQ (1941'
1942),285-290.

35. l6 f6vrier 1728, ibid.,134.
36. AHG-Q, Notes sur Mgr de Saint-Vallier'
37. Document tir6 d'une lettre de Mdre Duplessis i Madame Hecquet, AHG-Q,

Notes sur Mgr de Saint-Vallier,
38. Mdmoire de Dupuy, RAPQ (1920-1921),94.
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approuv6s par Saint-Vallier, et d6fend, encore une fois, i Boulard de
prendre la qualit6 de vicaire gdn6ral 30.

Quelque peu surpris de la demande des religieuses d 6tre mises sous la
protection du Roi et de la justice, le gouverneur Beauharnois (on connait
les nombreuses m6sintelligences qui existent entre Beauharnois et Du-
puy) qui n'est pas encore intervenu dans I'imbroglio, d6cide d'empOcher le
Conseil sup6rieur de se m6ler des affaires eccl6siastiques, en lui d6fen-
dant de passer aucun rEglement sans la permission du gouverneur et de
l'intendant. Les factions sont violemment 6rig6es les unes contre les autres:
d'un c6t6 le Conseil sup6rieur, Dupuy et Lotbinidre; de I'autre, Beauhar-
nois, le chapitre et Boulard. En face, il y a les spectateurs: un peuple d6-
ji bien agtrtl par le fameux Manifeste que les chanoines ont fait lire en
chaire ao.

En mai, aprbs avoir pris connaissance de toute l'affaire, le Roi bldme
Dupuy de s'6tre m6l6 d'un diffdrend qui concerne les autorit6s religieuses
et le rappelle en France 41.

Cependant, la Cour ne se contente pas seulement de d6sapprouver I'at-
titude de Dupuy. Elle ne donne pas raison au chapitre. Le 3 juin, le Mi-
nistre d'Etat 6crit i Beauharnois et signifie sa surprise d'apprendre que le
chapitre a ipor6 le plein droit de I'archidiacre d'officier i l'inhumation
du corps de Saint-Vallier. Ce refus, explique le Ministre, est i I'origine
de tout ce qui s'ensuivit. Cette faute, ajoute-t-il, n'est cependant pas de
nature i excuser fattitude irr6gulidre de Dupuy et du Conseil sup6rieur.
Sa Majest6 bldme donc les deux parties en cause a2. Par ailleurs, le Roi
d6sapprouve nettement la conduite de Boulard et du chapitre, en conft-
mani la prise de possession de l'6v6ch6 de Qu6bec par Lotbinidre a8'

Au cours de cette narration, nous avons devin6 de quelles fagons les
religieuses de l'Hdpital-G6n6ral ont pu 6tre touch6es par toutes les agi-
tations aussi violentes que confuses, de part et d'autre dans la colonie'
Fort malheureusement pour les historiens, les communaut6s de femmes de
Qudbec sont trds discr0tes sur la question; de nos recherches dans les An-

39. tugements et d€libtrations du Conseil supCrieur (1717-1760), NF 34,
160-163.

40. En substanc€, ce manifeste disait que le Conseil supdrieur n'avait aucun
droit sur les chanoines et que ceux-ci avaient interdit, pour de justes causes, I'Eglise
et la Sup,€rieure de lH6pital-G6n6ral.

41. Maurepas I Dupuy, 31 mai 1728, AC, B 522:285.
42. Maurepas ir Beauharnois, 3 juin 1728, AC, B 522:252'259.
43. Maurepas I Boulard, 2 md 1729, AC, B 53 s:428'449. Mornay, le- ler

mai, avait 6crit A LotbiniBre pour lui faire prendre possession du siige {piscopal en
son nom. Cotte procuration adress6e de Mornay I Lotbinidre s'explique comme suit:
en mar.s 1728, le Coadjuteur, nomm6 tol par des bulles de mars 1713, ignorant
encore le ddcls de Saint-Vallier offrit sa d6mission. Celle+i se trouva nulle, parce
qu'il 6tait devenu 6v0que de Qu6bec pax q,49rt de son pI€d€cesseur,- ayagt €t6
iomm6 coadjuteur CUM FUTURA SUCCESSIONE. Pour ne 1us multiplier davan-
tage les difficult6s, il demanda i Lotbinitsre d'agir en son nom.
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nales, dans les Actes capitulaires ou ailleurs, nous n'avons recueilli que
quelques documents de nature d nous faire saisir I'attitude des religieuses
dans ces conflits. < Cette mort, disent les Annales des Ursulines, causa
bien du trouble dans I'Eglise de Canada que je passe sous silence Etant
plus avantageux i la post6rit6 de f ignorer que d'en estre inform1e. > +E

Moins silencieuses, 6videmment, sont les religieuses de l'H6pital-G6-
n6ral. Une fois le plus fort des troubles de I'inhumation pass6, la sup6-
rieure de I'H6pital-G6n6ral, Mdre Saint-Augustin, annonce i Beauharnois
que s'il avait €t6 possible, avant la fin de son triennat, de remettre sa
Communaut6 entre les mains de Mdre assistante, elle se serait d6pos6e
depuis longtemps; mais que de toute fagon, elle croit maintenant devoir
remettre le supdriorat i son Assistante a6. L'allure du document nous fait
aussi percevoir combien la Communaut6 a besoin de la protection de
I'Etat elle qualifie Beauharnois de < sage r, de u pacifique >, I'assure de
son humble ob6issance et de sa parfaite gratitude. Comment expliquer cet-
te haute consid6ration qu'ont les religieuses de l'H6pital-G6n6ral envers
Beauharnois, I'ennemi de Dupuy ?

Devant le nouvel 6tat de choses, quatorze religieuses de la Communau-
t6 vierulent exposer leur attitude au Gouverneur. Selon elles, pour c6der
i la force et aux violences continuelles que le vicaire g6n6ral Boulard
n'a cess6 de faire, contre tous les droits que leur donnaient leurs rdgles
et constitutiom, - jusqu'i les menacer de I'excommunication si la Su-
p6rieure n'acquiesgait i un interdit de I'Eglise et i la suspension de sa
charge - Mdre Saint-Augustin aurait remis le gouvemement de la maison
i son assistante. Or ces 14 religieuses s'opposent ir cette mesure prise et
affirrrent au Gouverneur ne jamais vouloir discontinuer la reconnaltre
pour sup6rieure, ayant des droits l6gitimes, jusqu'i la fin de son trien-
nat a6. Les religieuses en profitent pour souligner que toute autorit6,
quelle qu'elle soit, ne peut venir contre leurs constitutions. Voili le prin-
cipe. Mais en fait, les religieuses doivent parfois c6der d la force. C'est
justement ce qui met tant de malaise dans le couvent.

En effet, les Annales de I'H6pital-G6n6ral rapportent que les religieu-
ses se sentirent troubldes:

Plac€es d'une part entre deux autorit6s eccl6siastiques et de I'autre
entre deux sup6rieures claustrales, les religieuses en 6prouvaient une
g6ne et un malaise facile i comprendre. La communaut6 cependant,
i I'exoeption d'un trds petit nombre, continuait i rendre i la Mbre
Saint-Augustin les m6mes devoirs qu'auparavant a?.

44. Annales des Ursulines de Qutbec, 173.
45. Sup6rieure de I'H6pital-G6n6ral i Beauharnois, 28 septembre 1728, ASQ,

Polygraphie trI, n. 26.
46, Doc. cit€.
47. Annales de fflbpital-Gdn€ral,l, 351.
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Somme toute, on peut comprendre que Dupuy a 6t6 plus un obstacle
qu'une aide i la Communaut6. Aussi, son d6part contribue i calmer les
esprits. C'est ce qui explique que, quelques mois aprds, Mdre Saint-Augus-
tin complimente Beauharnois d'avoir su faire cesser les troubles et cal-
mer les 5 religieuses qui avaient d6sob6i i leur sup6rieure, en se m€lant
aux intrigues 48.

Pour calmer le Ministre, Beauharnois ne cesse de lui parler de paix
et de tranquillitd revenues dans la colonie et en particulier, i l'int6rieur de
la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral. A son tour, comme pour encourager
les religieuses i r6tablir la paix, le Ministre exprime i la Sup6rieure sa
joie de savoir que les troubles sont caus6s par quelques sujets seulement,
et que, dans I'ensemble, tout est redevenu tranquille. Pourtant, Dosquet
ne parle pas du tout en ce seffi. Au contraire, il se plaint i Maurepas de
l'6tat of sont les pligieuses et affirme que la division demeure encore,
en 1730, i I'int6rieur de la Communaut6. C'est qu'en 1730, un autre 6v6
nement vient troubler la Communaut6. La sup6rieure Mdre Duchesnay
6tant morte en mars 1730, M. Latour, doyen, d6cide, avec I'approba-
tion de Dosquet, de proc6der d l'6lection d'une autre sup6rieure; mais il
y a opposition de la part de plusieurs retgieuses qui veulent que 1'6lec-
tion se fasse suivant les rdgles de leur ordre. N6anmoins, le grand vicai-
re nomme lui-m6me une sup6rieure pour deux ans et fait proc6der i
l'6lection des officidres par les neuf vocales qui acceptent de voter. M6-
contentes, les religieuses demandent alors une 6lection selon les formes
habituelles, mais le Coadjuteur refuse. Comme on peut s'y attendre, des
tracasseries s'ensuivent ae.

Confus en apprenant la chose, le Ministre rdprimande Beauharnois et
se dit c triste que I'esprit de division se soit empar6 des Religieuses de
cette Communaut6 au point qu'il n'y ait plus d'esp6rance de r6concilia-
tion r 60.

A wai dire, la tranquillitd n'est pas encore revenue dans la Commu-
naut6. En awil 1732,le Ministe 6crit A Beauharnois et Hocquart que le
Roi espbre voir le Coadjuteur r6tablir I'ordre et la subordination chez les
religieuses de l'H6pital-G6n6ral, et que cela le regarde exclusivement. En-
core une fois, le partage des juridictions est en jeu, ddlicat partage qu'il
n'est pas facile i faire. Le Ministre lui-mOme constate

le d6rangement qui rbgne dans cette Communaut6 par rapport aux
deux objets qui en partagent l'administration, le Spirituel et le Tempo-
rel... Pour le Spirituel comme cet objet regarde uniquement I'Ev6que

48. Sup6rieure de fH6pital-G6n6ral Dr Beauharnois, 4 d6cembre 1728, AC,
Cl1A,50:31G319.

49. Beauharnois et Hocquart i Maurepas, 3 octobre 1731, AC, CllA,
54:30-37.

50. Maurepas i Dosquet, 27 avril 1731' AAQ, F.' I-19'
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et que vous ne dev6s vous en mesler qu'autant que cela peut estre
necessaire pour le maintien de la subordination... 61

concernant la nomination de la sup6rieure faite en mars 1730, et dont
plusieurs religieuses se plaignent, Sa Majest6 ne veut rien changer au geste
du Coadjuteur; elle approuve cette nomination et veut qrre Beauharnois et
Hocquart exhortent i la paix et i la soumission 1ss leligieuses m6conten-
tes 621 Curieuse de confusion cr66e par ce gouvernement polyc6phale !

L'atmosphbre tendue encore plus que les faits nous aide d comprendre
quels troublis de conscience pouvaient agiter les religieuses de I'H6pital-
G6n6ral. La majorit6 voulait, avant tout, se faire gardienne des constitu-
tions et des rbgles; mais, pour y parvenir, les religieuses avaient aussi
besoin de la protection du pouvoir civil. De l'affrontement du spirituel et
du temporel naissait une grande confusion dans laquell" 6ss lsligieuses -

pouss66s par d'honnotes intentions et peut-etre anim6es par gn certain gofit
ie I'intrigue - agissaient, quoique involontairement, de fagon i diviser
la Communaut6.

Aux probldmes caus6s par la mort de Saint-Vallier se rattache une
question iout aussi embarrassante qu'inusit6e: celle du palais 6o_iscopal.
Est-ce par principe que les religieuses pr6tendent le poss6der ? Ne sont-
elles pas plut6t pouss6es par les avantages qu'elles peuvent €n tirer ? Nous
essaieroni d'y r6pondre, aprgs avoir donn6 un apergu de la question.

Ldgataires universds et le Palais tpiscopal

Dds le moment of I'intendant Dupuy ouvrit le testament de saint-
Vallier, le sigrral 6tait donn6 i des complications juridiques et i des dispu-
tes qui allaient se prolonger. Que ne pouvait-on attendre de la lecture du
testament quand on saii que quelques ann6es avant sa mort, l'Ev6que
avait sugg6i6 au Roi de faire d6clarer nuls les testaments_qui ne laisse-
raient riJn, soit i I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec, soit i I'H6pital-G6n6ral
de Montr6al. Natgrellement, le Ministre lui fit comprendre I'impossibilit6
de rendre un tel arOt 68. D'ailleurs, avant m6me la lecture du testament,
1ss leligieuses savaient i quoi s'attendre car, avant de mourir, I'Ev0que,
s'adressant i ses filles, leur dit:

Je vous donne, mes chers enfants, dans mon testament le titre de
l6gataires universelles. Vous n'y gaglez pas beaucoup' -car vous
n'ignorez pas que je suis trbs pauvre 6a; aussi je ne vous charge que

51. Maurcpas I Bcauharnois et Hocquart, ler avril 1732, AC, B 57rt40'44'
52. Doc. cit6.
53. Maurepas I Saint-Vallier, 30 mai 1724, AC, CllA, 47:73-76'
54. Saint-Vallier avait 6t6 tras g6n6reux de son vivant en distribuaot presque

tout en aum6nes; Taschereau, I'auteur de tflistoire du Sdminaire de Qu6bec, dit
qu il aurait d€pens6, seurlement de son patrimoine, 200,000 livres. (Taschereau'
Histoire du S€minaire de Qu€bc,713.)
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de trbs peu de choses. J'ai m6nag6 en France vingt-quatre mille livres
entre les mains de mon agent; vous les emploierez i ce qui sera le
plus convenable pour I'avantage de cette maison 66.

En effet, par son testament, dat6 du 25 mars 1725, Sarnt-Vallier -

dont l'6v0ch6 se trouve r6uni aux abbayes de Maubec et de B6n6vent -

ldgue tous ses biens aux religieuses de I'Hdpital-G6n6ral60. C'est 1'ex6-
cution de ce testament qui va faire naitre des difficult6s tant en France
qu'au Canada.

A la nouvelle du d6cds et des dispositions testamentaires de I'Ev€que
de Qu6bec, Saint-Senoch, conseiller du Roi, agent de la Communaute et
ex6cuteur testamentaire de Saint-Vallier en France, entreprend de re-
cueillir la succession au profit de la Communaut6. Cette succession con-
siste en rentes sur fH6tel de Ville et ailleurs, et en revenus provenant de
I'abbaye de B6n6vent. fl s'empresse alors d'6crire, de Paris, I la Commu-
naut6:

... je vous avoue, Mesdames, que je comptais si peu sur la perte que
nous venons de faire que j'avais d6ji fait mes lettres et mes m6moires
de recettes et d6penses et avais mis le tout dans une boite avec
quelques effets. Je prie M. D. de vous les faire tenir s0rement et
en mains propres. Quand vous I'aurez regue, vous ferez, Mesdames,
tel usage que vous jugerez i propos de ce que vous trouverez dedans.
Toute la grace que je vous demande, c'est de faire faire une copie du
compte que je rendais i Monseigneur, et de la manibre qu'il le
faisait, et ensuite vous aurez la bont6 de l'arr6ter en votre qualit6 de
l6gataires universelles de feu Monseigneur. Vous le signerez, la com-
munaut6 assembl6e, n'y ayant personne qui soit en droit de le faire
pour vous. Vous trouverez, MesdamEs, que par ce compte j'6tais
redevable i Monseigneur de la somme de sept milles et tant de livres
qui vous appartiendront au moyen du testament ci-dessus, aprls
cependant que ce testament sera ex6cut6 en ce qui concerne I'Ancien-
ne Franoe... Outre cette somme j'aurai i faire le recouvrement de
I'ann6e entiEre 1727 des rentes que Monseigneur avait sur l'H6tel-de-
Ville et dont il s'6tait r6serv6 I'usufruit. D'ailleurs, je compte de
toucher encore quelque chose de son abbaye de B6n6vent, et ensuite
quand j'aurai ramass6 tout€s ces sommes j'en formerai un autre
compte avec lequel je comprendrai le reliquat de celui de cette ann6e
gue vous me ferez le plaisir de m'arr6ter, et mettre en d6pense les
lettres de change qui me reste i payer de Monseigneur avec ce que
je serai oblig6 de payer pour I'ex6cution de son testament. De cette
fagon vous connaitrez parfaitement ce qui vous reviendra de votre
legs universel 6?.

Les religieuses se savent donc d6ji propri6taires d'une certaine som-
me de biens. Mais Saint-Senoch a pris garde de leur recommander la pru-

Annales de f H6pital-G4n6ral, l, 341.
Testament de Saint-Valliet 25 mars 1725, AC, CllA, 107:332-341.
Annales de P H6pital-GCndral, I, 362-364.

55.
56.
57.
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dence en leur conseillant de ne point d6voiler les biens du ddfunt Ev6que,
6tant donn6 que le Coadjuteur pourrait les faire saisir afin de proc6der
aux r6parations de I'abbaye de B6n6vent, qui requiBrent une somme con-
sid6rable d'argent. C'est d6ji plus qu'il n'en faut pour disposer les reli-
gieuses de I'H6pital46n6ral i soupgonner le Coadjuteur et i refuser tou-
te perquisition chez elles.

Pour I'instant, toute la question de la succession de Saint-Vallier ne
nous int6resse pas en soi; c'est le probl0me prdcis du palais 6piscopal68
qui nous prdoccupe, car il concerne directement les religieuses de I'H6pi-
tal-G6n6ral.

Nous savons qu'en 1688, Saint-Vallier achlte la maison qui devait lui
servir de Palais ainsi que le terrain of elle est construite. Lorsqu'il arrive
i Qu6bec, en 1697, il prend possession de son palais 6piscopal. Cepen-
dant, aprbs avoir perdu beaucoup d'argent i cause de la r6duction de ren-
tes sur I'H6tel de Ville et avoir fait proc6der i des constructions fort co0-
teuses i fH6pital-G6n€ral, il d6cide, en 1713, que ses revenus sont trop
modiques pour continuer d'habiter le Palais. Il se retire alors i l'H6pital-
G6n6ral of it y demeurera jusqu'i sa mort. Pendant ce temps, il loue le
Palais au profit des pauvres 6e. Nous savons, par exemple2 Que le m6de-
cin Sarrazin l'habite de 1720 d 1729 00. D€jI, retenons alors que la lo-
cation du Palais peut 6tre une source de revenus.

Or, par son testament, Saint-Vallier lbgue i ses successeurs 6v€ques
son palais 6piscopal, i la condition toutefois de d6charger sa succession
des i6parations f faire b l'abbaye de B6n6vent 61. Voili le cceur dg pl9-
bllme: la possession du palais 6piscopal est li6e i la responsabilit6 de fai-
re r6parer cet abbaye.

Par son nouveau titre d'6v6que du Canada, Mgr de Mornay se trou-
ve pourvu de I'abbaye de Bdnevent et, Par cons6quent, qre1d. toutes les
meiures pour le faire r6parer aux frais de la succession de Saint-Vallier.
Aprbs avoir fait saisir lei effets de la succession, il se fait autoriser par l9
R;i e procdder aux visites d'estimation des travaux 02. Saint-Sengch gu!
d6sire faire gagner quelques profits i la Communaut6 de fH6pital-G6n6ral
se hdte alorJ db renContrer Mornay pour tdcher d'en arriver i des arrange-
ments profitables aux religieuses. La lettre que- Saint-Senoch 6crit i la
Communautd de I'H6pital nous raconte assez bien les premiers mouve-
ments de MornaY:

58. Sur la nature du palais episcopal, nous r6f6rons le lecteur I TBtu, Palai'r
€piscopal, 19-26; ibid., appendice, 233'244.

59. ursulines de QuCbec, II' 163.
60. Pour oonnaltre des noms de ceux qui habircnt le Palais eo fabsence de

Saint-Vallier, voir T€tu, op. cit.,44-45,
61. Annales de tfi6pital-Gln4ral, l, 368.
62. Ibid.,366.
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Je ne sais, Mesdames, si vous €tes inform6es du don que feu Mon-
seigneur a fait i ses suc@sseurs 6v6ques du palais 6piscopal qu'il a
fait bAtir i Qu6bec aux conditions (...) (qu'ils) ne pourront pr6tendre
aucune chose ni rien demander de la succession de feu Monseigneur
pour raison des r6parations qui se trouveraient i faire lors de son
d6cbs dans les bAtiments et m6tairies des abbayes dont ils ne se trou-
veront titulaires, qui ont 6t6 unis au dit 6v6ch6. J'en ai I'acte en bonne
forme, et je vous envoie un extrait, afin que vous puissiez vous en
servir en temps et lieu. J'ai eu une trbs grande attention i faire
connaitre i Monseigneur de Mornay cette donation aussit6t que
j'ai 6tE inform6 de la mort de Monseigneur afin de le mettre en
€tAt de I'accepter et de s'y conformer. J'ai m6me fait plus: dans
I'instant que j'ai 6t6 instruit que le roi lui avait donn6 un coadjuteur
et que ce serait lui qui passerait en Canada, j'ai jug6 I propos de lui
donner une copie de cette donation afin qu'il ne put l'ignorer. Cepen-
dant, nonobstant toutes ces pr6cautions, et que cette donation paraisse
trbs avantageuse pour Messieurs les Ev0ques de Qu6bec, Monseigneur
de Mornay n'a pas laiss6 de commencer par me faire signifier un acte
le vingt-un }uin, 1728, par lequel i.l s'oppose i ce que je me dessais-
sisse, paye et vide mes mains des sommes que je puisse avoir et devoir
i la succession et aux h6ritiers de d6funt Monseigneur...

Je I'allai trouver ensuite pour savoir i quel dess€in il m'avait fait
signer cet acte; il me dit que c'6tait pour arrOter les deniers que je
pouvais avoir i feu Monseigneur pour les r6parations qui 6taient l
faire i I'abbaye de B6n6vent, et ce jusqu'i ce qu'il fut d6terrrin6 s'il
acoepterait ou refuserait I'acceptation ci-dessus. Depuis ce temps-li,
j'ai f.ait, Mesdames, tout .mon possible pour porter I prendre son
partie, en lui faisant connaitre que cela arr€terait tout, et entre autres
choses le paiement de vos lettres de change; et enfin il n'a 6t6 pris
ce parti qu'Dr la veille du d6part de Monseigneur le Coadjuteur qui
a 6t6 de refuser par eu( cette donation. Il faut cqrendant rendre jus-
tice i Monseigneur de Mornay. Il a propos6 i Monseigneur le Coad-
juteur de I'accepter conjointement en lui offrant de se charger seul
des r6parations qui sont i faire i I'abbaye de B6n6vent, ce qu'il a
refus6 de faire, disant qu'on I'avait assur6 que le roi Louis XIV avait
fourni des sommes pour acheter le terrain et faire le bAtiment de ce
palais 6piscopal; ce que voyant Monseigneur de Mornay il m'a fait
faire ces jours-ci une nouvel e signification portant sommation de me
transporter incessamment i I'abbaye de B6n6vent pour 6tre prdsent
aux adjudications ou rabais des r6parations qui y sont i faire, et
m6me aux nouveaux procls-verbaux des r6parations qui peuvent avoir
6t6 omises et de payer les adjudications des dites r6parations au fur
et i mesure de leur travail et jusqu'i la fin de paiement. Ensuite pour
mettre toutes choses en rlgle et qu'il ne pr6tendit cause d'ignorance
de la donation ce-dessus, je lui en ai fait donner copie &y€c so[lrtro-
tion de s'y conformer. Il m'a r6pondu par une autre signification par
laquelle il renonce purement et simplement i cette donation... 0e

63. rbid.,366-370.
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Apr0s une phase d'h6sitation, Mornay renonce donc i la donation du
palais dpiscopal. Saint-Senoch doit alors se rendre i B6n6vent pour assister
aux adjudications des travaux; tout ce qu'il peut obtenir est un rabais de
800liwes.

Mais ressentant le caractdre un peu saugrenu de I'affaire, Mornay de-
mande I'opinion du Ministre, en commengant par lui r6sumer les faits:
d'une part, dit, Mornay, Saint-Vallier a fait don du palais 6piscopal i ses
succesieurs, b la condition que sa succession ne soit pas tenue responsable
des r6parations; d'autre part, il a fait de I'H6pital-G6n6ral son l1gatatre
univeriel. Or, accepter la donation, c'est se charger des r6parations consi-
d$rables de l'6v0clt-6 et de celles de I'abbaye de Bdn6vent; la refuser, c'est
remettre le Palais i la Communaut{ de I'H6pital-Gdn6ral et se d6charger
des rdparations. Mornay ajoute que s'il ne pensait pas aux successeurs,
il opteiait pour la deuxidme partie de falternative, m?i! qu'en-songga9t
aux-cons6quences, il lui paraii raisonnable de ne pas laisser d I'H6pital-
G6n6ral une maison comme le palais 6piscopal0a.

Au moment oD ont lieu les divers 6changes de points de vues, les
religieuses 6prouvent de grandes contrari6t6s dans leurs affaires tempo-
relles. Selon I'Annaliste qui A6crit la situation de L|3O,la Communaut6
se retrouve avec prds de 8,000 livres de lettres protestfes; les lettres de
change que les religieuses ont tir6es, comme d I'ordinaire, sur Saint-Senoch
et sur Saint-Vallier, ne sont pas pay6es. En outre, les semestres de rentes
et autres remboursements n'existent plus pour elles, car la saisie est pos6e
sur tout ce qui concerne la succession du Pr6lat. Pour faire face i leurs
affaires, les ieligieuses ne trouvent que 1,830 livres de rentes 66. Par sur-
croit, Mornay veut faire reparer l'abbaye de B6n6vent aux frais de la
succession. La Communautd est vraiment dans une mauvaise posture ma-
t6rielle, et c'est avec raison que le Gouverneur propose alors au Ministre
d'augmenter leurs gratifications.

Divers points de vues arrivent aux oreilles du Ministre. Beauharnois et
Hocquart lui font entendre que la possession du Palais augmenterait s0-
te-eit les revenus de la Communaut$; malheureusement, disent-ils, les
religieuses n'ont en main que le testament de saint-vallier < qui-n'a point

d6slgn6 la qualit6 des fonds qu'il leur laisse >. Les papiers du d6funt de-
meuient eniu possession de Dupuy qui n'en a mgme pas fait I'inventaire 66'

De son c6t6, le Coadjuteur pr6iend nulle la donation du palais 6piscop{,
car cette maison revient, de droit, aux successeurs de Saint-Vallier. Voili
pr6cis6ment le point en litige qul, lon seulement appelle diff{rentes inter-

irdtations, maii qui soullve aussi des controverses plus ou moins subtiles.

64. Mornay i Maurepas, 24 ianviet 1729, AAQ, Copies ile lettrcs, v' II, 395'
65. Annales de tH6pital'Gdn€ral'II'
e6. Beauharnois et Hocquart i Maurepas, 10 novembre 1732, Ag, CllA'

52:118-126.
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Mornay lui-m6me, t6chant de se d6fendre de son mieux auprds du
Ministre, raconte la mdsentente qui existe entre lui et Dosquet sur la ques-
tion du Palais.

Or, devant toutes ces difficult6s expos6es, le Ministre conseille i Mor-
nay de renoncer i la donation on6reuse du palais dpiscopal. Dosquet, au
contraire, consent i l'accepter. Face au refus de Mornay, le Coadjuteur,
en 1734, voudrait lui intenter un procEs i propos du Palais 07. Nous sa-
vons, toutefois, que cette question n'est pas I'unique objet de dispute entre
I'EvOque et le Coadjuteur.

De toute fagon, l'arg;.mentation de Dosquet apparait juste et fond6e.
Il y a une donation de faite en 1710, pense-t-il, par Saint-Vallier, i la-
quelle a renonc6 Mornay, parce qu'il ignorait les titres i cette pr6tention.
Ces titres sont dans le contrat de I'achat du terrain oi I'on devait bAtir un
palais 6piscopal pour les 6v6ques de Qu6bec. De plus, le Roi a donn6
10,000 livres pour la construction de ce Palais. Quant i Saint-Vallier,
ajoute Dosquet, s'il a biti ce Palais avec des aum6nes ramass6es, il ne
consid6rait pas cette maison comme 6tant la sienne 08.

Si I'argumentation de Dosquet est convaincante, les intentions de Sa
Majest6 sont, pour I'instant, assez nettes. La r6ponse du Ministre au Coad-
juteur en fait foi:

Je dois cependant vous dire que par I'examen que Sa Mat6. a fait
de la pr6tention que ces Religieuses veulent exercer comme kgataires
universelles de feu M. de St. Vallier, sur le Palais Episcopal, et de la
repr6sentation que vous luy avez faites a ce Sujet, Blle a reconnfi que
la donation faite en 1710 de cette maison par M!. de St. Vallier a
I'ev6ch6 de quebec et a Ses Successeurs Evesques, et la renonciation
faite par M. de Mornay a @tte donation le 9. juin 1729. sont deux
titres 6galement impuissants pour fonder cette pr6tention; qu'en effet,
le bien que M. de St. Vallier paroissoit donner ne luy appartenoit pas;
puisqu'il est dit dans le contrat d'acquisition qu'il avoit fait du terrain
sur lequel la maison est Batie, que ce terrain €toit pour y Bastir un
Palais Episcopal pour luy et Ses Successeurs Evesques a perpetuitd, et
que Sa Majest6 a donn6 10.m. pour cela, et que d'ailleurs M. de St.
Vallier ne regardoit point ce terrain comme son bien qui luy fut
propre, puisqu'il n'a jamais r6clam6 contre un arrest du Conseil Sup6-
rieur de Quebec qui l'avoit condamn6 a rendre le prix d'un emplace-
ment quil avoit vendu Sur ce terrain, c'est par ces consid6rations que
I'intention de Sa Ma.to est que les Religieuses de I'hdpital g6n6ral
Se desistent de leur pretention a cet 6gard...60

Le Roi pense donc que la donation que Saint-Vallier a fait du palais
6piscopal en 1710 ainsi que la renonciation de Mornay en 1729 sont des

Mornay i Maurepas, 20 mars 1734, AC, CllA,62t92-94.
Dosquet ir Maurepa.s, 7 septembre 1731, AC,, Cl1A, 56:80-84.
Maurepas i Dosquet, ler avril 1732, AAQ, F. I-28.
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gestes insuffisants pour fonder les pr6tentions des religieuses. D'ailleurs,
le palais 6piscopal n'aurait jamais appartenu i Saint-Vallier'

Quelle part prend donc la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral dans ce
conflit qui 1'6ternise ? A wai dire, c'est Saint-Senoch, l'ex6cuteur testa-
mentaire en France, qui s'en occupe pour la plus grande part. C'est d'ail-
leurs le seul I pouvoir travailler i la cause avec comp6tence, ayant en
mains tous les titres concernant la succession de Saint-Vallier.

A Qu6bec, les religieuses ne sont pas les seules personnes i se mQler
directement de la question. En effet, c'est i Beauharnois et Hocquart que
le Ministre s'adresie quand il s'agit de discuter de la succession. Il leur
demande, par exemplg d'exnminer de concert avec le Coadjuteur ce qui
pourrait le mieux convenir i fH6pital-G6n6ral7o.

Mais les religieuses de I'H6pital-G6ndrat sont forc6es de suivre ce long
d6bat qui n'est nullement 16916 apres six ans. En effet, elles participent
i toutei les tracasseries, 6tant Aonn6 qu'elles doivent faire passer plusieurs
exp6ditions i Saint-Senoch, I'ex6cuteur testamentaire. Parmi ces exp6di-
tions, il en est une qui indique que les religieuses, aux moments impor-
tants, participent d'une fagon active au conflit concernant le _palais 6pis-
copal et I'abbaye de B6n6vent c'est I'acte d'acceptation pax 11 Communau-
t6 du legs de Saint-Vallier. Toutefois les religieuses suspen{en-1 cette ac-
ceptatioi jusqu'l ce que le montant dt pour les r6parations_i l'abbaye de
B6-n6vent ioif fixe 7r. -L,es 

religieuses, prudentes, attendent des 6claircisse-
ments pour opter definitivement; leur attitude est_sage, puisque-les r6pa-
rations- de I'abbaye sont une des charges les plus considerables de la
succession.

Avant la fin de I'ann6e 1733, le sort en est jet6: les religieuses n'ont
meme plus i d6lib6rer car des lettres patentes du Roi viennent de porter
don, ari profit de Dosquet, des fnrits et revenls du p4a9 6piscopal avec
la pennis-sion de disposer des b6n6fices zujets d la r6galez._Peut-on com-
prendre que le Paliis pouvait rapporter quelqrlg profit ?.-Nous sommes^p*e" 

i G croire. Nous-pensong a-ylli que-c'est lb un motif important qui

iait pr6tendre aux religieuses de fHdpital-G6ndral d'etre en droit de le
poss6der. De toutes fagons, les religieuses doivent s'incliner.

Ces patentes ne mettent pourtant pas fin aux nombreux ennuis concer-
nant le itul"it 

"t 
les religieuses: Mornay continue d'affirmer que les reli-

gieuses de I'H6pital-G6n6ral sont tenues, comme l6gataires universels, de

i"ir" t". r6parations au Palais de l'6v6ch6 de Qu6bec. Comme le souligue
le Ministre lui-m6me, tout en exprimant la pensee de Saint-senoch, Mor-

Maurelns i Beauharnois et Hocquart, V! mu-l7J-2, AC, B 571:311s'
Maurepas }r Saint-Senoch, 6 janvier 1733, AC, 5-8:7s.
Irttre-patente du Roi, 29 ddcembre 1733, AC, B 592:366s.
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nay n'est point facile en fait d'affaires 73. Cette remarque n'est pas surpre-
nante pour le peu que I'on connaisse Mornay. Il faut savoir entre autres
choses, que ce Capucin qui n'a 6t6 nomm6 6v0que qu'd 50 ans, n'est ja-
mais venu au Canada. Ce qui ne lui facilite 6videmment pas la compr6hen-
sion des probldmes. De leur c6t6, Beauharnois et Hocquart prennent po-
sition contre I'EvOque, disant au Ministre que les rcligieuses ne sont pas
oblig6es de r6pondre aux pr6tentions de Mornay. Quant i I'attitude des
religieuses, aioutent-ils, < elles se tiendront sur la rescrue que Mr de St-
Senoch leur recommande. C'est en consdquence qu'elles remettent i
I'ann6e prochaine la main lev6e de la saisie que Mr de Mornay a crfi
devoir faire sur elles des sommes estant entre les mains de Sr St Senoch
pour seuret6 de ces r6parations 74.

En rdalit6, les religieuses de I'H6pital-Gdn6ral n'ont point d'argent.
C'est d'ailleurs ce que Beauharnois et Hocquart expliquent au Ministre ?6
tout en lui remdmorant les faits. Rappelons-les bribvement. L'acquisition
du terrain a 6tE fute par Saint-Vallier en 1688, pour 15,000 livres: le
Roi a pay6 10,000 fwes et I'EvOque, 5,000. Sur ce terrain, l'Ev0que a
fait 6riger le palais 6piscopal qui a co0t6 40,000 6cus, et qui a 6t6 l6gaf
i ses successeurs 6v6ques le ler f6wier 1710, escomptant que ceux-ci d6-
chargeraient ses hdritiers des r6parations b faire aux abbayes qui sont r6u-
nis i l'6v6ch6. Mornay, son successeur, prend le parti de renoncer i la
donation de 1710 et remet aux religieuses, ldgataires universels de Saint-
Vallier, les frais de r6parations de ces abbayes qui cofitent plus de 10,000
livres. Les religieuses pensent alors de revendiquer, comme compensa-
tion, le palais 6piscopal i titre de bien compris dans la succession. Mais,
en l732,le Roi frouve leurs pr6tentions mal fonddes. Se sentant fort, Mor-
nay en profite pour demander leur exclusion du palais 6piscopal et exi-
ger quand m6me d'elles les frais de rdparations du Palais. Pour gagner
son point, Mornay invoque les raisons suivantes: le terrain du Palais a 6t6
acquis pour Saint-Vallier et pour ses successeurs; le Roi en a pay6 les
deux-tiers; le terrain 6tant inalidnable, Saint-Vallier n'a pu c6der de por-
tion; ce dernier, enfin, a bdti sur un fonds dont il n'6tait qu'usufruitier.

Les religieuses de l'H6pital-G€ndral ne manqueront pas de se d6fen-
dre, surtout I partir de 1737. Elles interviennent directement dans la lut-

71. Maurepas l Beauharnois et Hocquart, 17 mai 1734, AC, B 6lt:229s.
C'est A plusieurs reprises que Mornay fait preuve de mauvais caractDre. Nous savons
qu'il est all6 jusqu'i interdire les l6suites en Louisiane: et 1732, il dffendit au Su-
p6rieur des Jdsuites et i tous les J€suites sous ses ordres, d'exercer leurs fonctions
eccl6siastiques. Nous constatons que ce Capucin peut causer beaucoup de problbmes.
C'est d'ailleurs son comportement qui va arnener Maurepas i le faire d6missionner.
(ONeilt, Church and State in French Colonial Louisiana, 230ss.)

74. Beauharnois et Hocquart i Maurepag 6 octobre 1734, AC, CllA,
6l:23s.

75. Beauharnois et Hocquart i Maurepas, 24 etobre 1737, AC, CllA,
107:30G308.
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te, ptr justice autant que par int6r6t. Ddcidee, Mdre Duchesnay de I'En-
fanlJdsirs expose elle-m6me la situation au Ministre en 1737: Mornly
veut faire condamner les religieuses i payer pour les rfparations, dit-elle,
pourtant, il est bien stipul6, dans I'acte de donation de Saint-Vallier' que
ies successeurs 6v6quei ne pourront rien r6clamer pour les rdparations.
Malgrd tout, ajoute-t-elle, Dosquet qui est en possession du Palais depuis
huitlns, a fait-saisir des sommei provenant de la succession et qui auraient
d0 revenir i la Communaut6. Mdre Duchesnay demande alors, au nom
de la justice, un remboursement des 10,000 livres pour les r6parations
faites aux abbayes, de m0me qu'une gratification 16. Ce placet a sans
doute sensibilis6 Sa Majest6, puisqu'elle donne au moins, aux religieuses,
la libert6 de faire valoir leurs pr6tentions sur la maison 6piscapale ?7. Jus-
qu'en 1739, le Roi demeure rdsolu de d6fendre les religieuses contre les
injustices, caf, on lit, dans le m6moire annuel:

Si par I'Examen qui sera fait des pretentions de -cet hopital sur la
maison Episcopale, il paroit qu'Elles peuvent etre fond6es, S.M. sou-
haite qu'il ne 

-soit 
intent6 a leur nom aucune action sur cela sans

que lei S.rs de Beauharnois et hocquart en ayent auparavant rendu
compte, et qu'Blle leur ayt fait savoir ses intentions a ce sujet ?8'

Sans doute un peu 6branl6 par I'allure d6cid6e du Roi, peut-Otre un
peu lass6 des choses qui trainent, I'Eveque de Qu6bec, en 1739, fait la
proposition suivante au Ministre: le Roi ach}terait le Palais b fH$pital-
beierat pour une somme modique afin de pouvoir, par la suite, en faire
I'usage qu'il lui plaira; ( par ce moyen, ajoute-t-il, on coupe,ra court aux
procJs qui seroi6nt tres couteux aux successeurs de M. de St. Vallier et
b I'hopital General > 70.

sans d6sapprouver I'id6e, le Ministre lui rend cette r6ponse circons-
pecte:

J'ajouteray deux observaons par rapport a cet arrangement: L'une,
qoi l.r Relig."" de l'hop.l geniral onf t." des reparaons a- I'abbaie de
Iienevent pour une so.t de 9252.rr 11.s et qu'en demandant aujour-
d'huy d'estre mainteniies dans la propri6t6 et possession du Palais
Episcopal, Elles offrent d'en faire I'abandon,.pourvu -qu'on leur rem-
b6urse-cette so.e avec les interets a compter du jour du payement qui
en a est. fait; Et l'autre que les deux tiers du terrain sur lequel cette
maison a est6 batie ont est. pay6s des deniers du Roy' et que par
cette raison M. de S.t Vallier qui n'estait que I'usufruitier de ces deux
tiers, n'avait pt en disPoser Eo.

76, Plecet de Mlre Duchesnay, supdrieure de l'H6pital46n6ral, octobre
1737, AC, Cl1A, 107:309-316.

ZZ. 
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l Beauharnois ot Hocquart, 15 mai 1738, AC, B 66'.t79-182'
78. M6moire du Roi, ler mai 1739, AC, B 681:155-185.
79. Dosquet i Maurepas, 11 iuin 1739, AC,, CllA, 72:104-106'
80. Maurepas I Dosquet, 16 juin 1739, AC, B 69:78s'
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On voit que le Roi ne se montre pas enthousiaste i payer la somme exi-
g& par les religieuses.

Le Ministre demande alors i Beauharnois et i Hocquart un m6moire
concernant l'6tat et la valeur de la maison 6piscopale avec ses d6pendan-
ces, ainsi que de la somme de r6parations i faire, avant d'arriver i un ar-
rangement avec la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral81.

Tout ne va pas sans encombre. Aprds avoir recueilli ses informations,
Dosquet s'empresse d'affirmer au Ministre que le Palais n'appartient pas
A t'U6pital-C1n6ra7, mais bien aux 6v6ques, €tant donn6 qu9 19 cletgf a
accord6 une pension de 2,000 livres pour bdtir ce Palais de Qudbec; il
faut donc I'alheter, non plus de I'H6pital-G6n6ral, mais bien des 6v6-
ques. D'ailleurs, ajoute-t-il, ce serait avantageux pour les religieuses d'6tre
decharg6es des r6parations auxquelles elles sont tenues comme l6gataires
universels de Saint-Vallier. Puis Dosquet pr6cise que le cofit du Palais est
de 40,000 6cus et la valeur actuelle du terrain est de 50,000 liwes; en
I'achetant, le Roi pourrait donner aux 6vdques une pension de 2,000 liwes
avec concession d'une terre, en les obligeant d'utiliser cette somme pour
mettre la terre en valeur jusqu'i ce qu'elle rende 1,000 6cus; apr0s quoi
le Roi retirerait sa pension 82.

Il faut souligner que la situation faite i Dosquet au moment of il s'ex-
prime, est plut6l p6nible: il n'a pas encore ftanp&6, en 1739,les 12,000
iiwes qu'il a avanc6es 10 ans plus t6t pour payer les ouvriers; ceux-ci 16-
clamaient alors leurs salaires dus pour des travaux faits au Palais 83.

Quand on songe que I'incertitude au sujet de la possession du palais
6piscopal rdgne encore en 1740, on peut comprendre llum9u1neu com-
mode de Dosquet qui, de nature, aimait I'ordre' En effet, le Palais peut
encore, en 174O, appartenir, soit au Roi, soit aux 6v0ques .de Qu6bec,
soit aux religieuses oe t'H6pitat-G6n6ral. A qui finira-t-il par 6tre donn6 ?
Chose certaine, les religieuses peuvent pr6tendre de bon droit b sa posses-
sion, car Mornay les a forcfes i faire les r6parations des abbayes et cela,
contre la condition du don fait aux 6v0ques de Qu6bec'

Enfin, avec un ton qui, aprds 13 ans de luttes, nous semble un peu
humoristique, le Roi d6cide de trancher la question 9l mqs 1741, sous
les pressions de Mgr de Pontbriand, afin, dit-il, d'( fviter les discussions
qui pourroient s,elever au sujet des reparations a faire a la maison Epis-

"opall">. 
Un premier arr6t est rendu le 12 mai l74l pat- lequel Sa Ma-

jest6 ordonne I Chaussegros de lfry, ing6nieur au Canada, et i des ex-
perts de dresser un procds-verbal des r6parations d faire au Palais 84.

81. Maurcpas b Beauharnois et Hocquaf,t, 16 iuin l?39i^A,92 P^ 68r:54'
82. Dosquet au Ministre, 10 juillet 1739, AC, CllA, 72:lO7-109,.
83. L'6pisode est racont6 par Gosselin, dans Eglue Qu -C-a1tq!a'-\, Q'il'
84. enCt a,t Conseil d'Et^t, 12 mai 1741, AC, B 72:258-260. Seloo le pro-

cis-verbal, la somme des r€parations monterait i 10'080 livres.
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Puis, pour terminer les contestations avec les 6v6ques, Sa Majest6 decide
d'indemniser l'H6pital-G6neral. Un second arr€t ordonne ensuite que I'on
procdde aux r6parations avec les deniers du Roil Ainsi, I'H6pital-G6n6ral
et Dosquet avec ses successeurs deviennent quittes et decharg6s du cott
de toutes les rdparations dont Sa Majest6 leur fait don 86.

Peut-on le croire ? Le Roi h6site encore i rejeter d6finitivement les
pr6tentions des religieuses, et attend d'0tre informd des b6n6fices qu'a pu
recevoir I'H6pital 40. Mais il faut voir, dans tout cela, une question d'affai-
res et non de g6n6rosit6: la Cour persiste i vouloir connaitre ces b6n6fi-
ces, paxce que, pr6cis6ment, si les religieuses
vraient voir aux rdparations de l'6v6ch6 que

r6alis6s, elles de-
doit maintenant

payer 8?.

En 1743, les pr6tentions de I'H6pital-G6n6ral n'ayant pas 6t6 trou-
vees fond6es, Sa Majest6 d6dommage I'H6pital-G6nfiral et r6unit d6finiti-
vement le Palais i son Domaine; en m6me temps, il en assure la possession
et la propri6td aux 6v0ques de Qu6bec 88.

Cette longue histoire qui a dur6 quinze ilN, concernant la possession
du palais 6piscopal de Qu6bec est, avant tout, une espdce de lutte juridi-
que; et c'est i ce titre que les religieuses de I'H6pital-G6n6ral peuvent pr6-
tendre en €tre les propri6taires. Elles se sont pr6values de la clause de
1710 pour demander le Palais. Elles 6taient en droit de le faire puisque,
d'une part, elles avaient fait proc6der aux r6parations de I'abbaye de
B6n6vent uni i l'6v6ch6 de Qudbec et que, d'autre part, Mornay avait
renonc6 i la propri6t6 du Palais. Par consdquent, leur attitude est logique
et leurs pr6tentions, justes. Mais, au-deli de ces faits, se pose une ques-
tion extr0mement importante: la donation faite par Saint-Vallier n'6tait-
elle pas illusoire ? C'est sur cette question qu'ont repos6 les diff6rentes
argumentations.

La part prise par les religieuses dans cette lutte nous r6vble quelques
traits de leur mentalit6. D'abord, elles savent se d6fendre. Si au d6but de
la lutte - comme nous I'avons vu - elles suivent le conflit, sans inter-
venir autrement qu'en faisant des exp6ditions de titres et d'autres docu-
ments, vers la fin, elles montent sur la scdne du drame pour s'affirmer
devant Dosquet comme devant Mornay. Cette attitude est d'autant plus
courageuse que les religieuses sont loin de pouvoir aborder amicalement
I'un et I'autre 6v6que: le premier, Mornay, n'est pas facile en affaires; le
second, Dosquet, ne nourrit aucune espdce de sympathie i l'6gard de la
communaut6 de I'H6pital-G6n6ral. Malgr6 tout, au nom de la justice et du
droit, les religieuses se lanceront dans la lutte jusqu'i vouloir intenter

Arr€t du Conseil dEtat, 20 avril 1742, AC, Moreau Saint-M6ry, 13:65.
Maurepas i Pontbriand, 27 avrjl 1742, AC, B 7422353-358.
Maurepas I Beauharnois et Hocquart, 27 avrjl 1742, AC, B 74:375-377.
Arr0t du Conseil d'Etat, 30 mai 1743, AC, B 76L,:402-410.
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un proces i I'EvOque. Voili une belle lutte juridique qui n'est pas seule
en ion genre, maiJ qui illustre plut6t l'6poque oi I'on aime se battre au
nom du principe, de la rbgle, du droit. Et I'on a beau jeu en Nouvelle-
France db compliquer et d'dterniser les questions, 6tant donn6 l'6loigne-
ment du Roi qui n'arrive i percevoir les probldmes qu'avec beaucoup de
lenteur, comme nous venons de le constater par cette 6tude.

La question du palais 6piscopal n'est pourtant pas qu'une dispute- ju-
ridique. En supposant que les religieuses auraient gagr6 leur point, qu'au-
raient-elles pu- faire de ce Palais ? Voili la question d'int6r6t qui entre
certainemeni en jeu. lrs religieuses auraient pu profiter des revenus des
locataires qui f iuraient habit6. C'est d'ailleurs cette question d'int6r6t
qui nous permet davantage d'appr6cier I'attitude de la Communaut6 tout
au long de la lutte. En effet, elle s'interroge sans cesse sur les avantages
de la succession: est-elle plus on6reuse qu'6conomique ?

Tout compte fait, cette pr6tention des religieuses de I'H6pital-G6n6ral
dans les b6n6fices du palais {piscopal n'est pas aussi singulidre qu'on_est
port6 i le croire, b piiori: les ursulines 6tablies aux Antilles ont, elles-aussi, 

eu des pretentions semblables, dans la deuxibme par1i9 du XVIIe
sidcle. En effei, lorsque B6gon - pr6sident du Pr6sidial de Blois, nomm6
intendant des iles d'Am$rique en 1682 - arrive aux Antilles, il est d'abord
oblig6 de se d6battre contre les Ursulines qui avaient acquis le palais de
l'Intendance des mains de son pr6ddcesseur 80.

Que conclure des divers rapports des religieuses avec I'extdrieur ?

Nous constatons que les religieuses < cloitr6es > de I'H6pital-G6n6ral
sont loin d'€tre isol{es i tout jamais dans leur monastdre. Au contraire,
elles sont vraiment en contact avec le monde environnant, elles connais-
sent les principaux problbmes politiques et dconomiques de la. colonie,
suivent tei 6v6nements de trds prds et m0me prennent part aux luttes les
plus complexes de la soci6t6; et cela avec comp6tence et assurance'

L,6tude de la crise de t728 nous a montr6 que les religieuses ont 6t6
affect6es par le dfsordre de la soci6t6, jusqu'au point de se diviser elles-
memes en factions d I'int6rieur de la Communaut6. La question un peu
saugrenue du palais 6piscopal nous a r6v6l6 qu'elleg oq le sens des af-
faires et aussi une mentalit6 l6galiste assez prononc6e. Nous n'avons pas
manqu6 de remarquer, par ailleurs, leur habilet6 dans la maniare de s'as-
sureila protection ndcessaire auprbs des dirigeants.

89. Mauro, L'expansion europienne 1600-1870, 192,





Conclusion

Aprds avoir examin6 les principaux 6l6ments qui forment I'histoire
sociale de la communaut6 de 1'H6pital-G6n6ral de Qu6bec, il reste main-
tenant i d6gager les aspects essentiels de l'6tude.

Nous avons d'abord 6tudi6 l'origine sociale 4es lsligieuses pax compa-
raison avec d'autres communaut6s. Partant de l'hypothdse qu'il existe cer-
tains groupes sociaux plus ou moins distincts en Nouvelle-France - sans
correspondance aux classes sociales qui existent en France, i la mOme
6poque - nous avons congu la colonie comme une soci6td constitu6e
d'une 6lite et d'une masse, soit de dominants et de domin6s. Appartiennent
aux dominants, selon notre hypothEse, ceux qui sont investis d'une fonc-
tion importante, ceux qui revEtent un caractbre de dignit6 et ceux qui sont
apparent6s de quelque fagon au monde des affaires, c'est-i-dire les entre-
preneurs. Nous classons les autres, gens de m6tier, artisans et censitaires
ruraux, parmi les domin6s de la soci6t6.

Cette classification a servi de point de d6part i une 6tude statistique
dont les r6sultats nous ont permis d'arriver i certaines conclusions. D'a-
bordn compar6e aux deux autres communaut6s de femmes de Qu6bec, la
communaut6 de I'H6pital-G6n6ral jouit d'une sup6riorit6 quant au groupe
de l'6lite qui la compose: par rapport d sa propre population, I'H6pital-
G6n6ral enregistre, en effet, pour la p6riode 1692-1764, 35.5Vo de la
communaut6 faisant partie de ce grouPe; suivent l'H6tel-Dieu avec 22Vo
de sa communaut6 originaire aussi de l'6lite et les Ursulines avec 21.4%.
Par contre la communautd des Ursulines compte, pour la m6me p6riode,
25.2Vo de sa population originaire du groupe des entrepreneurs, celle de
I'Hdtel-Dieu en compte l6.5Vo et celle de I'H6pital-G6n6ral, I5.9%.
Quant au groupe des artisans, c'est I I'H6tel-Dieu qu'il est davantage re-
pr6sent6 alors que 24.7% des religieuses en font partie contre t6.8%o d
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fH6pital-G6n6ral et 9.7Vo chez les Ursulines. Enfin, le groupe des censi-
taires ruraux, assez important dans les trois communaut6s, est repr6sent6
a I'H6tel-Dieu par 35.8Vo de ses religieuses, i c6t6 de 28.2% chez les
Ursulines et 24.3Vo chez les religieuses de l'H6pital-G6n6ral.

S'agit-il ensuite de comparer les trois communaut6s respectives par rap-
port aux groupes sociaux form6s par I'ensemble de leurs effectifs, nous
constatons des diff6rences encore plus grandes. En effet, le groupe de
l'6lite de fonction et de dignit6 constitu6 par l'ensemble des trois com-
munaut6s se trouve maintenant repr6sent6 par 45.2Vo de religieuses ap-
partenant i I'H6pital-G6n6ral contre 28.9Vo de religieuses de I'H6tel-
Dieu et 26.2Vo d'Ursulines. Inversement, les Ursulines comptent 42.6Vo
de I'ensemble des filles d'entrepreneurs des trois communaut6s, contre
29.5Vo i fHdtel-Diet et 27.9Vo i I'H6pital-G1n&al. Quant au groupe des
axtisans, c'est I'H6tel-Dieu qui domine avec 49.17a de l'ensemble des trois
communaut6s, contre 32.7Vo repr6sent6s par I'Hdpital-G6n6ral et 18.2%
par les Ursulines. L'H6tel-Dieu garde la vedette par rapport i I'ensem-
ble des filles de censitaires ruraux qui sont religieuses dans les trois com-
munaut6s, en comptant 41.5/o de I'ensemble, contre 30.9Vo d'Ursulines
et 27.7Vo de religieuses de I'H6pital-G6n6ral.

Enfin, la comparaison de l'origine sociale entre les trois communau-
t6s de Qudbec par rapport aux 6l6ments de dominants qui les composent
accorde la sup6riorit6 n 1'H6pital-G6n6ral: 38.2/o des religieuses appar-
tiennent i ce groupe i c6t6 de 33.3Vo d'Ursulines et28.5Vo de religieuses
de I'H6tel-Dieu. Tandis que l'6l6ment domin6 est partag6 comme suit:
44.3Vo i I'H6tel-Dieu, 29.5Vo i I'Hdpital-G6n6ral et 26.2Vo chez les
Ursulines.

Nous constatons alors que I'H6pital-G6n6ral attire davantage les filles
faisant partie de l'6lite de fonction et de dignit6, que les filles d'entrepre-
neurs. Par ailleurs, nous avons remarqu6 que les filles de censitaires ru-
raux y entrent en moins grand nombre que dans les deux autres commu-
naut6s. Ces donn6es nous font conclure que I'H6pital-G6n6ral est la com-
munaut6 de femme de Qu6bec qui compte le plus de sujets appartenant
au groupe de dominants de la soci6t6, par cons6quent, la communaut6
dont I'origine sociale est de qualit6 sup6rieure aux deux autres commu-
naut6s pour la p6riode 1692-1764: le nombre de religieuses dont le pbre
est chevalier de saint Louis ou officier militaire est bien sup6rieur I celui
des autres communaut6s; quant i la noblesse qu'on y d6couvre, elle est
assez remarquable.

Comment expliquer que les filles de familles importantes entrent au
monast0re de I'H6pital-G6n6ral plutdt qu'ailleurs ? Si I'ambiance spiri-
tuelle de la Communattl, la pr6sence mOme de Saint-Vallier, l'6loigne-
ment du monastdre des lieux propices aux guerres peuvent expliquer en
partie, l'examen du systdme des dots nous fournit des rdsultats capables
d'apporter quelques suppl6ments d'explication. En effet, cette 6tude des
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dots nous a permis de d6couwir une certaine corr6lation entre le niveau
social des familles et leur 6tat de fortune.

La candidate doit 6tre en mesllre d'offir au moment de sa profession
une dot dont le montant est fix6, en principe, par le chapitre de la Com-
munaut€, mais qui, en pratique, I'est par I'Etat qui intervient dans ce 16'
gime des dots. L'Etat demande 6videmment conseil aux autorit6s colo-
niales avant d'en r6gler le montant. Le Conseil de la Marine commence
alors, en 1722, par rendre un arr6t fixant d 5,000 liwes le montant de la
dot. On impose une exigence assez forte dans le but d'emp6cher les com-
munaut6s d'6tre i charge aux familles du pays. Cette d6cision va avoir des
cons6quences sur le recrutement des religieuses: I'H6pital-G6n6ral ne re-
cewa aucune postulante de l72O d 1734. AprEs quelques ann6es, on se
rend compte que le peu d'entrdes est caus6 par le montant trop 6lev6 de
la dot exig6e. On d6cide alors, en 1.732, de fixer b nouveau la dot, cette
fois i la somme de 3,000 livres. Toutefois, cette diminution de la dot
demand6e n'a pas pour effet d'encombrer les noviciats. Quoiqu'il en
soit, I'Etat essaiera par la suite d'appliquer rigoureusement la politique
de 1732. Mais nous imaginons bien que dans certaines circonstances, il
dewa lui-m6me manquer i son propre arr6t, en accordant des privilbges.

Les r6sultats de nos recherches nous ont d'abord montr6 que plusieurs
filles de familles dominantes sont en peine d'argent et que, pour arriver
i compl6ter leurs dots, elles doivent avoir recours i une foule de moyens
de suppl6ance: cong6s, dot de fondation, rentes, dot en nature (terres,
bois, bl6, planches, madriers, etc.), dons, monnaie de cartes. Dans I'en-
semble, I'application du systBme des dots nous a sembl6 une v6ritable ma-
nifestation du commerce de troc qui existe dans la colonie. Par ailleurs, la
comparaison des r6sultats pour les diff6rentes communaut6s a r6pondu,
jusqu'i un certain point, i une question que nous nous 6tions pos6e; la
r6ponse, quoique approximative, demeure valable. Les chiffres nous ont
ft:v616, en effet, que la moyenne des dots offertes i fH6pital-G6n6ral est
inf6rieure d celle des deux autres communaut6s pour la p6riode qui s'6tend
environ de 1692 d 1740, alors que fH6pital-G6n6ral I'emporte nette-
ment sur les deux autres, pendant les vingt anndes qui suivent. Il y a
donc progression dans la moyenne des dots offertes du commencement
i la fin du r6gime frangais. Au contraire, les deux autres communaut6s en-
registrent une diminution dans la valeur des dots, b partir des anndes 1730.
I1 reste que pour I'ensemble de la p6riode, I'Hdpital-G6n6ral se classe en
dernier lieu, aprBs les Ursulines et I'H6tel-Dieu.

De cette 6tude, il ressort que I'exigence de la dot - 3,000 livres -
n'est pas respect6e en Nouvelle-France. Par ailleurs, les dots sont modi-
ques et manifestent sans doute l'6tat de pauwet6 du pays. Malgr6 tout,
ces biens sont utiles b la Communaut6 car ils lui permettent d'entretenir
les religieuses et de rem6dier i certains maux financiers.
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La signification la plus intdressante que nous pouvotxl tirer de l'6tude,
c'est qu'il y a, i fHopital-Gendral, des filles de dominants mais qui sont
pauvr6s: pius de SOVo- de la Communaut6 vient en effet de 1'6lite alors que
ia moyenne des dots donn6es par les religieuses de 1692 d 1764 n'est que
de z,i7'livres, montant qui accuse une inf6riorit6 par rapport aux deux
autres communaut$s. Toutefois, l'{volution du niveau {conomique qui se
produit un peu taxd, e partir des ann6es 1740, laisse voir que paralldle-
hent i l'6volution sociale, il se produit une 6volution du statut 6conomique
des familles importantes repr6sentdes i l'H$pital-G6n6tal. Mais cette 6vo-
lution se fait plus lentement.

L'6tonnant, c,est de voir autant de filles de l'6lite consacrer leur vie
aur personnes les plus defavorisdes de la colonie. En effet, au lieu de se d6-
vouei e I'euvre de l'6ducation, @uvre apparemment plus relev6e, les reli-
gieuses de I'H6pital-G6n6ral exercent leur charit{ avant tout auprds des

[auv.es; le nolirbre de pauwes, qui varie entre 40 et 50, d6pend des
hoyens qu'ont les religieuses de les nourrir. Puis elles prennent soin des
ali6n6s, dles femmes p$cheresses, des soldats invalides, des soldats mala-
des des troupes. Pendant la guerre de la conquote, elles h6bergent et soi-
gnent des centaines de soldats et matelots, Anglais comme.Frangais. En ou-
tre, l,H6pital-G6n6ral loge toujours un ou plusieurs eccl6siastiques. Ajou-
tons i cei groupes disparates les 6tudiantes du pensionnat, les-pensionnaires
perp6tuels-qui-travaillent pour la Communaut6 et un certain nombre de
bomestiquei - travailleuri des champs, ouvriers, filles de service, infir-
miers.

Pour prodiguer tous les soins demand€s, la communaut6 de fHdpital-
G6n6ral, irour ia p6riode ant6rieure eL n64, ne compte certes p-as trop de
sujets. Mfus il faut savoir que la Communaut6 n'est pas libre de recevoir
le-nombre de postulantes qu'elle d6sire: c'est avant tout I'Etat qui con-
tr6le la popula-tion soipanie de I'H6pital-G6n6ral; les religieuses doivent
respectef t& tdgislations royales qu'on leur impose. En 1701, par exemple,
lori de la s6parition, la communautd ne peut recevoir que 10 religieuses de
cheur et deux converses; en l7l9,la Cour stipule que la Communaut6
peut maintenant en recevoir jusqu'i 30, mais i la condition qu'elles soient
ioutes dotdes. Cette permission est plut6t inefficace, puisque I'exigence des
5,000 liwes de dot diminue de beaucoup les possibilit6s de recrutement.
Aussi, quand I'Etat fixe i nouveau la dot au montant de 3,000 livres, en
1732, ies religieuses se font plus nombreuses; de sorte.,qu'en t737, la
Cour permettri de recevoir jusqu'b 40 leligieuses, en justifiant sa nouvelle
position par le nombre toujours croissant de mendiants et d'invalides. Ce
iontrole de I'Etat sur la communaute de l'H6pital-G6n€ral - politique
d'augmentation des religieuses et politique des dots - ne doit pas nous
surpiendre; I'Etat a la responsabilit6 d'un dtablissement qui est pauvre'
et ce qu'il craint constamment, c'est de le voir tomber i charge aux biens
des pauwes ou i la colonie'
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Toutefois, il appartient i la Communaut6 elle-mOme de fixer I'dge d'en-
tr6e des religieuses. Les Constitutions de la Communaut6 demandent que
les postulantes aient su trl6ins 14 ans et pas plus de 40 ans. Or une 6tude
de I'dge d'entrde nous a d'abord montr6 que toutes les candidates de I'H&
pital46n6ral ont I'ige de probation i I'entr6e; plusieurs d'entre elles, ce-
pendant, soit22.5Vo, sont 6g6es de 14 et 15 ans, alors que I'H6tel-Dieu
enregistre 28.7Vo de ses sujets 6g6s de 14 et 15 ans i I'entr6e et les Ursu-
lines, l5.5Vo. Nous avons aussi observd que la communaut6 de I'H6pital-
G6n6ral, comparde aux deux autres communautds, connait, pour toute la
p6riode 1692-1764,1'6ge d'entr6e le plus 6lev6, soit 19.1 ans; mais avec
une sup6riorit6 si l6gbre sur les deux autres qu'elle est presque d6pourvue
de sigpification. Quoiqu'il en soit, on peut affirmer que les lsligieuses de
fH6pital-G6n6ral entrent au monastdre i un dge raisonnable, m6me si elles
sont plus jeunes que les filles qui se destinent au mariage. Ce qui laisse
croire que les postulantes de I'H6pital-G6n6ral sont d'dge i comprendre la
port6e de leur acte, tout en 6tant encore d'6ge b choisir entre le mariage
et la vie moniale.

L'6tude de l'6ge au d6cds nous a montr6 que la plus haute moyenne
est enregistr1e par les Ursulines, soit 54.3 ans alors que la moyenne des
religieuses de I'H6pital-G6n6ral est de 52 ans et celle des religieuses de
I'H6tel-Dieu, 48.6 ans. Ces donn6es semblent assez normales quand on
pense que les Ursulines qui se d6vouent i I'ceuvre de l'6ducation courent
moins de risque que les religieuses de I'H6tel-Dieu d contracter des mala-
dies. Quant h I'H6pital-G6n6ral, on sait qu'il commencera tard i recevoir
des soldats malades. Autrement, il ne s'occupe que d'invalides, vieillards,
aveugles, etc., population de malades qui ne propagent pas de maladies
mortelles. Mais ces diff6rences ne sont pas assez consid6rables pour que
nous puissions chercher de grandes causes.

Un lien s'dtablit entre le nombre des ann6es en religion fournies par
les religieuses et le montant de la dot dont la valeur r6elle varie selon le
nombre d'ann6es de service. Partant du nombre d'ann6es passdes en reli-
gion, nous avons essay6 d'6tablir la moyenne des biens donnds annuelle-
ment, par religieuse; les rdsultats ont montr6 que le montant de la dot
offerte est minime, soit une moyenne de 65.2liwes par religieuses, a fH&
pital-G6n6ra1,72.6livres par religieuses, i I'H6tel-Dieu et 72.2 hwes par
religieuse chez les Ursulines.

Enfin, l'6tude de la population nous a amen6e i observer le phdnomd-
ne de regroupement familial i l'intdrieur de la Communaut6. Dans I'en-
semble, les rdsultats ont montr6 que I'attraction exerc6e par la parent6 se
fait surtout sentir chez les familles de dominants. L'6tude nous a fait voir
que les religieuses des trois communaut6s ayant un lien de parent6 repr6
sentent, pour la p6riode 1693-1764, 3l.9Vo de l'ensemble. N'envisageant
que les seurs de mOme sang, fH6pital-G6n6ral, pour la m6me p6riode, en
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compte 29, soit 29.9Vo de la Communaute, les Ursulines, 22, soit 3IVo
de li Communaut6 alors que fHotel-Dieu compte 54 seurs de meme
sang, soit 49.SVo.

Il est ind6niable que I'attrait familial influence l'option-de la candidate
i la vie religieuse. T6utefois, elle semble se sentir assez libre pour choisir
I'euvre et le monastd.re qui lui plaisent davantage.

En somme, ces traits de la population soipante i fH6pital-G6n6ral
apportent des bribes d'explication i son histoire sociale; mais c'est encore
piir po.rr comprendre la vie intime de la Communaut6.

P6n6trant i I'int6rieur de la Communaut6, nous avons d'abord constat{
l'existence d'une hi6rarchie sociale: les religieuses de cheur sont au som-

met, les converses, au-dessous. Ces religieuses converses, de nature docile,
.ooi de vdritables domestiques qui n'existent que pour servir le reste de la

Communaut6; leur condition soiiale est bien inf6rieure d celle de la reli-
gieuse de cheur, et cette infdriorit6 se manifeste dans les moindres faits

et gestes de la vie quotidienne.

Par ailleurs, la sup6rieure exerce une grande autorite sur ses religieu-

ses, meme sur leurs cbnsciences. Toutefois, ces ph6nombngs ne .sont pas

exclusifs d I'H6pital-G6rr1tat; ils sont tout simplement repr6sentatifs d'une

dpoque.

La fagon de se loger, de s'habiller et de se nourrir i fH6pital-G6n6ral
oeut aussi. comme nolus'l'avons vu, servfu d'indice de mentalit6. Les reli-

h.u... couchent dans des cellules $troites, meubl6es avec le strict n6ces-

iaire jusqu'au moment oi, en 1739, -l'augmentation de la Communaut6

;bligr: t'construire de nouvelles cellules. A paltir de cette date, les reli-

eieuies auront des cellules plus spacieuses, mais encore trds sobres' Par-

io"ii". religieuses s'6claireit i la chandelle' qu€ ce- soit i la chapelle ou

"" 
a"it"it. f,g chauffage est tout aussi rudimentaire; il consiste en un foyer,

toin duquel on peut aioir bien froid. Il n'est pas que.stign de.penser d un

sVstBme'd'aqueduc complexe: on va chercher I'eau i la rividre, dans de

niu"o"r urnes. Toutefoii, les religieuses semblent assez bien pourvues en

iait d'ustensiles de cuisine.

Si le logement semble modeste, le vetement est sans doute_ plus

ricne. Bn 
"ff?, 

l.r religieuses achdtent beaucoup-de- v€tements, en plus de

ceux qu'elles confectionnent elles-m6mes. La vai6t6 des tissus nous a sur-

tout duppee. Mais n'oublions pas que la soci6t6, en g6n6ral, d6pense par-

fois davantage pour s'habiller que pour se loger'

L'6tude du r6gime alimentaire nous a montr6 qyl{ f :tJ.tuit une 6volu-

tio" au* I'alimeitation au cours de la p6riode 1692-1764: de nouveaux

aliments sont apparus peu i peu sur la ttble. A quoi-cette evolution tient-

;G t A oo rn.itl"* 6tat financier ? aux d6couvertes de nouveaux aliments

;;;pt;. uo puy. ? i un certain raffinement des meurs ? au contact des
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Anglais pendant le R6gime militaire, peut-Otre ? Sans doute, la r6ponse
vient un peu de tout cela. Toutefois, dans l'ensemble, on ne peut pas pax-
ler de cuisine riche, m6me si on se permet de petits luxes comme du vin ou
des anchois et, comme c'est arriv6 une fois, du chocolat.

Un bon moyen de reconstituer l'atmosphBre du monastdre est celui
de suivre les religieuses tout au long de la vie quotidienne. En plus d'un
horair,e d'exercices spirituels trds charg6, elles trouvent le temps de rem-
plir des t6ches domestiques cornme le tissage, le brodage, le repassage.
Quelques-unes font de la dorure i la colle, d'autres brodent avec des fils
d'or ou d'argent, d'autrEs fabriqueart des fleurs ar,tificielles, d'autres s'a-
donnent e ,l'art de la tapisserie. Pour repondre i des besoins plus imm4
diatement re1i6s d leur euvre d'hospitalisatiom, les religieuses doivent con-
naitre la pharmacie. On envoie donc quelques religieuses d I'ext6rieur
pour se former i cette pratique. Puis, i partir de 1725, nne partie de la
Communaut6 se d6vouera, en plus, i I'euwe de fdducation aux jeunes
fill$. lvfah, malgr6 ces nombreuses activit6s, la plus grande partie de la
journ6e reste employde i la vie contemplative. Avec un tel horaire quoti-
dien, c'est i se demander quand les religieuses trouvent le temps d'Ote
avec les pauvres et les malades.

Nous avons pu faire quelques observations sur certains traits de mentalitd
d,e la Communaut6. Son osprit d'ind6pondance qui ressort avant tout r€-
vble un oertain attachement i la maison et i I'euvre. Oe sentiment porte
trds t6t les religieuses i vouloir se distinguer de leur maison-mbre en r&la-
mant de briser la tutelle gOnante qui les subordonne i fH6tel-Dieu. Cette
attitude d'ind6pendance se manifeste aussi au niveau des individus: il arri-
vera, lors d'6v6nements marquants, que la Communaut6 se divisera en fac-
tions, chaque partie restant sur ses positions. Serait-ce qu'elles sont in-
disciplin6es ? El,les le sont probablement un peu, tout A l'image d'ailleurs
du clerg6 canadien en g6n&al. Mais il ne faudrait cependant pas inter-
pr6,ter comme une attitude d'insoumission i f6gard de I'Ev0que Dosquet
la tid6lit6 des religieuses i vou'loir respecter leurs constitutions.

Par ailleurs, elles enfreignent sans doute un peu la rbgle de cl6ture,
car les entr6es libres qui se font au monastBre viennent indubitablement i
l'enoontre de leurs constitutions. Mais plus graves sont les sorties des re-
ligieuses, si fon en croit Dosquet, qui se permettent d'aller i des diners au
Chiteau et A l'Intsndance. Evidemment, on mettra un frein I ces manque-
ments: i partir de t732,les entrdes libres seront d6fendues i toute person-
ne de I'ext6rieur. Ce reldchement de la rEgle claustral,e est certainement
sipificatif d'un refroidissement spirituel chez les religieuses. L'une d'elles,
en 1.735, s'interroge justement sur I'esprit religieux de la Communaut6.
Mais au total, outre les tracasseries normales et quolques manquements i
la rbgle, la conduite des neligieuses nous a sembl6 plut6t regufare.

Des p'6nibles ann6es de guerre, les religieuses ne sont pas sorties
intactes: aprds 1760, une certaine d6cadence moratre a marqud la Commu-
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naut6. En effet, si l,on en croit Briand, les religieuses n'observent plus
leurs rdgl,es comme avant; les veux ne seraient m€mre plus tout i fait res-
pect6s: 

-on 
ob6it trbs difficilement, on possdde de fargent-pour satisfaire

ses gofits et sa vanit6, la chastBt6 serait rn$me bless6e; enf,fur, toujours se-
lon Briand, les religieuses seraient devenues sensuelles, paxessstls€s' mon-
dafures et peu d6vJtes. Mais c.ette decadence des meurs qui s-9 pr4oit
aprds les lbngues ann6es de guerre ne doit.pas nolls 6tonner. Il ne faut
sirtoot pas jriger l'attitude g&Crale des religieuses par cette periode parti-
culidrement-troubl6e, et ne Pas croire toutes les observations rigoureuses
de l'6voque Briand, si I'on veut saisir la mentalitd de [a Cornmunaut6. Tou-
tsfois, c6ci nous nontre que les religieuses peuvent Otre waime,nt affect6es
par 'les 6v6nements qui surgissent den's la colonie.

M6me en temps de paix, il serait utopique de les croire _isol6es dans
leur monastdre, loin du ieste de la soci€16. Elles sont d'abord en relation

avec les autres communaut6s de femmes de Qu6bec. Entre elles, en effet,
les communaut6s se rendent quelques visites chaleureuses et gaies. De
plus, 1'6tude des 46 procds portes en cour.d'app_el etdans lesquels les reli-
gieuses sont impliqu6es nous ont montr6 qu'elles doivent assez. souvent
Jortir de leurs ir{|ccupations de cloitr6es pour penser i d6fendre leurs

droits et leurs int6r6ts.

Quand des troubles aussi profonds que ceux qui se produisent i la

mort de Saint-Vallier arrivent, 
-les 

religieuses, encore une fois, participent

i I'agitation de la colonie. Nous les avons mQme vues prendre- une part

acti# dans ces troubles, soit en prenant partie contre I'une ou |'autre des

factions de la colonie, soit en se plaipant auprds du gouverneur, soit en

or{sentant des requOtes au Conseil Sup6rieur, soit encore en demandant
ia protection du li.oi. En r6alit6, les religieuses, troubl6es dans leur cons-

"i.i,"" 
et placdes entre plusieurs autorit6s b la fois, se trouvent mal d

I'aise, et n-e savent of donner la t€te.

L'6pineuse question du Palais dpiscopal accuse davantage les relations
qu'a la Communautd avec 1'ext6rieur. Nbus nous souvenons qu'd titre de

l6gataires universels, les religieuses pr6tendent que-le Palais.leur appar-

tiJnt. fnfais la question fondamentale est de savoir si Saint-Vallier pouvait

a-o*.r un Palais qui n'6tait pas sa possession. Et puis, est-ce-convenable
a" Ui.r"t un tel 6tablissement aux mains d'une communaut6 de femmes ?

Oe ioutes fagons, les religieuses se d6battent dans ce conflit et veulent

poss6der le pAaii. Dans cette longue- discussion qui dur_9 une quinzaine

i'ann6es, elles ne cessent un instant de suiwe la lutte, d'y participer par

toutes les exp6ditions qu'elles doivent faire continuellement d leur agent

"o 
f'tuo"" et sur qui elGs ne manquent celtainement pas de faire pression

po* nat"r les ch'oses en leur faveur. Elles interviennent mOme directe-

ment dans la lutte en exposant leur point de vue au Ministre: elles mon-

tt"ot t'ittiortice i vouloir^les faire payer-pour les r6parations de l'abbaye'

i". r"Ugi"ores se d6fendent si bien que le Ministe, i un moment donn6,
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explique i Beauharnois que la communautd de I'Hdpital-G6n6ral est en
droit de pr6tendre i la possession du Palais. N6anmoins, en 1743, la
Cour d6cide de d6dommager I'H6pital-G6n6ral et de r6unir le Palais au
Domaine du Roi.

Si les pr6tentions des retgieuses n'ont pas 6t6 trouv6es fond6es d la
fin, il reste que leur comportement, quoique surprenant, est logique et
juste. Cette attitude montre qu'elles savent se ddfendre au nom du droit et
de I'int6r6t. Car, de fait, la possession du Palais pouvait 6tre profitable i
la Communaut6.

Pour des cloltr6es, les religieuses de I'H6pita7-G6n&al sont donc loin
d'6tre replides sur elles-m0mes; elles participent i la vie de la colonie,
suivent des 6v6nements d'assez prds et en sont, sans aucun doute, in-
fluenc6es.

Dans I'ensemble, l'6tude apporte un 6l6ment nouveau dans la connais-
sance des structures sociales de la Nouvelle-France: un Hdpital-Glnlral
comme moyen de rem6dier d'abord au probldme de la mendicit6, ensuite
i celui du peuplement. Puis nous voyons une communaut6 qui accepte,
pour r6pondre aux besoins de l'6tablissement, des responsabilit6s jus-
qu'alors inconnues par des religieuses de la colonie; il ne faut pas oublier
qu'en France, ce sont des laics qui, b l'6poque, assument ces responsabi-
lit6s. L'6tude fait encore ressortir quelques difficult6s 6conomiques que
peut rencontrer une communaut6 religieuse en Nouvelle-France. Sous un
autre aspect, nous avons d6couvert qu'il y a, en Nouvelle-France, des com-
munaut6s d'origine sociale plus relev6e les unes que les autres; tel est le
cas des religieuses de I'H6pital-G6n6ral. Les r6sultats de nos recherches
nous ont aussi permis de suivre l'6volution sociale subie par la Commu-
naut6 de 1692 d.1764.En effet, que de transformations, tant dconomiques
que sociales; les nouvelles pr6occupations ajoutdes au cours des ann6es
ont chang6 peu i peu certaines habitudes de vie et modifi6, jusqu'i un
certain point, les meurs de la Communaut6. C'est d'ailleurs pourquoi il
nous a 6t6 difficile de saisir la mentalit6 des religieuses puisqu'elle n'est
pas arr6t6e, une fois pour toutes. Par le biais, nous avons aussi montr6
que la Communaut6 peut Otre I'illustration d'une 6poque; nous pensons
en particulier aux questions de pr6s6ance, aux comportements sociaux
vis-d-vis le gouvernement polycdphale, i certains traits de mentalit6 que
nous avons pu d6celer, comme I'esprit l6galiste et I'esprit d'ind6pendance.
L'6tude a encore montr6 une certaine adaptation de la part de la Com-
munaut6 par rapport aux n6cessitds de la vie et aux probldmes 6conomi-
ques de la colonie. Toutefois, si I'esprit d'adaptation s'est manifest6 ici et
li, nous ne pouvons savoir jusqu'i quel point, faute de connaitre I'his-
toire sociale de communaut6s du m6me Ordre en France, les structures
de cette Communaut6 canadienne seraient devenues diff6rentes du rameau
originel.
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N6anmoins, nous demeurons bien consciente des limites de notre

6tude et des nombreuses questions auxquelles nous n'avons pu r6pondre
i cause de deux obstacles majeurs: les lacunes dans la documentation et

I'absence de points de comparaison suffisants.

En effet, faute de la documentation, plusieurs points sont demeur6s
obscurs. D'abord, des donn6es ont manlu6 pour pr6ciser 1'6valuation

num6rique dont nous avions besoin au momenf de d6montrer les origines

sociales'des religieuses. Si notre estimation nous semble valable, nous

aurions d6sir6 la rendre plus exacte. L'absence de sermons et de lettres

nous ont ensuite emp0ch6i de savoir si les courants ians6niste, ultramon-

tuoitt" ou pi6tiste oint exercd quelque influence sur la Communaut6; de

ar-"It" tusoi i"r religieuses oot-elle. ienti les effets de la Contre-R6forme ?

i'analyse des corrJspondances entretenues d'une communaut6 i I'autre

u*uit'p" nous faire iaisir fambiance spirituelle et sociale de la Commu-

naut6. Nous aurions surtout 6t6 i m0me de comparer les comportements

sociaux des diffdrents monastbres. Puis la correspondance des religieuses

auraient certainement iet6 des lumidres sur la question que nous nous

sornmes pos6e concernant la vie intellectuelle de li Communaut6. Malheu-

i"nt"..it, aucun document n'a pu y suppl6er; de-sorte qu'il.nous est

impossible de connaitre la valeur intellectuelle des religieuses. Uenselgne-

ment qu'eiles donnent au pensionnat ne nous lclaire pas davantage car

aucun iiwe de progra--ej da 6t6 conserv6, aucune pr6paration de clas-

;, ;"r"" Iiste'de-livres poss6d6s et lus. D'ailleurs, que- savons-nous des

ti*", qo'oo [sait d l'6poque dans fa colonie ? La pdnurie de.documenta-

tioo u 
^"""ote 

limite note recherche lorsque nous avons voulu connaitre

le r6le social que pouvait jouer les religizuses sur leurs seigneuries. En

"ffat, 
1", archives 

-ne 
comptent aucun registre des. seigneuries avant le

Xiie siede. Enfin, les contrats de profession auraient certainement 6t6

de nature i fournir une foule de renseigtements sur l'histoire sociale de

tu C-oln*ooaut6. Malheureusement, trbs peu de contrats ont 6t6 conserv6s,

soit environ un cinquibme seulement.

Toutefois, meme avec une vaste documentation, 1'6tude demeurerait

"o.or"-ti-itg" 
par I'absence de points de -comparaison. comment bien

"ppte"i"t 
fUpplitation du systbme des dots alors q.u'?ycrlne 6tude n'est en-

coie faite ed France ? Le cas 6tudi6 reste alors isol6 et nous clemeurons

incapable de nous prononcer sur son caractdre de normalit6. Par ailleurs'

l'6i1f,f,! ;;"t"1" a" ri co.munaut6 est difficile i faire parce qu'on connait

i""oi" peu de choses sur lfistoire sociale de la colonie en g6n6ral. Il n'y

a nul dbute que pour bien appr6cier le comportement des religieuses de

tigOpitat-Gdn6ral, il faudrait etre en mesure de le comparer au comporte-

;*ft; r,"uituoi. de la colonie. Il faudrait savoir comment les habitants

oiurot, 
"o-.ent 

ils sont vus par les autres, connaille les critbres qui p-9r-

o,"ttoit de grouper les individus, savoir si les habitants de la Nouvelle-

Fr-"" rootiupe?stitieux, etc. Il faudrait encore connaitre le jeu des allian-
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ces familiales, savoir ce qu'est la noblesse dans la colonie, ssnntrifts, snfin,
le groupe d'hommes d'affaires. Nous serions alors en mesure de savoir si
la communaut6 de I'H6pital-G6n6ral est I'illustration parfaite d'une 6poque.

Il y a d'autres questions laiss6es en suspens, faute d'6tudes importan-
tes qui ne sont pas faites. Par exemple, il nous est impossible de savoir si
le but de I'H6pital-G6n6ral a 6tE atternt parce que seule l'6tude du pau-
pdrisme en Nouvelle-France pourrait permettre de justifier et d'appr6cier
le fonctionnement de l'6tablissement. Mais nous savons qu'elle n'est pas
faite. Nous ne savons mOme pas comment la pauwet6 6tait consid6r6e:
comme un p6ch6 par les uns ? comme un moyen de gagner des m6rites,
par les autres ? En d'autres termes, nous ne connaissons pas encore I'atti-
tude sociale vis-i-vis la pauvretd. Il y aurait aussi int6r0t i la comparer
avec l'attitude qu'on y trouve dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre.
Par ailleurs, nous connaissons peu de choses sur le probldme de la men-
dicit6 qui est une cons6quence du paup6risme. Que savons-nous encore
sur les rbgles d'hygidne ? sur les l6gislations hospitaliBres ? sur la force
polici0re ? sur le problbme de la prostitution qui ajoute une responsabili-
t6 i I'H6pital-G6n6ral sur le probldme de I'ali6nation mentale dans la co-
lonie ? que savons-nous sur la prison eccldsiastique, puisqu'on a affirm6
que I'H6pital-G6n6ral en tenait lieu pendant le R6gime militaire ? Nous
n'en savons rien puisque les archives de l'Officialit6 ne sont pas accessi-
bles aux chercheurs. Voild autant d'6tudes qui demandent e Ctre faites
pour pouvoir comprendre les multiples activit6s des religieuses i l'H6pital-
G6n6ral. Enfin, pourquoi ne pas espdrer aussi arriver i comparer l'histoire
sociale des communaut6s de la Nouvelle-France avec celles des commu-
naut€s de France ? Nous nous jugerions r6compens6e de nos efforts si
les quelques id6es que nous avons apport6es pouvaient susciter une
6qurpe de chercheurs capable de r6pondre d toutes ces questions.
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REcETTES er pEpeNsss

Annde Population Recettes
(livres)

DE L'HOPITAL-GENERAL '

Excddent ou D4licit
(livres)

_l,2ol
---4,612

-585
.-356
-.298
_150
-193
--.92r

-1,708
-774
.--458

+1,500
+4,988

__-2382
-5,645

-1,429
---4,013
--4,500
-6,200
.-5,741
-5,865

1 701
1702
1703
1704
r705
t706
1707
1708
1709
tTlo
lTlr
t 7 t 2
1713
t 7 t 4
t 7  t 5
t716
1717
1 7 1 8
l7t9
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727

6,213
5,O97
6,309
5,592
5,484
6,998
7,654
7,549

11,427
10,868
1o,772
14,20o
27,457
26,191
32,274
31,805
95,319

76,761
91,277
18,L47
26,665
20,026
26,3O5
29,259
2L,609
' r< o))

Ddpenses
0ivres)

7,414
6,709
6,894
5,948
5,782
7,148
7,847
8,47O
9,719

11,642
10,313
12,700
22,469
26,19t
34,656
37,45O
95,319

32
34
44
46
5 1
60
57
53
54
56
58
54
55
70
74
90
93
93
84
82
84
84
95
95
85
9 1
9 l

76,761
91,277
18,147
28,O94
24,O39
30,805
35,460
27,350
31,787
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Ddpenses Excddent ou D6licit
(ivres) (livres)

26,274
17,096
16,395
19,085
20,307
21,806
19,509
27,182
19,931
28,171
26,534
24,871
23,977
24,369
27,137
26,079
25,718
29,342
29,532
29,065
27,527
25,562
30,510
42,693
41,147
33,O82
36,523
40,603
80,704

103,455
110,705
136,482

44,155
18,993
23,697
15,945

Annde Population Recettes
(livres)

1728
t729
1730
t73 l
1732
1733
1734
1735
1736
r737
1738
r739
t740
r74l
r742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
t75r
1752
1753
L754
1755
r756
t7 57
1758
t759
1760
L76l
1762
r763
1764

t02
103
l02
94
97

r02
lo4
101
t t 2
1 1 5
t 4
1 5
t 4
t 9
l 1

L07
r06
t z
t 4
t 7
l 8
l 9

22,41O
14,951
14,1 85
14,355
15,377
15,833
15 ,333
r4,399
18,793
25,657
23,9O8
19,352
24,O23
19,656
24,307
22,008
24,O89
29,342
29,532
31,475
24,124
21,891
28,747
42,693
38,669
31,984
38,409
40,603
80,704

104,052
ll0,&4
99,334

-3,864
-3,5O9
---a,2lo
-4,730
-4,930
-6,053
-4,219
----6,793
-1,137
---2,513
-2,626
-..-5,519

+46
-4,713
-4,826
-4,O70
-+1,620

+2,410
4,402
-.-3,670
-1,705

-2,478
-1,098
+1,886

1 1 6
102
106
1 1 3
t2l
tt6
1 1 1
1 1 1
101
98
89
90
84
83
8 l

28,596
20,184
22,745
14,039

+607
-61

-37,152

--15,559
+1,191

-952
-1,806

1. Ce tableau est fait i partir des Livres des comptes de fH6pital-Gdn6ral,
couvrant la periode 1693-1764. Nous utiliserons le signe de laddition (*) pour si-
gnifier un exc6dent de recettes et le signe de la soustraction (-) pour signifier un
ddficit. Les donndes quantitatives de population n'apparaissent que pour permettre
de comparer rapidement les recettes et les d6penses avec le nombre de personnes
qui habitent la maison. Soulignons que ce d6nombrement a'inclut pas tous les ma-
lades passants.
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DBTTEs pe t'HOPlrer.-cENEnel t

Crdances Annde
1730
173r
1732
1733
1734
1735
1.736
r737
1738
r739
1740
l74r
1742
t743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1 7  5 l
1752
1753
1754
r755
1756
17 57
1758

partir des Livres des comptes de I'H6pital'G6n6rai,

Annde
r70t
I702
1703
fia4
t705
1706
1707
1708
1709
tTto
tTtl
L7 t2
t713
1714
t715
t7L6
t7 t7
1 7 1 8
t 7 1 9
1720
172l
1722
1723
1724
1725
t726
1727
1728
1729

Dettes
x
l 1 2
x

1,823
2,121

484
677

7,143
4,814
4,994
3,994
4,306

X
X

2,382
X

1,342
x
X
X
x

2,544
4,013
4,500
6,650
5,741
x
x
X

Dettes

x
9,038
9,12O
8,898
9,397
9,465
8,013
7,564

12,541
9,529

14,253
18,030
21,760
20,355
15,641
9,648

13,264
12,573
17,34O

X
14,214
17,552
18,540
16,542
16,532
7,L40
x

9,358

Crdances
300 e 400

1,000

I , l  88

1,512
1,400

2,867
2,800

5,500

l. Ce tabloau est fait i
couvrant la 1€riode 1693'1764.
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FAMILLES DE DOMINANTS COMPTANT PLUS D'UNE RELIGIEUSE
A QuEsec'

FAMILLES

AUBERT on caspE, pierre-Henri

AUBERT DE LA CHESNAYE. Charles
BASTIEN, Philippe
BAUVE, Nicolas
BERMEN DE LA MARTINIERE. CIAUdE
BOUCHER, Pierre
BRASSARD, Jean-Baptiste
CHAPT DE LACORNE, Jean-Louis
CHERON. Martin
CUREUX dit SAINT-GERMAIN, Michel
D'AILLEBOUST DE MANTHET, Nicholas
DAMOURS DE LOUVIBRRS, ChATICS
DANEAU DE MUY, Jacques-Pierre
DESCHAILLONS DE SAINT.OURS.

Jean-Baptiste

DROUARD, Michel
DUPUIS, Paul
FORNEL, Jean
GAILLARD, Guillaume
GOSSELIN, Gabriel
HICHE, Henri
JUCHEREAU DUCHESNAY, Ignace
LANTAGNAC, Gaspard Adh6mar de
LE GARDEUR DE REPENTIGNY, Pierre
PERTHUIS, Charles
PINGUET DE VAUCOUR, Jacques
RAMEZAY, Claude de
REGNARD-DUPLESSIS, Georges
RENAUD D'AVENE DES MELOIZES.

Frangois-Henri

ROUSSEL, Joseph
TIBIERGE, Hippolyte
TINON dit DESROCHES, Frangois
VIENNAY-PACHOT, Frangois

HOPITAL- HOTEL. URSU.
CENEn l DIEU LINEs

1
2 2
4

2
2

3
?

,,

3
I 2

1 I
2 )
1 I
2

2
I I
2

I 2 )
I
4

2
3 )
I I

2
3 I 2
I I

.,

2 2

3
2
2
2

1. Nous entendo,ns les religieuses 6troit€ment aplnrent6es, Cest-i-dire seurs,
tantes, niices et parfois cousines germaines.
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FAMTLLFS DE DoMINES coupreNT PLUs D'uNE RBLIGIEUSE
A eu6src

Hoprrar- norBr- URSU-
cfN6ner DIEU LINFs

3
2 3

I ,) 3
)

3
4

2
3

I
7

)

2
2
2

1 I
,

t I

2
)
) I

2
2
3

2
4

FAMILLES

AUCLER, Pierre

BAUDOUIN, Gervais
gEo,lnD, Jacques-Joseph

CORRMAU, Jacques

cOtE. lean

COTTON, Michel

DELORME, Joseph

GAUVREAU, Nicolas
GOSSELIN, Pierre

GRAVELLE, Joseph

buEneRp, charles
HARNOIS, Laurent

JOURDAIN, Michel

LA JOUE, Frangois de

LAI{GLOIS, Jacques

LBDUC, Ren6
MAILLOU, Jean-Baptiste

MAUFAIT, Pierre

PARANT, Etienne

PATENOTRE, Michel.Marin

RBNAUD, Pierre

ROCHERON, Gervais

ROUSSEL, Timoth6e

SOUPIRAN, Simon

TIBIERGE, Etienne





INDEX-

A

Abbaye de B6n6vent : XXVI, 207-
209, 212, 214; de Lestr6es:
XXVI; de Maubec : XXVI, 207.

AcAoIsNs, r6fugi6s i I'H6pital-G6n6-
ral : 107.

Aon6r'rln, notaire : 161.
Administration de I'H6pital-G6n6ral :

voir H6pital-G6n6ral'
Age, moyenne au mariage : 138 ; voir

aussi, H6pital-G6n6ral, H6tel-
Dieu, Ursulines.

Agriculteurs : voir Censitaires ruraux.
fur-r-ssoust DB MANTHBT : Marie d' :

107-110.
Arr.Lsnoust oB MlNrsEt, Nicolas

d' : 110, 143-t45,234.
Arr,lenousr DBs Muceeux (Mus-

seaux), Ang6lique d': 103.
ArsxANoRB vII, pape: XXVII.
Ali6n6s : 40, 58, 122s., 134, 223.
Alimentation i I'H6pital-G6n6ral:

162-168, 224s,; voir aussi EPices,
Fruits, L6gumes, Produits laitiers,
Farine, Sucreries, Poissons, Vian-
des, Volailles, Boissons.

Ameublement : 155s.
AunBnsr, Jeffrey : 183, 197'
Amiens (France) : 2.

- T t*ins d'indication contraire,
nous entendons, par HApitaLGAnAral,
I'H6pital-G6n6ral de Qu6bec. Il en est
de m6me pour les deux autres com-
munaut6s de Qu6bec, I'H6tel-Dieu et
les Ursulines.

Ancienne-Lorette (Qu6bec) : 7.
ANcws : 126s., 179s., 183, 222.
ANco pas MAzsnets, Louis, cha'

noine : il demande protection Pour
l'H6pital-G6n6ral, 5; m6moire en
faveur de la s6paration de I'H6-
pital-G6n6ral, de I'H6tel-Dieu :
28s.

Antilles : 217.
Apothicairerie : voir Pharmacie.
Aqueduc, systbme d' : 157s.,224.
Archives du Canada : XXII; de la

province de Qu6bec : XXII; de
I'H6pital-G6n6ral : XXIII-XXV;
de I'H6tel-Dieu : XXV; des Ursu-
lines : XXVs. ; du S6minaire de
Qu6bec : XXVI; de I'Archev6-
ch6 de Qu6bec : XXVII; sigles :
xvII.

Artisans : 219s. ; voir aussi H6pital-
G6n6ral, origine sociale des reli-
gieuses.

Asile : voir Notre-Dame des Anges.
Atrsenr DE Gesp6, Pierre-Henri :

143,  145,234.
Aussnr DE LA CHEsNAYB, Charles:

54, L45; administrateur de I'H6-
pital-G6n6ral : 15 ; Bienfaiteur :
18, 47.

Aussnr DE LA CnnsNAYs, Mdre
Claire-Agathe, H6pital-G6n6ral :
101s. ,  108.

Aunsnr DE LA CnssNlYB, famille :
143.

Ausenr oe re CHesNAYE, Frangois:
t t l ,  144,234.
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Aursnt pe Lr, CHEsxaYE, Mere Mar-
guerite-Ang6lique, H6tel-Dieu :
103.

Aucra& Pierre (appel6 Lecler en
1692) : 145,235.

AuousrrNrs : voir Dieppe, H6pital-
G6n6ral, H6tel-Dieu.

Aum6nes : voir Dons.
Aurpuu- : voir Ruette d'Auteuil.
AvAUcouR, Piere Du Bois, baron d' :

8 .

B

Becon, Seur Marie-Madeleine, H6-
pital-G6n6ral : 12.

Brsssr (probablement Jean), prGtre :
47.

Blsrrnr, Mbre Jeanne, Hdpital-G6-
n6ral : 101.

BlsrreN, Philippe : 234.
Br,uoourN, MEre Charlotte, H6pital-

G6n6ral : 109.
BluoourN, Gervais : 47, t43, 145s.,

235.
Bruoourn, MBre Louise-Marie-Made-

leine, H6tel-Dieu : 103.
B^luve, Nicolas : 145.
BBeuDoIx, Jean, sulpicien: 18.
BB.r,unenxots, Charles, marquis de :

XXVIs., 5, 40, 47, 93, 99, tll,
135, 17 4-17 8, 196s., 203-206, 210,
212-216, 227.

Beauport (paroisse) : 37.
B6cenr DB GRANvrLr,r, Pierre, ad-

ministrateur de I'H6pital-G6ndral :
15 .

B6oeno, Jacques-Joseph : 143-t45,
234.

B6p^mo, MBre Marie-Louise, H6pital-
G6n6ral : 101.

BEcoN, pr6sident du Pr6sidial de
Blois : 217.

BfcoN, Michel ; 40, 43, 47,96, 123s.,
1 33-135.

B€coN, pr6sident du Pr6sidial de
MorandiBre.

Bellechasse, comt€ de : 44.
BErrucARD, mademoiselle de : 99.
B6n6vent: voir Abbaye.

BenMeN oB r,e MlnrrNrinB, Claude:
234.

BenlreN DE LA MARTTNTiRE, Claude-
Antoine : 111.

BrnI,reN DE LA MenrrNrlns, Mdre
Jeanne-Frangoise, H6pital-G6n6-
ral : 108.

BrnNIrn, Joseph-Pierre : 126.
Bibliographie, sources : XIX-XXX;

inventaires : XXX ; 6tudes : XXX-
XXXIV.

Bienfaiteurs : voir Dons.
BiEre : 166.
Brcor, Frangois: 47.
816 : voir Farine.
Bless6s i I'H6pital-G6n6ral : 126s.
Blois (France) : 217.
Bois : voir Chauffage.
BorssEuE, Seur Charlotte, H6pital-

G6n6ral: 152.
Boissons, ce que I'on boit I l'H6pital-

G6ndral : 166s.
Boucnen, Marin : 8.
Boucnen, Pierre: 54, 150,234.
BoucerNvu,r,e, Louis-Antoine de :

XXIX,
Bour,^r,no, Etienne, chanoine : et les

troubles i la mort de Saint-Val-
lier, 199-203; interventions dans
la communaut6 de I'H6pital-G6-
n€ral: 201-2O4.

BouRuoN, Jean: 115.
BornDoN, Mbre Marguerite, H6pital-

G6n6ral : 12, 169.
Bourgeois et bourgeoisie : 53s.; voir

aussi Entrepreneurs.
Botrncnors, Mbre Marguerite : 11.
Bouncnors-Prcnpr, J. : 138.
Busseno, Jean-Baptiste : 109, 145,

234.
Bnluopr,, Fernand : XXXL
BRIANo, Jean-Olivier, grand-vicaire

puis 6v€que de Qu6bec : XXIII,
XXVII, 36, 39, 182, 184s., 198,
225s.; bienfaiteur : 37, 47; carac-
tlre : 185.

Broderie : voir H6pital-G6n6ral, tra-
vaux profanes.

Bnoors, Frances, 6pouse de John
Brooke : XXII, XXVI, 186.
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Bnoorn, John, ministre protestant :
186 .

BnowN, George W.: XXX.
Buanderie : voir H6pital-G6n6ral, tra-

vaux profanes.
Bureau de I'H6pital-G6n6ral : nature

et fonctions, l3-15.
Bureau des Pauvres : nature et fonc-

tionnement, 5s. ; r6tablissement en
1698 : 14, 27 ; et d'Auteuil : 15 ;
opposition de ses administrateurs )
la fondation d'un H6pital-G6n6-
ral : 16.

c
Caf6: 166.
Caldche : voir Locomotion.
C,tt-rrines, Louis Hector de : 26; en

faveur de la s6paration : 28.
Canot : voir Locomotion,
Carillon, victoire de : 180.
CenoN, Ivanhoe: XXX.
Carriole : voir Locomotion.
Cmrtnn, Jacques : 8.
CescnetN, abb6 H.-R. : XXVIIIs.,

XXXI, 126.
Castor, dot en, 115; alimentation:

r66.
Causes : voir Procds.
Cellule, description de la : 155s.
Censitaires ruraux: 219s. ; voir aussi

H6pital-G6n6ral, origine sociale
des religieuses.

Chaloupe : voir Locomotion.
Cneuprcnv, Jean Bochart de: 5, 10,

14s., l7l; oppos6 d la s6paration
de I'H6pital-G6n6ral : 26, 28.

Crrlpers, Thomas : XXXI.
Chapelle du Sacr6-Ceur de Marie :

159.
Chapitre de Qu6bec : XXVII, 39,

47 ; et les troubles b la mort de
Saint-Vallier : 199-203.

Cnepr os LecoRNs, Jean-Louis: 234.
Cuepr oB LeconrB, Mbre Marie-

Anne, H6pital-G6n6ral : ll2.
Charlebourg (paroisse) : 37.
Cnmr,nvorx, F.-X. : XXXI, 7, 93, 97.

Cnenrrsn pn LorsrNri'RB, Eustache :
t29, 199-203.

Cnmrrsn oe LorsrNriRE, Mbre Loui-
se, H6pital-G6n6ral : 108.

Cnmrren oB LornrNrins, Ren6-Louis:
8 ; administrateur de l'H6pital-
G6n6ral : 15.

Chastet6 : voir H6pital-G6n6ral, d6-
cadence spirituelle.

Chauffage, bois de : 160 ; systbme :
r57,224.

Cne,uru, Pierre: XXXI.
Cneussscnos oe L6nv, Gaspard-Jo-

seph:. 123, 215.
Cne,ussecnos pB LEnv, MEre Marie-

Joseph-Antoinette, H6pital-G6n6-
ral : 108.

Chaussures : 161s.
CHsnoN, Mbre Marie-Elisabeth, H6-

tel-Dieu : 103.
CnBnoN, Martin : 145, 234.
Cheval : voir Locomotion.
Chevalier de Saint-Louis : voir Saint-

Louis, Chevalier de.
Cnevnrines ns SNNI-VaLLrER, Jean-

de-la-Croix, 6v6que : XIX, XXVI,
XXVIIIs., 7, 10, 39s., 45, 58s.,
75, l l4, 123, 127, 133-135,166,
169, L73s., 176, 195, 197, 200,
203, 206, 220, 226, 301; et
la s6paration des deux commu-
naut6s : 4, 11s., 23-26, 28; acqui-
sition du monastdre des R6collets :
9 ; Lettre d. un ami: 10 ; il d6-
tient le gouvenrement de la mai-
son : 14, t6, 3l; donateur :
XXIV, 15, 18s., 46s,, 107s., 159,
196; et le Bureau des Pauvres :
16 ; caractdre : 25 ; sa mort et la
situation mat6rielle de I'H6pital-
G6n6ral : 33s.; rentes au profit
de l'H6pital-G6n6ral : 40s. ; la
seigneurie des Islets : 42s.; de
Saint-Vallier : 44; de Kamouras-
ka : 45 ; il r6side d I'H6pital-G6-
n6ral: 46, 69, 93; et les dots :
97s., 100s., l l0, 112, 116; et les
pauvres: 121s.; et les ali6n6s:
122; son cat6chisme : L72 ; sa
bibliothEque: 171s.; son testa-
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ment : 197, 199,2O6s,; troubles i
sa mort : 199-206; succession du
Palais dpiscopal : 206-216.

Cheur, religieuses de : 130s., 134s.,
150, t52, 224; moyenne d'ige
d'entr6e : 136s. ; moyenne d'dge
au d6cbs : l4O-142; pr6s6ance sur
les converses : 153-155, 224; Pt6-
s6ance de la sup6rieure: 154.

Cnorssul, Etienne Frangois, duc de :
xxuI.

Chouagen, fort de: 180.
Cidre : 166.
Clergd canadien, esprit d'ind6pen-

dance:  175.
Cloitre, 6loignement : 177 ; voir aussi

Cl6ture.
Cl6ture, observation de la : 177s.;

jugement de Dosquet : 177s.
CoroMns, Louise : 151.
Communion : 154.
Compagnie du Canada : 21.
CoMrs, Benjamin, marchand : 37.
Cong6 de traite, et dot : 99, 110s.
CoNcn€cerlon os MoNtn€rr,, Filles

s6culibres de la : 22, 46.
CoNon€cerroN Norns-DrIvIB, Filles

s€cul iEres de la :  11,22,97.
Conqu6te : voir Guerre de la Con'

quOte.
Conseil de la Marine : voir MinistEre

de la Marine.
Conseil du Roi : voir Ministbre de la

Marine.
Conseil Souverain : 52,55; voir aussi

Conseil Sup6rieur.
Conseil Supdrieur : 176, l9O'193, 195,

197, t99-2O3, 211,226.
Constitutions des religieuses : XX,

XXVIs. ; dots des Ursulines : 95 ;
dots de I'H6pital-G6ndral : 95s.,
107; utilisation des dots : 101s.

Contrat de dot : 52; voir aussi Con-
trat de profession.

Contrat de profession : XX, XXIII,
XXV; voir aussi Contrat de dot.

Converses, religieuses : 130s., 134s.,
224 ; dots: 111 ; moyenne d'6ge
d'entr6e : 136s. ; moyenne d'lge

au d6cts : l4O-142; caractEre:
150-154.

Conrrvg.Au, Jacques : 145, 225.
ConnrvBru, Mbre Louise-Etienne,

H6tel-Dieu : 103.
Connrve,r,u, Mbre Marie-Anne, H6tel-

Dieu : 103.
Costume en Nouvelle-France : 161.
C6t4 Jean : t45,234.
CorroN, Michel : 144, 235.
Cour : voir MinistEre de la Marine.
Crdances : voir Finances.
Cr6dit : voir Finances.
Croix de Saint-Louis : voir Saint-

Louis, Chevalier de.
Cultivateurs : voir Censitaires ruraux.
CtrnBux dit Saint-Germain, Michel :

143, 145,234.

D

D'A&r,srousr : voir Ailleboust.
Deuouns (d'Amours) de LouviBres,

Charles : lll, 143, 145,234.
D^r,NB^r,u DE Mur, Jacques-Pierte :

234.
DAUruc, pr€tre : 47.
D'Ar.neuIL, voir Ruette d'Auteuil.
D6cadence spirituelle : voir H0pital-

G6n6ral.
D6cEs : voir Mortalit6.
Ddclaration des quatre articles:. voir

Gallicanisme.
D6coration : 158s.
DB r,,r CHAssn, idsuite : 201s.
DBr,muer.Ls, E.: XXX[, l.
Ds LnroNB : voir Leigne.
DsronruB, Genevibve : 152.
DsronruB, Joseph : 144,235.
DsrvrBsNu ; voir Peuwet Demesnu.
DBrvrBur,r,s oB r,e SorncB, facques :

4.
D6nombrement : voir Population.
DeNvs, MDre Marie-Gabrielle, HOpi-

tal-G6n6ral : 12, 26.
DBxvs oe SAD.rr-SrMox, Paul : 103.
D6penses : voir Finances.
D6positaire : 32.
Des Bovns, Charles, grand-vicaire:

8.
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DescHArLr,oNs oB Serxr-Ouns, Mlre
Ang6lique, Hdpital-G6n6ral : 108,
1 1 1 .

Drscrurr,roxs ps SArNr-Ouns, MEre
El isabeth:  111.

DBscnenroxs oB Senrr-Or.rns, Jean-
Baptiste : lll, 144, 234.

Drscr,rs : voir Mariauchau d'Esgly.
DescourlNs, mademoiselle : 198.
Descourrr.rs, Ang6lique : 129.
DEscorrrrNs, Frangois : 129.
DnscourrNs, MBre Marie-Joseph, H6-

pital-G6n6ral : 107s.
Dettes : voir Finances.
Dieppe (Normandie) : XD( 25, t89.
Dimes : XXIIs., XXXII, 194.
Directoire des mourans d lusage des

Chartreux : 17l.
Domaine du Roi, r6union du Palais

6piscopal au. 21O,227.
Domestiques : 21, l20s., 129s., 133,

222; voir aussi Population.
Dominants : 219s., 222; d6finition :

54-56 ; et origine sociale des com-
munautds : 84-93 ; voir aussi la
liste des graphiques, XIII.

Domin6s : 219s. ; d6finition : 54-56 ;
et origine sociale des communau-
t6s: 84-93; voir aussi la liste des
graphiques.

Donn6s: 150s.
Dons : 18s., 37, 116, 122,161 ; sour-

ces de revenus : 45-48; nature
des dons : 48; pour soldats et in-
valides : 123s., voir aussi Finan-
ces, sources de revenus.

DoRroN, Scur Genevibve, Hdpital-
G6n6ral : 152.

Dorure : voir H6pital-G6n€ral, tra-
vaux profanes.

Dosqurr, Pierre-Herman, 6v€que:
XXVII, 47, 97, 159, 176 ; attitude
i l'6gard des religieuses de l'H6-
pital-G6n6ral ; 174s., 177s., 205,
216, 225; et la succession du
Palais 6piscopal: 2O8-216; m€-
sentente avec Mornay: 211.

Dot: XXs., XXIII, XXV, XXXIS.;
Congr6gation Notre-Dame : 97 ;

voir aussi H6pital-G6ndral, H6tel-
Dieu et Ursulines.

Doucnrx, Arthur G. : XX\IIIIs., 37,
198.

DnoumD, Michel : L44,234.
Dus6, J.-C.: XXXI, 199.
Dunnaun, Jean-Etienne, notaire : 110.
DucnnsN.rg voir Juchereau Duches-

nay.
Ducngsxe.tu, Jacques : 3, 5.
Duoourr, Jean, chanoine: XXVI, 3,

5.
Dtrrnrvnp, B. : XXVII, 186.
Dupr,nssrs, Mbre Madeleine, H6pital-

G6n6ral : 41.
Dupr,Bssrs os SArNrn-HfLlxp, Mbre,

H6tel-Dieu: XXVII, l'78, 2OO,
202.

Dupr,sssrs.FABER : voir Lefebvre Du-
plessis-Faber.

Duponr DB NBUvTLLE, Nicolas : 47.
Dupn6, Frangois, cur6 de Qu6bec: 15.
DUPUY, Claude-Thomas: XXDL

xxxl, 40, lg5, 199-206,210.
DuPuY, MEre Marie-Madeleine, H6-

tel-Dieu : 103.
DuPuY, j6suite : 202.
Dupuv DB LrsLoYE, Paul: 15, 143,

145, 234.
DunrNo, Y.: XXXII.
Duuvrsn, mademoiselle : 129,

E

Eau-de-vie : 166.
Ecclrs, W.J.: XXXI, 6.
Eccl4siaste, U : l7l.
Eccl6siastiques r6sidant t I'Hdpital-

G6n6ral : l2os., 127.
Eclairage, systbme d' : 156,224.
Ecuyers: 92s.
6dit, concernant un H6pital-G6n6ral

b Paris (1656) : 2; concernant
la multiplication des H6pitaux-
G6n6raux en France (1662): 2.

Eglise et Etat: 16, 136, 194s., 198-
2W.

Elite : 220,222; df;finition : 55 ; voir
aussi chapitre premier : 55-93.
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Enterrement de Saint-Vallier :
Chewibres de Saint-Vallier,
bles i sa mort.

Entr6e, moyenne d'dge i l' : voir Age.
Entrepreneurs :22O; d6fnition : 55s.;

voir aussi chapitre premier : 55-
92.

Epices : 163.
Epia6mies : 131s.; de fidwes : 125s.,

139;  de peste:  125.
Etat : voir Eglise et Etat ; voir aussi

Ministdre de la Marine.
Etoffes: 160.
Exode, L' et le Ldvitique: l7L.

F

Fabrique de Qu6bec : rentes sur la :
36, 102s.

Fain6antise : 3, 5, ll, t7l'
Farine : 164.
FlurBux, A.: XXXL
Femmes p6cheresses : 123, 222.
FeruAND, J.-B.-A. : XXXI.
Fibvres : voir Epid6mies.
Finances, recettes et d6penses : 19'21,

231s.; revenus des communaut6s :
22s. ; 6tat des finances i l'HdPital-
G6n6ral : 32-35; Pendant la Guer-
re : 35-39; sources de revenus i
I'H6pital-G6n6ral : 39-48 ; dettes
i l'H6pital-G6n6ral : 124, 233.

Fleurs : voir H6pital-G6n6ral, activit6s
des religieuses.

FrsuRv : voir Hercule.
Fr,rcne, A.: XXXIII' 194.
Folie : XXX[; voir aussi Ali6n6s.
FonNBr, Jean:. 145, 234.
FonNsr,, Mbre Marie-Th6rbse, H6tel-

Dieu : 103.
Fouc,lur-r, madame : 47.
Fouceurr, Michel : XXX[.
FouRNIEn, Seur Madeleine, H6Pital-

G6r6ral: 152.
Fous : voir Ali6n6s.
FnlNgeIs : 179, 183,222.
FnlNeuet, Louis : XXVilI.
Friandises : voir Alimentation.
Fronde, guerre de la: l.
FnoNrtN.l,c, Louis Buade de :

xxvIII, 3, 5, 10, 14, t7, 171 ; et

les terres des R6collets : 9 ; sYndic
apostolique : 9; Pr6sident du Bu-
reau : 15.

Frtms : 163.
Fun6railles de Saint-Vallier : voir Che-

vribres de Saint-Vallier, troubles
d sa mort.

G

GloxoN, C.-O.: XXIX.
Genr,,rno, Guillaume : 143'145, 234.
Genreno, mademoiselle, H6Pital-

G6n6ral : 110.
GerI,es, prince de : 182.
Gallicanisme : Ddclaration des quatre

articles, 194.
GirIN, Mbre Marie-Louise-Michel,

H6pital-G6n6ral, 108.
G,ttryns,ru, Mbre Catherine, H6tel-

Dieu : 103.
G.l,uvns^ru, Mbre Marie-Anne, H6tel-

Dieu : 103.
Gluvnslu, Nicolas ; 145,235.
George, fort : 180.
G ib ie r i p l umes :166 .
Gl,rNpBlBr, Charles de, Pr6tre :

xxvl, 178.
Gonsrr, Catherine : 151.
Goosour, A., o.f.m.: XXX.
Gooernov oB SerNr-P.eur,, Mlre Ma-

rie-Joseph, H6pital-G6ndral : 107s.
GoNpt, Jean-Frangois : X)il/[.
GossstrN, Auguste : XXVIil, XXXII,

5,97,  178,  182,  2t5.
GosssllN, Gabriel : 234.
GosserrN, Mbre GeneviCve, HdPital-

G€n6ral: 12.
GossBrrr*, Pierre : 235.
Gratifications : voir Dons; voir aussi

Finances, sources de revenus.
Gnrvsrrn, Joseph : 144s,,235,
Gufneno, Charles : t45,235.
Guerre de la Conqu6te : XXIX; 16-

percussions sur I'H6pital-G6n6ral :
35-39, t64, 166,222.

GuroNrts, p,Ere : 201.
Gurr.nrvr : 166.
Guvrno, Mbre Marie (Marie de I'In-

carnation), Ursuline : XXIX, 95.

INDEX

voir
trou-
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18 ,  28 ,  47 ,49 .

H6pital-G6-

144, 200,234.
A n n e :  1 1 .

Gilles : XXVII, 40, 47,
1 3 5 , 1 9 6 s . , 2 0 5 s . , 2 1 0 ,
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France et cat6gories, 53-56; 16-
sultats de l'6tude : 56-66; com-
paraison des communaut6s : 66-
90; sup6riorit6 de I'H6pital-G6-
n6ral : 92s., 219s., 222; domi-
nants : 84, 86-90, 219s. ; domi-
n6s: 84, 86-90, 219s.; Chevaliers
de Saint-Louis : 92-93; 6cuyers :
93s.; 6volution sociale parallble i
l'6volution 6conomique : 222 i re-
groupement familial des religieu-
ses: 142-146.
Population : pauvres, l2o-t22;
domestiques : 120s., 129s. ; pen-
sionnaires perp6tuelles : 120s.,
127-129; petites pensionnaires :
120s., 127-129; eccl6siastiques :
I2Os,, 127 ; femmes p6cheresses :
123;  a l i6n€s:  I2 l -124;  mi l i ta i -
res: t23-125; bless6s : 126s. ; 16-
fugids dAcadie: 127.
Effectifs de la Communaut6 :
nombre d'entr6es, l3O-132, 135;
contr6le des entr6es : 131, 133s.;
mortalit6 et ann6es de service :
t39,142; hi6rarchie sociale : 149-
155.
Epid6mies et mortalit6 : 131s.
A-ge de probation des postulantes :
136,223; d'entr6e des religieuses :
136s., 223; moyenne au d6cls :
l40-t42,223 ; moyenne des sup6-
rieures : 138s.
Dot: exigences pour la postulan-
te, 95, 221; l6gislations : 95-99,
lO7, 221 ; montant : 96s., pau-
vret6 des habitants : 97-99, 106;
dot en cong6: 99, 110s. ; utilisa-
tion : 100-103, 116; dot en mon-
naie de cartes : lO3, ll2; contrat
de dot : 104, 107; moyenne des
dots: lO4-1O7, 22ls.,i dots de
converses: 106, 111 ; dot de fon-
dation : 108s, ; la Communaut6 et
les dots : 96 ; m6thode et sources :
103-106; dot en I'honneur de
saint Joseph : lO7 ; dots et Saint-
Vallier : 107s. ; dots des fonda-
trices: 107s.; nature des dots:
109s.; bienfaiteurs: 110; com-

H

INDEX

ruraux.
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paraison entre les communautds :
113s.; le pensionnat et les dots :
114 ; modicit6 des dots : Ll4.lt6 ;
dots et couvents de France : ll4;
troc : 115 ; le castor et les dots :
115; origine sociale et les dots :
55, 59, lt4, 116; parent6 et les
dots : 115s.; dots des pension-
naires : 128s.; rapport avec le re-
crutement: 131s., 222; suwerl-
lance de l'Etat : 134 ; dot et mor-
talit6 : 139; dot et ann6es en re-
ligion : 139-141, 223.
Logement : cellules et ameuble-
ment, 155s. ; 6clairage : 156;
chauffage et bois : 157, 160; la-
t r ines:  157;  aqueduc:  157s. ;
vaisselle et ustensiles: 158; d6co-
ration : 158s. ; moyens de loco-
motion : 160; moulin i eau :
160.

V6tement : 224; vari6t6s d'6tof-
fes : 160; chaussures : 161s.
Alimentation des religieuses : 162'
166; boissons : 166s.
Activit6.s des religieuses : horaire
quotidien, 168s.; travaux Profa-
nes : 169s., 225 ; musique : 170 i
liwes et vie intellectuelle : t7O'
172 ; pensionnat : l7ls., 225.
Mentalit€ des religieuses : esPrit
d'ind€pendance, 173, 195, 225;
Dosquet d6plore l'6tat de vie sPi-
rituelle de la Communautl : 174;
division de la Communaut€: 175s.,
20+206, 225; les religieuses et
la cl6ture : 177s., 225:' naivet9
des religieuses: 179s.; d6cadence
spirituelle apr0s la Guerre : 184s.
La Communautd et le monde ex-
tdrieur : visites entre les commu-
naut6s, 187-190; liens avec les
communaut€s de France : 189s.;
on va €tudier dans d'autres com-
munaut6s : 169, 189 i Procbs dans
lesquels les religieuses sont im-
pliqudes : 190s., 226; Ptotection
de l'Etat : 197, 226; succession de
Saint-Vallier : voir Chewilres de
Saint-Vallier, troubles I sa mort.

ks religieuses et le Palais 6pis-
copal: voir Palais 6piscopal.
Irs religieuses et la Guerre : d6-
vouement, 181 ; militaires anglais
d I'H6pital-G6n6ral : 182; une
religieuse sauve un militaire :
182; refus des religieuses de re-
toumer en France : 183 ; symPa-
thie pour les soldats frangais:
183 ; 6tat mat6riel de la maison :
186; r6percussions de la Guerre :
35, 39, t64, 166, 222; hilpital
militaire : 124-127.

H6pital militaire: voir H6pital-G6-
n6ral, les religieuses et la Guerre.

H6pitaux-G6n6raux en France : 1s.,
4, IO, 13,27s., 128, 162.

Horaire des religieuses : voir H6pi-
tal-G6n6ral, activit6s des religieu-
ses.

Hospice : voir Notre-Dame des An-
ges.

Hosprr,rr,rinss: voir H6pital-G6n6-
ral ; voir aussi H6tel-Dieu.

H6tel de Ville de Paris : 19, 46, 49,
101,  103,  112,207.

H6tel-Dieu de Qu6bec : XVI, 2, 4s.,
52, 58, 60, 93, lo9, 126, 132,
169s., 173s., 178, 195,219 ; sour-
ces : XX, XXV; terres des Rdcol-
lets : 9; h6sitations face I la fon-
dation de l'H6Pital-G6n&a1: 12;
H6pital-G6n6ral, succursale de
I'H6tel-Dieu : 17'23; revenus :
22; s€paration des deux commu-
naut6s : 23-30; incendie : 124s.;
visites entre communaut6s : 188-
190; on y vient 6tudier : 189 ;
nombre d'entr€es de religieuses ;
130; procbs dans lesquels les re-
ligieuses sont imPliqu6es : 191.

Origine sociale :, 51, 66'92,219s. ;
Chevaliers de Saint-Louis : 92-93 ;
dcuyers : 93s.; regrouPement fa-
milial : 142-146.
Dot: 95, 139-142; utilisation :
102s. ; contrat de dot : 104; com-
paraison avec les autres commu-
naut6s : lL3s., 221; origine so-
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ciale et les dots: 116; mortalit6 JuxBeu, mademoiselle, H6pital-G6-
et les dots : 139. n6ral: 152.
Age de probation des postulantes,
136, 223; d'entr6e des religieu-
se. , tt6s., 223 moieno" i'eg" K
au d6cls : l4O-142, 223, moy^en' Kru,M, peter: XXII, XXVIII, 93,
ne d'lge des sup6rieures-: 138s. 155, 158, 167,169, 186.

Hdtel-Dieu de Saint-Joseph de Mont- Kamouiaska, seigneurie de : XXXII,
ftal: 22. 45.

Kr,u,v, M', R6v. Thomas: XXXIL
I KxoK John: XXII, XXVII' 158'

Ile-aux-Noix : 183. 166s" 181s'

Ile-aux0ies : 103.
Ile-de-France: 183. L
Imprimerie : 156.
In&ns6s: voir Ati6n€s. Lerarur, J"P' : XXXI
Invalides : 135. L^l Crnsx,rve : voir: Aubert'
Isaie: l7l. Lr Cor,olrndne, Guillaume-Daniel
Isle-Dieu, L', : voir La Rue de I'Isle- Serr6 de, pretre : 28! 47,170' 188'

Dieu. Lr CoLotvrsIlRE, JosePh de:. 47'
Islets (comt6 d'orsainville) : )o(II, Lr Conr.le ns CHAprBq Joseph-Marie

XXIV, 47, 49; Saint-Vallier en de: XXII, XXVil'
fait don t I'H6pital-G6n6ral et aux L.r, Dunr'Nrew, Louis'Joseph : 44'
pauvres : 19,41 ; description : 42 ; Lr DunexrevB, madame de : 45'
iransactions : 43 ; et te tr,tinistlre Lr Dunexrevs, seigneurie de : voir
de la Marine : 43. Saint-Vallier, seigneurie de.

Le GrlrssoxNdnB, Roland Michel
r Barrin, Comte de : 99.
" La JoxQurlns, Jacques Pierre de Taf-

JrMsr, Dom Albert: XXVII, XXIX fanel, marquis de : 47.
7. Le.rotn, Frangois de: 145' 235.

Jrnnv, E. : XXXII, 194. LtlEuANr, J6r6me, sup6rieur des J€-
J€surrss, P0res: 18, 47, 110, 171, suites: XXVI' 95.

213 ; Notre-Dame des Anges : 8; L,ruencsB : 150.
systbme des donn6es: 150. Lexor,ors, Jacques : 110, 143, 146,

JounDArN, Michel : 145,235. 235.
JucHsRBru ps Lr Fenr6, Mlre Jean- Lrxclors, Mbre Marie-Thdrlse, H6-

ne-Frangoise (Mbre de Saint' pital-G6n€ral: 108-110.
Ignace), H6tel-Dieu : XXVIII. Llxurcxac, Gaspard Adhdmar de :

JucnBnsru Ducnnsxtv, M&re Gene- tll, 144s., 234.
vibve, H6pital-G6n6ral : 176,2OO, LlNrAcNAc, Mlre Marie-Th6rEse,
204s. H6Pital-G6n6ral: ll2.

Jucneneeu DucnrsxAv, Ignace : 49, La Rochelle (France) : XXXII, 142,
144, 234. t77s.

Jucnsnslu Ducsnswav, Mlre Marie- L.r, Rue ns L'IsLB-DrBu, Pierre de :
Catherine, H6pital-G6n6ral : 6. XXVII.

Jucnpnsru DucHBsNAy, Mbre Marie- Lrsrns, Adrienne de : 19.
Joseph, H6pital-G6n6ral : ll2, LAror.n, Louis-Bertrand de, doyen du
169, 176,214. Chapitre : 175, 2O5.
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LernrrrI.s, Andr6 : XXXII, 1.
Latrines, systbme des : 157.

Livres, Les, des Rois l7l.
Locomotion, moyens de : 160,
Logement: 155, 159, 224.
Longueuil (paroisse) : 161.
Lorette (Qu6bec), cur6 de : 37.
LorsrN$,RB : voir Chartier de Lotbi-

niEre.
Lours xrv : 209 ; et la fondation d'un

H6pital-G6n6ral i Qu6bec: 4s.,
13; voir aussi Ministbre de la
Marine,

Louisiane : XXXIII, 213.
LouvtcNv. Charlotte de la Porte de :

I 28s.
Lyon (France) :2.

M

Metrt-ou, Jean-Baptiste : 235.
MerNrsNoN. madame de : 159.
Maison de force : : voir Ali6n6s.
MerzsRBrs : voir Ango des Maizerets.
Malades : 35 ; voir aussi H6pital-

G6n6ral.
Maladies : voir Epid6mies.
Mlrourx, Reine: XXXI, 8.
MeNcs. Jeanne : 161.
MeNpnou, Robert : XXXII, 54.
Mariage, moyenne d'Age au : 138.
Merueucnlu p'EsctY (d'Esglis), fa-

mille de: XXXIIL
Menrlucneu o'Esclv (d'Esglis),

Louis-Philippe, cur6, 6v6que en-
suite : 47.

M.lnre DE LA CoNcspttoN, Mdre :
voir Soumande, Mdre Marie-Ma-
deleine.

Menre ne l'INcARttlrIoN, Mbre : voir
Guyard, Mbre Marie.

MenrrN, Claude : XXIX.
Menrrr.l, Victor : XXXIII, 194.
M,mrrN DB LINo, famille de: XXXIII.
Matelots : 123.
Maubec : Abbaye.
Meurerr, Mbre Marie-Anne, H6Pital-

G6n6ral : 101, 109.
MAunAIr, Mdre Catherine. H6pital-

G6n6ral : 101. 109.

INDEX

LAvAr, Frangois de, 6v6que : XXVI,
2, 4s.

LAvAr,r,Er, pr6tre : 18.
LB Bounnrs, Josette : XXXI.
Le Bnes, Gabriel : XXX[.
LBuuc, Mbre Marie-Frangoise, H6tel-

Dieu : 103.
Lenuc, Ren6 : t45,235.
LnresvRB Dupr-nssrs-Fesen, Fran-

gois : 110.
LsnsnvRB Durr,rssts-Flnrn, Mbre

Marie-Madeleine, H6pital-G6n6-
ral : 110.

LB G.e,npsuR DE BEAUvArs, Mbre Ma-
rie-Louise, H6pital-G6n6ral : 110.

LB GrnosuR DB REPENTIGNY, mada-
me: 47, 49s.

Ls GARosuR DB REPENTIGNY, Mere
Marie-Joseph, H6pital-G6n6ral :
37.

Le GenpBun DE RBPBNTTcNy, Pierre :
145,234.

L6gataires universels : voir Palais 6pis-
copal.

L6gislations concernant la mendicit6 :
1s,, 5s. ; concernant I'augmenta-
tion de la Communaut6 de I'H6-
pital-G6n6ral : 132-134. Voir aussi
Conseil Souverain, Conseil Sup6-
rieur, Edit, Ministbre de la Ma-
rine,

L6gumes: 164.
LrrcNr, Pierre Andr6 de : 200.
Ls MARI6, Seur Jeanne-Ang6lique,

H6pital-G6n6ral : 109.
Le Movxs ps LoNcuBUIL, Mbre Ma-

rie-Elisabeth, H6tel-Dieu : 103.
LeNorn dit Rolland, Mbre Louise-

Madeleine, H6pital-G6n6ral : 26,
r07.

L6opard, le, navire : 125.
LEnv : voir Chaussegros de L6ry.
LesclecHss, Jacques de, prOtre :129.
Lestr6es : voir Abbaye.
L6vrs, Frangois-Gaston de: XXVIIIS.,

126, r83.
Livres : voir H6pital-G6n6ral, acti-

vit6s des religieuses.
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MAUFATI, Pierre : lO9, I44, 235.
Meunepes, Jean-Fr6d6ric Ph6lipeaux

de :  31,  35,  40,93,99,  111'  195-
197, 203, 205s., 210s., 2t3-216.

MAumcB, Mbre Od6lide, H6Pital-
G6n6ral : 154.

Mruno, Fr6d6ric : XXXII,2l7.
Mendiants : voir Mendicit6.
Mendicit6 : 1s., 5s,, 135.
Mentalit6 : voir H6pital-G6n6ral,

mentalit6.
MBncrrn. H6ldne : 128.
Menr.e, Louis: XXXII, 2, 128, 162.
MIcHEr,oN, Charlotte : 129.
Militaires : XXI[, 35, 40, 123-126,

222 | voir aussi H6pital-G€n6ral,
les religieuses et la Guerre.

Mrr,NEs, Robert Shore : 191.
Ministdre de la Marine : 34, 36,226;

projet d'un H6pital-G6n6ral : 4s. ;
gratification aux R6collets : 10 ;
s6paration des deux communaut€s:
27 ; d€bitew envers I'H6pital-G6-
n6ral: 37s.; gratifications i fH6-
pital-G6n6ral : 4O, 48; terres des
Islets : 43 ; dots : 96-99, ll0, tlz,
114s. ,  131,  134s,221;  a l i6n6s:
122-124; contr6le du recrute-
ment : I 32- I 35, 222 ; affaires tem-
porelles de la communaut6 de
I'H6pital-G6n6ral : 135s., 195-
198 J Egtse et6tat: 16, 136, 190-
205; Palais 6piscopal : 2O6, 2tO-
216 .

Ministre de la Marine : voir Minis-
tdre de la Marine.

Mrneeux, E.: XXXII.
Meurs : voir H6pital-G6n6ral, menta-

lit6.
Molrar, Michel: XXX[.
Monnaie de cartes : lO2, ll2.
MoNtclr-r"r, Louis-Joseph, marquis

de : XXVII, 125.
Montr6al : 4,6, 15, 165.
MoREAU, Sceur Marie-Frangoise, H6-

pital-G6n6ral: 111.
MonBlu DB SerNr-M€nv: XXIs.,

r33,  216.
MonNey, Louis-Frangois Duplessis,

coadjuteur, puis 6v6que :199,201,

203 ; m6sentente avec Dosquet au
sujet du Palais 6piscopal : 211s.;
succession de Saint-Vallier : 208-
216; son caractEre : 213, 216.

Mortalit6 : voir Age; voir aussi Dot.
MonrnBr, Pierre: 18s., 31.
Moulins de l'H6pital-Gdn6ral : 42,

45, 160.
MousNrcn, R. : XXXIIs., 194.
MunRAY, George : 37, 181-183, 198.
Mus6e de I'H6pital-G6n6ral : XXX.
Musique : 170.

N

NEArnY, Hilda: XXXH.
Nronr, H6pital-G6n6ral de : 2, 128,

162.
Nrsn, Cameron: XXXII, 53.
Noerr,rrs, cardinal de : XXIX.
Nobles : 53s., 92s.
Normandie (France) : 114.
Notre-Dame des Anges : 44, 46, 49 |

paroisse: XXIII, 8; mus6e:
XXX; fief : XXIV; seigneurie :
xxv, xxvll, xxxl, 8, 42;
Eglise : 8, 200; hospice : 2, ll,
15, l2l; s6paration du monast0-
re: 24. Voir aussi H6pital-G6n6-
ral.

Nouvelle-Angleterre : 229,

o
Ob6issance, v@u d' : voir H6pital-

G6n6ral, mentalit6 des religieuses.
Obslques de Saint-Vallier : voir Che-

vriBres de Saint-Vallier, troubles
aprbs sa mort.

OcrrEnroI.IBv, officier : 182.
Oeufs:  164.
Oisivetd : voir Fain6antise.
O'Leenv, P.M. : 13, 25.
O'NBrrr-, C.E. : XXXIII, 213.
Origine sociale des religieuses : voir

Hdpital-G6n6ral.
Orsainville : voir Islets.
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P

Palais de I'Intendant : 15.
Palais €piscopal : XXIV, XXXIV; les

religieuses sont ldgataires univer-
sels : 225s. ; sont-elles l€gataires
du Palais?: 2O6-208; achat et
location : 208; dispositions testa-
mentaires de Saint-Vallier : 208 ;
possession du Palais en rapport
avec l'Abbaye de B6ndvent: 208s.;
Mornay veut saisir les effets du
testament : 208-2lO; r€sum6 du
problEme ; 2lO; Ministlre de la
Marine et la question du Palais :
210-216; m6sentente entre Dos-
quet et Mornay : 2tl ; position de
Mornay : 208-215; position de
Dosquet : 208-216; attitude des
religieuses dans cette lutte; 212-
217; rdunion au Domaine du Roi:
210; signification de cette lutte :
217.

PtrNquB, J.-R.: XXX[, l.
P.lneprs, A.: XXXIII.
PrnANT, Etienne : 145,235.
Parent6, liens de, entre bienfaiteurs

et religieuses : 49s.; voir aussi
H6pital-Gdn6ral, origine sociale.

Paris (France) : ls.
PrreNdrRs, Michel-Marin : 145, 235,
Prru ns Cornxsuvg, Charles : 18,

47.
Paupdrisme : voir Pauwes.
Pauwes : XXIV, XXXIIg., l2O-122,

133,222; biens des: XXfV, 13s.,
31s., 135 ; taxe des : 2; renfer-
mement des : 2; afruence I Qu6-
bec :2s.; propri6taires des Islets:
43; rapport avec les dots: 97-99,
106. Voir aussi Bureau des pau-
vres.

Paysans : voir Censitaires ruraux.
Pays d'en haut: 179.
PfeN, Michel-Jean-Hugues : 197.
Pensionnaires: 120s., 128, 131, 133;

voir aussi Pensionnaires perpdtuels
et Pensionnat.

Pensionnaires perpdtuels : 17, 48, 127 -
r29, 222.

Pensionnat de I'Hdpital-G€n6rd :
xxrv, 93, ll4, 127, 129; €tw.
t ion: l7ls., 222; l iwes:. l7l:
matiires enseigndes : 172.

Pensions : 35 ; voir aussi Dons.
Pfnou,rs, L.: XXXIII, 142, 155'

177s.
PEnnrER, procureur-gdn€ral : 196.
PERRor, Frangois-Marie : 3s.
PenrHurs, Charles: 145, 234.
Peste : voir Epiddmies.
Petite-Rivi&re (paroisse), cur6 de : 37.
PswREr DeussNU, Mlre Catherine,

Hdpital-G€n6ral : 50.
PsuvnBr DBussxu, Jean-Baptiste :

15, 49s.
Pharmacie, 6tude de: 169, 189.
PlAcExrrNt, R.: XXXIII, ll4s.
Pn v, biographie de: 171.
Prxcusr DE V.r,ucotn, famille:

xxxflI.
PrNoust oB VAucouR, Jacques : 1(D,

143, 145s,234.
PrxcuBr oE VlucouR, Mlre Marie-

Charlotte, H6pital-G6n6ral : 109.
Poissons : 155.
Poitiers (France) : 152.
PoxcBLBr, Thomas-Frangois, pr6tre :

47.
PoNrnnnNo, Henri-Marie Dubreil de,

6v€que: XXV, XXVII, 47s., 99,
155,  181,  215s.

Population de l'Hdpital-G6o€ral : voir
H6pital-G€n6ral, population.

PoRTr.ANo, duc de : 191.
Pnfcrrr, E.: XXXII. 194.
Pr6sdance : voir Hdpital-G6n€ral,

hi6rarchie sociale.
Pr€v6t6 de Qu6bec: 192.
Procis : XXIs., 190s., 226.
Procureur, fonctions: 31 ; voir aussi

Saint-Senoch.
Produits laitiers : 154.
Propagande (congr€gation romaine) :

10.
Proverbes de Salomon: l7l.
PnLrD'HorrruB, Mlre Marie-Louise,

H6tel-Dieu : 103.
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R Rosenr Pe Ll MoneNPrirs, Elisa-

ReMszrv, claude de : 110, 144, 146, *r"li,*u;, ffiii"fl#; ,ttt;t
234' . Rocner'roxrex, P' Camille de :

Rer"czlv, Marie-Charlotte Denys de XXXIII.
La Ronde : 49s., 182._- . RocnsnoN, Gervais : 145, 235.

ReuBzey, Mbre Marie-Ch11t9tte,$9, Rouen (Normandie) : 160.
H6pital-G6n6ral : 50, 110, 132, Rousssi, Joseph : 234.
t76, 179' t83' Rousssl, Timoth6e : 145,235.

RAupor, Jacques et Antoine-Denis : Roy. Antoine : XXX.
7' 47' 

,-a+-^. \z\.\./r Rov, J.-E. : XXXII.
R€cnen, Jean-F6lix, prwurw . .,v' r' Rov, p.-G. : XXfV, XXIXs., XXX11I,

125. tS. 52.
Recherches, sujets de : 229. RuBrre p Atrreurl, Frangois-Made-
Rfcol.r,srs, Pbres : XXfV, XXVI' 7- leine : XXIV, 15, 27.

9, 17, 158, 172.
Recrutement : voir H6pital-G6n6ral' S

efiectifs de la Communaut6.
RscNARD-DuPLBssIs, George : t45, Sabots : voir Chaussures'

234. 
- 

Sacr6-Ceur de Marie : voir Chapelle'
RicNeno-DuplEssrs, Mbre GeneviE- Sacr6e Congr6gation des Religieux :

ve, H6tel-Dieu : 103. 154-
R€cNenp-DuplEssrs, Mbre Marie- s.lrNr AucusrrN, biographie de : 171.

Andr6e, H6tel-Dieu : 6, 103. SerNr AucusrrN (tableau) : 158'

Regroupement familial : voir H6pital- SuNr-AuGUsrIN, Mbre : voir Juche-
-C6n6rat, 

origine sociale. reau Duchesnay, Mbre. Genevigve.

Rsro, Allana G]: XXXIII. S,uNr Bnnxmo, biographie de: 171'

Religieuses : voir Cheur, religieuses Saint-Charles, 6glise : 8'- -- 
["; voir aussi Conveises. Saint-Charles, rivi]re : 7'9, 42, 158,

RBNAUp, Mbre Marie-Madeleine, H6- 181'- - 
pit"f-C6n6ral : 108. SerNr Cr'onLss BoRRor'lfe, biogra-

RrNiup, Pierre : 144,235. Phie de : 170'
i;il;; o'AviNs DEs Mnlozns, S,rrNr-Cr.,rups-os-re-Cnorx, Mbre:

Frangois-Henri : 143, 145, 234. voir Ramezay, Mbre Marie-char-

Renfermement des pauvres : voir lotte'
Pauwes. Sainte-Croix, rivibre : 8.

Rennes (France) : 176. Sainte-Foy (Qu6bec) : 109'

Rentes r 19, tlQ'; voir aussi Finances, SlrNr-Gnnr"retN, Jeanne Chorel de :

sources de revenus. 128'
Repassage : voir H6pital-G6n6ral : S,lrNr-HeNm, Mbre : voir Hich€'

activit6s des religieuses. t'rangolse'
Revenus : voir FinJnces. SlrNr lcNecr, biographie de: 171'
Rrcnmn, E. : XXII. Sewr JBnv CnnvsostoMe, biogra-
Rrceuo, Philippe de, marquis de Vau- phie de : 171.

dreuil : 1,4o, q3,96, l lo, l23s', SlrNr J6n6un (tableau) : 159.
133s., 197. S.lrNr Josspn, dot en I'honneur de :

Rrcewrrre, Charles-R6gis, prdtre : lO7.
37, 47. 

- 
SetNr Josnpu (tableau) : 159'

RrcAgvrLrB, Nicolas Blaise des Ber- Saint-Louis, Chevalier de : XXXI, 92'
gbres de:  99.  93,  129,220.
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Saint-Louis, croix de : voir Saint-
Louis, Chevalier de.

SAINTE Mlprr,srxs (tableau) : 159.
SerNrE, Menre-MepersNs (tableau) :

158 .
SerNr-Mrcner. lieutenant : 110.
Saint-Michel (paroisse) : 109.
Se,rNr-Ouns, mademoiselle de : 170.
S.lrNr-Ror,r,uN, mademoiselle de:

128.
SelNr-SeNocH, procureur des religieu-

ses :  3 l -33.  207-212.
SeINr-SrrrloN, madame de: 129.
Slrnr-Verrren, voir Chevridres de

Saint-Vallier.
Saint-Vallier, seigneurie de (La Du-

rantaye) : 35s., 44s., 47, l0ls.,
1 2 8 , 1 5 7 , 1 6 0 .

SerNrs Vrcnce, dot en I'honneur de :
107.

Salaires en Nouvelle-France : 141.
S a l l e l m a n g e r : 1 5 8 .
Sennezrw, Michel : 208.
Se,seussp6e, mademoiselle : 99.
S6cunr, Jacques: 161.
SEcurN, R.-L. : XXXIV, 160s.
Srrcrer.lv, Jean-Baptiste Colbert:

3s. ; voir aussi MinistEre de la Ma-
rine.

ge;gneurs : 54.
Seigneuries : documentation, 4ls. ;

Notre-Dame des Anges : 42 ; Islets
(comt6 d'Orsainville) : 42-44;
Saint-Vallier : 44s.; Kamouraska :
45, Voir aussi Finances. sources
de revenus,

S6nrinaire de Montr6al : 22, 46.
S6m'naire de Qu6bec : XXI, XX[I,

4, 22, 36, 46s., 150, 175.

49,  158.
Souruexoe, Anne-Marguefite : 49.

Sour"uror, Mdre Louise, H6pital-
G6n6ral  :  12,23,26,28,48,  101,
lo7,  116,158,  165,  l7O, 175.

SouMeuor, Mbre Marie-Madeleine,
H6pital-G6n6ral : 12, 19.

SoUMANDB, marchand de Montr6al :
165.

SouueNnr, monsieur : 18.
SourrnrN, Simon : t44s., 235.
Structures sociales en Nouvelle-Fran-

ce et cat6gories : 53-56.
Sucreries : 165.
Surre, B. : XXIX.
Syndic apostolique : 9.

T

Tabac : 167.
Tableaux : voir D6coration.
Tlrlrrurre, inventaire de : XXII.
TeloN, Frangois: 43.
TeroN, Genevibve : 43.
TaroN, Jean : XXVI, XXXI, 3-5, 8,

43.
Tlxcuev, Cyprien: XXX, XXX[.
Tapisser:e : voir H6pital-G6ndral,

activit6s des religieuses.
TrscnenEeu, L.-E. : XXXIV, 206.
Taxe des pauvres : voir Pauwes.
Tsnnoux, Jacques, marchand: 37.
Tesstsn, Rolland : 47.
TEru, Mgr Henri : XXXIV, 5, 15,46,

150, 199, 209.
Th6:  167.
THwerres, Reuben Gold : XXIX.
TrnIrnce, Hippolyte : 145, 234.
Tnrrncr, MBre Ang6lique, H6tel-

Dieu : 103.
Trrrencr, Mdre Marie-Catherine,

H6tel-Dieu : 24. lO3.

TouuH, Mdre Elisabeth, H6tel-Dieu :
toz.

Sdparation de I'H6pital-G6n6ral, de Trnrcnce dit Lalimeray, Etienne:
I'H6tel-Dieu : XXIV; voir aussi 235.
H6pital-G6n6ral, s6paration. TrNor.r dit Desroches, Frangois :

SHonrt, A. : XXIX, XXXIV, 37,198. 145, 234.
Soldats : voir Militaires. Tissage : voir H6pital-G6n6ral,
Sour"rmlpr, famille : XXXII, 18, 47, vit6s des religieuses.

145,

t43,

acti-



INDEX 25r

Travaux profanes : voir H6pital-G6-
n6ral, activit6s des religieuses.

T[.sI\,rsLeY, Jean-Henri, pr6tre :
xxvl, 178.

Trois-Rividres : 6, 150.
Troubles b la mort de Saint-Vallier :

voir Chevritsres de Saint-Vallier.
TnuDeL, Marcel: XVI, XXX,

xxxlv, 8, 35, 39, 51, 93, 183,
185,  198.

T r o c :  1 1 5 .

U

Unsur.rxBs de Qu6bec : XVI, XXV,
xxxrv, 52,60,93, L26, 158, 169,
2O2, 219; revenus : 22; bienfai-
trices : 18, 47 ; nombre d'en-
tr6es de religieuses : 131 ; les don-
n6es : 150; caractdre de la con-
verse : 151 ; visites entre les com-
munaut6s : 188-190; la cl6ture :
178 ; mort de Saint-Vallier et la
Communaut6 : 204.
Origine sociale : 51, 66-92, 219s.;
Chevaliers de Saint-Louis : 92 i
6cuyers: 93s.; parent6 des reli
gieuses: 142-146.
Dot : ldgislation, 95 ; contrat de
dot : 104; comparaison avec les
communaut6s : 113s., 221 ; ori-
gine sociale et les dots : 116; 8ge
de mortalit6 et les dots : 139
ann6es en religion et les dots
139-141.
Age de probation des postulantes
136,223; d'entr6e des religieuses

136s., 223; Age des sup6rieures :
138s.; Age au d6cds : L4O-142,
223; dge de mortalit6 et ann6es
de service: 139-142.

UnsurrNBs des Antilles : 217.
UnswrNBs des Trois-Rivibres : 22,

46, llo.
Ustensiles : 158, 224.

V

Vaisselle : 158.
V.errIEn, Frangois-Elz6ar : 47.
Veucoun: voir Pinguet de Vaucour.
V.r,ucoun pB Louvrins, les demoi-

selles : 99.
VAUDneuL, marquis de : voir Rigaud,

Philippe de, marquis de Vaudreuil.
VBnnrBn, Guillaume : 40.
V6tements : 160s, 224.
Viandes : 165.
Vie intellectuelle des religieuses : voir

H6pital-G6n6ral, activit6s des re-
ligieuses.

VrcnNev-Pecnor, Frangois : L45,
234.

VrsNNev-Plcsor, Mbre Marie-Anne,
H6tel-Dieu : 103.

VrNceNr DB PAUL. saint: 2.
Vins : 166.
Veux : 151 ; voir aussi H6pital-G6-

n6ral, mentalit6 des religieuses.
Volail les : 166.

w
WnLAERT, L., j6suite : XXXIV.
Wor,rB. James : 181s.
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