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COMPTES-RENDUS
ARCHIDIOCÉSB DE QUÉBEC

Etat du rtcittu dt l’Œuvre de la Propagation dé la Foi dam 
l’archidiociéé dé Québéc, pour l’annü 1916,

79èmé année.

V ILLE

Basilique......................... f134 06
Notre-Dame de la Garde
Archevêché...................... 10 50
Hôtel-Dieu..................... 62 00
Ureulinee........................ 40 00
Hôpital-Général.............. 61 02
Sœurs de la Charité.......  10 00
Sœurs du Bon-Pasteur..
Saint-Patrice.................. 19 00
Saint-Jean-Baptiste........ 69 00
Saint-Roch..................... 226 76
Ecole des Frères............. 96 OO

A reporter............... 9717 34

Report......................91,426 20
Adalbert Saint................ 4 37
Adrien Saint...................
Agapit Sain* ................. 4 00
Agathe Sa' >.................
Alban Sa! ....................... 84 30
Alexandre Saint.............
Alphonse St de Thetford 16 00
Ambroise Saint.............. 17 00
A nas tarie Sainte............. 10 00
Ancienne Lorette............ 68 00
André Saint.................... 1 26
Ange-Gardien................. 12 68
Anges SS. de Beauce...... 2 60
Anne Sainte de Beaupré..
Anne S te de Lapocatière 28 60
Anselme Saint................ 36 82
Antoine Saint............... 16 76
Antonin Saint................. 3 31
Apollinaire Saint..........
Aubert Saint.................. 6 00
Augustin Saint............... 88 80
Aurélie Sainte...,..........
Basile Saint.................... 41 00

.91,863 68

Québko

Report....................... 9717 34
Jacques-Cartier..............
Saint-Sauveur................. 468 82
Ecole des Frères...............  162 14
Asile Saint-Michel...........  6 10
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur 7 25
Stadacona........................
St-Malo............................
Limoilou.......................... 6 80
Sœurs Franciscaines........
N.-D. du Chemin...........  77 76

A reporter................ 91,426 20

Report.....................91,863 68
Beaumont....................... 7 00
Beauport.........................

Benjamin Saint..............
Bernard Saint................. 12 60
Berthier............................. 2 60
Bienville......................... 20 62
Breakey ville....................
Bruno Saint.................... 2 14
Auckland......................... 10 00
Caietan Saint...............
Calixte Saint................... 44 00
Camille Saint..................
Cap-Santé........................ 17 46
Cap-Saint-Ignace............ 71 00
Casimir Saint.................. 100 00
Catherine Sainte.............
Charles Saint................... 130 00
Charlesbourg................... 63 60
Charny.............................
Ch&teau-Richer............... 7 02
Claire Suinte................  8 62
Côme Saint.....................

A reporter..................91*66 46

— 3 —

A reporter,
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Report.......................$2,365 46
Cranboume...................... 3 60
Croix Sainte.................... 60 00
Christine Sainte............... 3 60
Cyrille Saint.................... 1 60
Damage Saint.................. 1 66
Damien Saint..................
David Saint.................... 17 60
Denis Saint............ .... 32 00
Deschambault................. 76 59
Désiré Saint du Lac Noir
Ecureuils.......................... 22 15
Edouard St de Frampton 9 46
Edouard St de Lotbinière 65 00
Eleuthère Saint.............. 2 60
Elzéar Saint..................... 6 24
fimmélie Sainte...............
Enfant-Jésus.................... 19 60
Ephrem Saint.................. 11 40
Etienne Saint.................. 10 00
Eugène Saint.................... 16 92
Evariste Saint..................
Fabien Saint de Panet...
Famille Sainte................ 31 00
Félix Saint du Cap Rouge 2 00
Ferdinand Saint.............. 4 65
Ferréol Saint....................
Flavian Saint................... 20 00
Foye Sainte..................... 30 52
François St de Beauce.... 20 00
François St du Sud......... 25 00
François St I. 0.............. 21 80
Frs-Xavier St de Fraserville.
Frédéric Saint.................. 4 56
Gédéon Saint..................
Georges Saint................... 80 00
Germain Saint.................
Germaine Sainte.............. 7 00
Gervais Saint.................... 2 75
Gilbert Saint.................... 11 00
Giles Saint........................
Grégoire Saint.................. 7 00
Grondines......................... 42 00
Grosse-Isle........................
Hélène Sainte.................. 26 10
Hénédine Sainte.............. 26 60
Henri Saint...................... 39 00
Honfleur.......................... 2 00
Honoré Saint................... *
Inverness......................... 25 00

A reporter................ $3,162 74

Report....................... $3,152 74
Isidore Saint.................... 78 35
Ile-aux-Grues ................. 35 80
Islet................................. 44 60
Issoudun.....................
Jacques St, de Parisville.
Jean-Chrysostôme Saint. 30 00
Jean Saint, Deschaillons. 18 00
Jean Saint, I. 0............... 246 00
Jean Saint, Port-Joly.... 20 96
Jeanne Sainte..................
Joachim Saint...................... 33 77
Joseph Saint, de Beauce. 22 00
Joseph Saint, de Lévis....
Julie Sainte......................
Justine Sainte..................
Kamouraska..................... 34 00
Lambert Saint................. 14 00
Lambton........................... 8 00
Laurent Saint.................. 39 00
Lauzon, Couvent J. M... 1 50
Laval..................................
Lazare Saint..................... 19 00
Leeds................................ 2 00
Léon Saint....................... 6 13
Léonard Saint...............................19 40
Lévis................................. 203 25
Lotbinière......................... 23 40
Louis Saint de Courville. 2 20
Louise Sainte................... 5 10
Ludger St, de Fraserville 
Ludger Saint, de Beauce 5 00
Magloire Saint.............
Malachie Saint.................
Marc Saint des Carrières 6 00
Marcel Saint....................
Marguerite Sainte........... 63 25
Marie Sainte........................ 25 00
Martin Saint....................
Martine Sainte................
Maurice Saint.................. 8 00
Maxime Saint................... 9 00
Méthode Saint.................
Michel Saint........................ 62 50
Mont-Carmel....................
Narcisse Saint..................
Nazaire Saint..................
Nérée Saint......................
Nicolas Saint.................... 8 00
Notre-Dame de Lourdes

A reporter......... .......$4,234 95
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Report.....................$4,234 96

N.-D. des Laurentides... 10 12
N.-D. du Portage...........  11 76
N.-D. du Rosaire...........
Onésime Saint................ 13 26
Pacôme Saint................. 8 10
Pamphile Saint.............. 19 00
Pascal Saint.................... 109 00
Patrice St, de Beaurivage 
Paul Saint du Buton ....
Perpétue Sainte.............. 6 00
Pétronille Sainte............
Philémon Saint...............
Philippe Saint................
Philomène Sainte...........  7 75
Pierre St de Broughton. 30 76
Pierre Saint du Sua.......  46 00
Pierre Saint, I. 0........... 100 00
Pierre-Baptiste Saint. ...
Pintendre........................ 50
Pointe-aux-Trembles...... 69 92
Pontbriand......................
Portneuf......................... 25 00
Prosper Saint.................. 10 00
Raphaël Saint................. 2 50
Raymond Saint.............. 69 11
Rémi St, du Lac-au-Sable

A reporter...............$4,762 71

Report...................
Rivière-à-Pierre..........
Rivière-du-Loup.........
Rivière-Ouelle.............
Roch Saint, des Aulnaies. 25 00
Romu'id Saint............. 30 00
Rose jainte, de Watford
Sacré-Cœur de Jésus....
Sacré-Cœur de Marie ..
Sainte-Sabine...............
Samuel Saint............... 1 60
Sébastien Saint............ 675
Sévérin Saint...............
Sillery..........................
Sophie Sainte.............. .. ' 3 20
Stoneham ..................
Sylvestre Saint........... 2 00
Tewkesbury.................
Théophile Saint...........
Thomas Saint..............
Thuribe Saint.............
Tite Saint....................
Ubalde Saint............... 9 13
V alcartier...... .............
Varier Saint............... 11 65
Victor Saint................ 36 68
Zacharie Saint.............

Total.................... .$4,940 03

Montant des contributions...................................... ................ $4,940 03
Legs de feu Rév. A. O. Godin................................................. 300 00

“ “ Philibert Ouellet Lévis........................................... 600 00
“ “ Zéph. Desroches, Québec, un tiers.......................... 869 00
« “ Mgr H. Têtu............................................................ 50 00
“ “ Michel Alain, Ane. Lorette..................................... 150 00
“ “ Gervais l’abbé, St-Gervais...................................... 400 00

Don d’un prêtre du diocèse..................................................... 600 00
“ de Delle Anna Vigneault Plessisville........................ 20 00
“ d’un particulier de Sainte-Famille, I. 0....................... 10 00
“ de Sieur Paul Grandbois, Fraserville......................... 5 00
“ de quelques particuliers.............................................. 2 50

Total de la recette...$7,746 63

— 6 —



— 6 —

DÉPKNBHt POUR 1915-1916

« M.np/le ................................................. .........
Mission66

........ 100 00
de Sainte-Aurélie.................................... ............

« de Sainte-Christine............................................
«I
« de Saint-Gérard....................................................
66 du Lac Edouard.................................. .................
II de Saint-Louis de Gonzague...............................
a ......... 300 00
•« ........ 200 00

Missionnaire de Saint-Adalbert........................................
« de Sain te-Apolline......................................
66 de Sain te-Aurélie..........................................
66 de Sair -Benjamin.................................. ..<U de Sain. «-Christine.......................................66 de Saint-Damase...........................................
66
II

de Saint-Fabien de Panet............................
de Saint-Gédéon...........................................

66 de Saint-Gérard Majella.............................
66
66

de Saint-Hilaire, Darset..............................
d’Invemess.................  ................................ ......... 160 00

66 du Lac Edouard...........................................
66
66 de Laral.........................................................

de Leeds......................................................... ......... 260 00
66
66 de Saint-Louis de Gonzague......................

de Saint-Marcel................. ...........................66 de Saint-Nazaire...........................................66 de Saint-Onésime.........................................66 de Robertsonneville.................................... .66 de Sain te-Sabine..........................................66 de Stoneham.................................................
de Saint-Théonhile......................................

" de Valcartier ..............................................
Rem’» à l’archevêché, emprunt de 1014.........................

Total................

6



a
639 IS
466 60
360 00
66 80

300 00
100 00
40 00

100 00
100 00
160 00
100 00
100 00
160 00
60 00

100 00
100 00
60 00
60 00
00 00
60 00
00 00
76 00
60 00
DO 00
DO 00
DO 00
50 00
50 00
•0 00
•0 00
•0 00
16 00
0 00
000
000
000
000
000
DOO
900

MS

_____________________ I
mamptiw ■ -
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v
RÉSUMÉ

Recette de 1916............................................................................ 17,746 63
Emprunt remis à l’archevêché.............................. $ 468.00
Somme allouée pour 1916-1916.......................... 7,001.48 7,460 41

Surplus........... 9 186 11

Conseil de la Propagation de la Foi k Québec :

M. J. A. Chablbbois, Président,

M. Ctb. Tessier, Vice-Président,

Mgr 0. A. Mardis, V. G.,

M. le Chan. J. 0. Arsenault, Trésorier,

M. J. Eue Martineau,

M. En. Foley,
L’Hon. Ths Chapaib,

M. le docteur Joseph Gosselin,

M. Cyfrien Labreoque,

M. le docteur N. E. Dionne, Secrétaire.

Archevêché de Québec, 19 décembre 1916.

J. C. ARSENAULT, ptre.

b /



DIOCÈSE DE MONTRÉAL

Etat des recettes et des défenses de l’Œuvre de la Propagation de la Foi, 
dans le diocèse de Montréal, pour l’année 1915

RECETTES
VILLE DE MONTREAL ET BANLIEUE

Notre-Dame (Sulpiciens) 300 00
N»-D. de Grftcee.............. 83 05
Notre- üame-dee-Neiges. 8 25
N.-D.-des-S.-D.(Verdun) 2 00
N.-D. du Bon-Conseil.... 5 00
N.-D. du SJnt-Rosaire.. 6 00
N.-D. du Mont-Carmel.. I 26
N.-D. du Perp.-Secours. 1 85
Nat. B.-V.-M. (Hochel.). 6 00
Sacré-Cœur...................... 25 00
Saint-Alphonse................ 12 17
Saints-Anges (Lachine),.. 13 65
Sainte-Anne................... 20 00
Saint-Antoine.'............... 6 00
Sainte-Cécile.................... 0 60
Saint-Charles................... 4 25
Saint-ClémeL't(Viauville) 9 60
Sainte-Cunégonde..........  10 00
Saint-Denis..................... 25 00
St-Frs-d’A. (Longue-Pte) 5 00

A reporter.................. $541 57

Report...................... $541 57
Saint-François-Solano.... 4 60
Saint-Gabriel........ .......... 6 00
Saint-Georges.................. 12 00
Immaculée-Conception.. 112 14
Saint-Henri...................... 3 00
Saint-Jean-Baptiste........  9 30
St-J eau -Bte-de-la-Salle.. 10 00
Saint-Joseph.................... 6 00
Saint-Léon (Westœount) 6 00
Saint-Louis-de-France... 6 00
St-Louis-de-Gonzague.... 3 20
Saint-Michel.................... 4 23
Saint-Paul........................ 2 00
Saint-Pierre (Oblats)...... 179 00
Saint-Pierre-aui-Liens... 1 00
Saint Pierre-Claver........  6 00
Saint-Thomas-d'Aquin.. 3 75
T.-S.-N.-de-Jésus, (Maison.) 10 00
Saint-Vincent-de-Paul... 64 00

Total.........................  $975 69
CAMPAGNE (rive nord)

L’Annonciation (Oka)... $ 1 00
L’Assomption.................. 46 60
La Purification(Repent) 21 00
La Visitation (S.-au-R.) 10 00
Sainte-Anne-des-Plaines 12 60
Saint-André d’Argenteull 2 60
Saint-Augustin.............. 8 60
Saint-Canut.................... 1 60
Saint-Charles(Lachenaie) 8 00
Saint-Colomban......... . 1 00
Sainte-Di rothée.............. 5 00
St-Enf.-J. (Pte-aux-T.). 6 28
Saint-Eustache................ 4 00
8aint-François-de-Salee.. 19 00
Sainte-Geneviève............  6 00
Saint-Gérard-Majella.....  14 00
Saint-Hermas.................. 9 50

A reporter........ ....... $175 28

Report....... .............  $176 28
Saint-Janvier.................  10 00
Saint-Jérome................... 10 00
Saint-Joseph -du-Lac......  2 00
Saint-Laurent................. 16 00
St-Léopard-de-Port-M .. 6 00
St-Louis de Terrebonne. 68 75
Saint-Martin.................... 60 00
Saint-Paul-l’Ermite....... 35 00
Saint-Raphaël(Ile Bizard) 1 00
Sainte-Rose...................... 10 00
Saint-Sauveur................. 1 00
Sainte-Scholastique........  7 00
Saint-Sulpice.................. 22 60
Sainte-Thérèse................ 25 00
Saint-Vincent-de-Paul.. 7 50

A reporter............... $446 03



Foi,

Il 57
4 50
600

12 00
12 14
3 00
9 30

10 00
600
600
600
3 20
4 23
200
rcoo
1 00
6 00
3 75
000
4 00

5 69

6 28
3 00
300
2 00
5 00
100
1 75
) 00
100

00
100
00
00

160
00
60
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CAMPAGNE (bite sod)

La Nat. delaB.V.M.Lap. 7600 
N.-Dame-Auxiliatrice.... 100 
Sainte-Anne (Varennee). 32 00
Saint-Antoine(Longueuil) 13 60
Saint-Baeile-le-Qrand.... 7 40
St-Bernard, (Lacolle-Sud) 1 00
Saint-Bruno..................... 0 68
Saint-Cons* iut................. 70 36
Saint-Cypvien.................. 26 00
Salnt-Edmard................. 1 60
Ste-Famille (Boucherville) 20 60
St-Frs-X.(Caughnawaga) 10 60
St-Frs-X. (Verchèree).... 29 00
Saint-Hubert................... 30 00
Saint-Isidore.................... 40 00

A reporter................ $357 37

Report........................  $357 37
St-Jacques-le-Mineur...... 6 62
Saint-Jean........................ 30 60
St-Joseph (Chambly-B.) 6 00
Sainte-Julie...................... 2 00
Saint-Luc.......................... 0 60
Ste-Marguerite(L’Acadie) 1 85
Saint- Michel.................... 44 06
St-Paul (Isle-sux-Noix). , 6 66
Saint-Philippe...............  18 60
Saint-Remf....................... 101 00
Sainte-Théodosie............. 19 77
T.-Ste-Trii ,'é(f mtrecœur) 42 00 
Saint-Valentin................. 3 00

Total......................... $638 61

COMMUNAUTÉS

Sœurs de l’Hôtel-Dieu.....................................   $52 07
SœurSjCarmélites.......................................................................... 10 00

Total....................... $62 07

DIVERSES SOURCES

Legs de feu J. Comte...................................................................$ 1,800 00
Succession Letang......................................................................... 78 62
Melle P. S. Durand...................................................................... 4 06
Rév. J. B. Rioux..................     1 60
Particuliers...................................................................................... 6 76
Legs de Dame Morin.................................................................... 60 00
Intérêts................................................................................. .......... 66180
Pierres sacrées........................   144 60

Total.......................  $2636 62

RÉCAPITULATION POUR L’ANNÉE 1916

Ville et Banlieue.............................................................................. $ 976 69
Campagne...............................................................................................  1,084 64
Communautés........................................................................................ 62 07
Diverses sources.........................................................   2636 62

Grand Total.............. $4,769 08

— 9
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DEPENSES DE L'ANNÉE 1016

Soeurs de l’Immt.culée-Conception, (œuvre de Chine)....... $ 1,800 00
Mission de Caughnawaga........ .................................................. 800 00

“ de Saint-Colomban.........................   600 00
11 Syriennes........................................................................ 260 00
u des Pères Oblats (Saint-Pierre).................................... 170 00
“ du Mont-Rolland...............     60 00
b Chinoise...................................................    10 00

Pierres d’autels............................................................................. 302 86
Annal« (impression et expédition)............................................ 226 66
Sourds-Muets............................................................   100 00
Mgr Latuüppe.............   400 00
Œuvre des tabernacles................................................................ 100 00

Total des déboursés..., $4,717 40

résumé

En Caisse le 31 décembre 1914................................................... $3,004 9V
Recettes de l’année 1916..................................................... ... 4,769 02

Total........................$7,763 98

Dépenses de l’année 1916.......................................................... 4,717 40

En caisse,le 31 décembre 1916,pour les dépenses de l’annéel916 $3,046 68

Archevêché de Montréal, 3 février 1916.

W.-C. Mabtin, chan., p. d.

Trüoritr,

— 10 —
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DIOCÈSE DES TROIS-RIVIÈRES

PROPAGATION DE LA FOI EN 1915

Sacré-Cœur....................
Saint-Adelphe...............
Saint-Alexis...................
Ste-Anne-de-la-Pérade..
Saint-Bar nabé...............
Saint-Bernard...............
Saint-Boniface..... .........
Sainte-Cécile..................
Saint-Charles.............*..
Saint-Didace..................
Saint-Elie......................
Saint-Etienne................
Sainte-Flore..................
Sainte-Geneviève...........
Saint-Ignace -du-Lac.....
Saint-J acques- des-Piles.
Saint-J ean-des- Piles......
St-J oseph-de-la-Mékinac
Saint-Justin........... .......
Saint-Léon........... .........
Saint-Louis....................
Saint-Luc.......................
Saint-Marc.....................
Saint-Mathieu...............
Saint-Maurice......... .....
Saint-Narcisse...............
Saint-Paul-de-Gd’-Mère. 
Saint-Paulin..................

Rxcbttbs 
$11 60 

81 70
18 60 
96 30 
60 86 
88 60 
64 00 
18 00 
7 00 

43 16 
38 83 
3100 
68 00 
48 00 

1 60 
18 00 
800 
4 06 

62 40 
70 85 
900 

22 60 
600 

15 00 
60 00 
84 62 
47 00 
25 00

Report...................... $1,001 66
Saint-Philippe............. ... 40 00
St-Pierre-de-Shawinigan 40 00
Saint-Prosper................. 49 69
St-Roch-de-la-Méklnac.. 8 00
Saint-Sévère.................... 63 76
Saint-Sévérin.................  26 60
Saint-Stanislas. ............... 67 00
Sainte-Thècle.................. 66 70
St-Théodore-de-la-G. -A 1 00
Saint-Théophile-du-Lac. 36 90
Saint-Themes de Caxton 3 60
Saint-Timothée............... 10 00
Saint-Tite........................ 61 60
Sainte-Ursule.................. 46 60
Alma ville......................... 29 60
Batiscan............................ 64 46
Champlain................  69 20
Cap-de-la-Madeleine....... 16 10
La Pointe-du-Lac........... 18 00
La Rivière-du-Loup....... 108 34
Les Trois-Rivières..........  249 66
Maskinongé..................... 96 00
Mont-Carmel................... 26 10
N.-D. des Neiges...........  17 00
N.-D. des VII Allégresses 2 60
Vamachiche..................... 62 00
Un bienfaiteur............... 100 00

A reporter..............  $1,001 66 Total....
DÉPENSES

Aux paroisses et missions pauvres.........................
Œuvres diocésaines.................................................
Mgr E. A Latulippe, (pour missions sauvages).,
Mgr G. Blanche........................................................
Œuvre des Tabernacles............................................
Annalet de 1915........................................................

.$2,349 23

$1,497 22 
260 00 
100 00 
60 00 
20 00 

131 76

En caisse le 31 décembre 1914., 
Recettes de 1915...............

Résumé
Total des dépenser. $2,048 97

Dépenses de 1916.,
Total.,

En caisse le 31 décembre 1915, pour les dépenses de 1916.... 
Evêché des Trois-Rivières, 18 janvier 1916.

J^-E. Faquin, ptre, chan,

$2,047 17 
2,349 23

$4,396 40 
2,048 97

$2,347 43

, Trétoritr.



— 12 —

DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE

PROPAGATION DE LA FOI EN 1916

——

Recettes

Saint-Hyacinthe (Cath.). $300 (X
Saint-Ephrem-d’Upton.. 180 OC
Saint-Mathieu-de-Belœil 124 OC
Sainte-Marie-de-Monnoir 112 00
Saint-Pie-de-Bagot......... 110 00

Saint-Antoine.................. 89 00

Report..........$1,962 10
Saint-Nazaire-d’Acton... 9 00
Saint-Barnabé.................. 8 60
St-Romuald-de-Farnham 8 60
■<ainte- Mai :e-Madeleine. 8 00
Sainte-Pudentienne....... 8 00
Saint-Valérien................. 8 00

Saint-Hilaire.................. 80 30
Saint-Pierre-de-Sorel.... 80 00
Saint-Simon-de-Bagot... 66 00
Saint-Aimé...................... 60 00

Saint-Joachim, Shefford. 7 40
Saint-Charles.................. 7 36
St-Géoroes-d’IIenryville. 6 44
Saint-Michel-de-Rougem. 6 11
Saint-Bernard................. 6 00Saint-Pauî-d’Abottsford 40 76

Saint-Joaeph-de-Sorel... 36 00
Saint-Dominique............ 33 30
Saint-Sébastien............... 32 00
St-Bemardin (Waterloo) 28 26
Sainte-Ann '-de-Sorel... 28 00
Saint-Théodore-d’Acton. 27 00
Sainte-Brigide,Iberville.. 22 00
Saint-Damase................. 22 00
Saint-André d’Acton.....  20 00
Saint-J.-Bte-de-Rouville 18 60
St-Alexandre, Iberville.. 17 00
S.-F. -X. - de-Shefford...... 16 00
Saint-Ours (Imm.-Oonc). 16 00
Saint-Mathias................. 13 00
Sain t-Roch......... .•••••••• 13 00
N.-D.-de-8t-Hyacinthe. 11 00
La Présentation........  11 00
Saint-Damien, Bedford.. 10 76
Saint-Athanase, Iber tille 10 60
Saint-Robert.................... 10 60

Notre-Dam- de-Sorel.....  6 00
Saint-Marc....................... 6 76
N ,-D. -de-Stanbridge......  6 60
L’Ange-Gardien, Rouville 6 00
Saint-Grégoire................. 6 00
Saint-Liboire................... 6 00
Sainte-Victoire................ 4 60
Sainte-Cécile-de-Milton. 4 36
St-Edouard, (Knowlton) 4 06
S. -J.-Bte (Roxton Falls) 4 00
T. -S.-Cceur-de-M.,Gran. 4 00
Sainte-Sabine.................. 3 66
Sainte-Croix-de-Dunham 3 00
Ste-R. Lima, Sweetsburg 3 00
Sainte-Hélène-de- Bagot. 2 80
St-F.-d’Ass., Frelighsburg 2 60
N.-D. de Bonsecours....... 2 60
Saint-Ignace-de-Stanbr.. 2 00
Saint-Marcel.................... 2 00
Sainte-Ann e-de-Sabrevois 1 60 
Saint-Jude........................ 1 60

Saint-Césaire...................... 10 26
Sainte-Rosalie...................... 10 00
Sainte-Angèle-de-Mon.. 9 70
Saint-Pierre-de-Vérone.. 9 60
Saint-Thomas-d’Aquin.. 9 60

N-D. de LourdeeSt-Arm. 1 30
St-Louis-de-Bonsecours. 1 06
Saint-Alphonse, Granby. 1 00
St-Jacques, Clarence ville 1 00
St-Vincent-d’Adamsvilie 100

A reporter... $1,962 10 Recette totale,... $2,012 86

— 12 —



62 10
900
8 50
8 60
8 00
800
800
7 40
7 35
6 44
6 11
600
600
6 75
6 60
600
600
600
4 60
4 35
4 06
400
400
3 65
300
300
280
260
260
200
200
1 60
1 60
1 30
106
100
1 00
100

,012 36

— 13 —

Dépenses

>

A diverses missions étrangère?...................................................$1,000 00
Aux œuvres diocésaines : curés et écoles pauvres.................... 837 05
Annalei en 1916.......................................a.................»................ 170 00

Dépense totale............ $2,007 06

Résumé

Recettes de Vannée 1916............................  $2,012 35
Balance en caisse au 31 décembre 1914.............................  169 70_______

Recette totale............. $2,182 06

Dépenses de Vannée 1915.................................... ........................  2,007 06

Balance en caisse au 31 décembre 1915...................................... $ |17ff 00

Evêché de Saint-Hyacinthe, 
le 18 janvier 1916.

A.-M. Dàoüst, chan.,

Trétorm.

— 13 —
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DIOCÈSE DE VALLETFIELD

Rapport de la Propagation delà Foi pour Vannée 1616.

Sainte-Agnèe-de-Dundee
Sâlnt-Amcet...................
Saint-Antoine.................
Sainte-Cécile-de- V alley. 
Saint-Clément-de-Beauh.
Saint-Clet........................
Sainte-Clotilde................
Saint-Etienne..................
Saint-Ignace....................
Saint-J ean-Chryeostôme. 
Sainte-J eanne-Chantal...
Saint-Joachim.............
Saint-J oseph-de-H untin. 
Saint-J oaeph-de-Soulan. 
Sainte-J ustine-de -Newt. 
Saint-Louie-de-Oonzague
Saint-Lazaie....................
Sainte-Madeleine-de-R... 
Saint-Malachie-d’Ormet.
Sainte-Marthe.................
Sainte-Martine................
Saint-Michel-de-Vaudre.
St-Patrice-d’Hinchinb....
Sainte-Philomène..........
Saint-Poly carpe..............
Saint-Régu......................
S.-Romam-d’Hemming..

A reporter,

Recettes

9 200 
10 00 
300 

66 00 
44 00 
41 06

Report.......................
Saint-Stanislas-de-Kostk 
Saint-Thomas-d'Aquin..
Saint-Timothée...............
Saint-Télesphore.............
Saint-Urbain...................

2 60 T.-S.-Rédempteur...........
16 60 T.-S.-Sacrement.............
10 00 Saint-Zotique..................
26 00 Belle-Rive.......................
10 00 Coteau Station................
38 00 Pointe Fortune...............
10 00 Rivière Beaudette...........
26 00 Pointe des Csscades........
40 00 Collège de Valleyfield....
10 00 Couvent de Beauharnois.
20 26 Couvent des Cèdres........
16 00 Couvent de Huntington.
10 00 Couv. de St-Chrysoatôme
31 60 Couvent St-Louis de G..
26 00 Couvent de Ste-Martine.
PO 00 Couvent de St-Poly carpe
000 Couvent de St-Timothée
6 36 Couvent de Valleyfield..

62 77 Hospice de Beauharnois.
3 76 Monastère des Glatisses..

10 00
Total de la recette...

9686 67

9686 67 
10 
0 

48 
10 
10 
ro 
6 

10 
10 
12 
0

* 0 
0
6 
6 
6 
4

* 6 
6 
6 
6 
6 

12 
6 
6

9778 62

Dépenses

Offrande de 1916........................................................................... 9778.52

Somme dépensée entièrement dans le diocèse de Valleyfield pour le 
soutien de cinq curés dont les paroisses sont trop pauvres pour leur 
donner la subsistance nécessaire.

J. Dorais, pire,
Chancelier.

Evêché de Valleyfield, 10 janvier 1916.
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DIOCÈSE DE JOLIETTE
rXOPAQATION DE LA FOI EN 1916

Recettes
Cathédrale.........................
Beithierville.....................
Chertsey............................
Lanoraie.............................
La val trie............................
L’Epiphanie......................
Ile-du-Pas.........................
N o tre-Dame-de-la- Merci.
Rawdon..............................
Saint-Alexis......................
Saint-Alphonse................
Saint-Ambroise................
Saint-Barthélemi..............
Sainte-Beatrix..................
Saint-Calixte.....................
Saint-Côme.......................
Saint-Cuthbert..................
Saint-Damien...................
Saint-Edmond..................
Sainte-Elisabeth...............
Sainte-Emmélie...............

A reporter.................

982 66 
27 00 

6 63 
38 35 
660 

49 76 
27 36 

92 
4 36 

66 76 
10 76 
63 76 

131 70
6 76 
1 66 
4 80 

14 80
600 
3 80 

12 40
7 67

14 80 
46 03 
41 86 
93 66 
600 
264

Report........................ 9667 48
Saint-Emile....................... w 2 76
Saint-Esprit....................... 32 76
Saint-Félix-de-Valois......  20 00
St-Gabriel-de-Brandon.... 
St-Henri-de-Mascouche... 
Saint-Ignace-de-Loyola... 
St-Jacques-de-l’Achigan..
Saint-J ean-de-Matha.......
Sainte-Julienne................
Saint-Liguori.................... 23 03
St-Lin................................. 41 00
Sainte- Marie-Salomé....... 17 66
Sainte-Mélanie................. 7 80
Saint-Michel -des-Saimts. 8 26
Saint-Norbert................... 10 00
Saint-Paul........................ 68 76
Saint-Roch-de-L’Achigan 72 00
Saint-Thomas................... 46 60
Saint-Viateur-d’An jou... 7 30
Saint-Zénon....................... 3 76

9567 48 Total de la recette... 91124 63 
Dépenses

Notre-Dame-de-la-Merci.............................................................. 9 460 00
Saint-Emile...................................................................................   260 00
Saint-Edmond............................................................................... 360 00
Saint-Zénon.................................................................................... 226 00
Missions........................................................     76 00
Armait» de 1913, etc..................................................................... 78 33

Total des dépenses..........  91428 33

RÉSUMÉ
En caisse le 31 décembre 1914....................................................  9 684 76
Recettes de 1916............................................................................ 1124 63

Total........... 91809 38
Dépenses de 1915..................................................... .................... 1428 33

En caisse le 31 décembre 1916, pour les dépense; de lulê.... 9 381 06 
Evêché de Joliette, le 14 janvier 1916.

Emile Lachapelle, pire.
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XjETTH/E
D’UNE

Religieuse Missionnaire de l’immaculée - Conception
BIT CHINE 

-À-

Mgr l'Archevêque de Montréal

Canton, 1er septembre 1915.

Monseigneur,

otre Mère, absente durant plus de la mo:tié de cet
Jy'fl exercice, me charge de faire connaître à VoUe 
Grandeur, les modestes travaux accomplis.

Parcourant les annales de notre maison, je ne puis me 
défendre d’un profond sentiment de tristesse. Que de déso
lations ! Au loin, sur une terre aimée, une épouvantable 
tuerie prive de leur chef nombre de familles et enlève aux 
âmes le pain quotidien. Parmi nous, la mobilisation prive 
de secours je ne sais combien d’âmes. Enfin, au sein même 
de notre ville, de not^e famille, l’absence brise nos coeurs.

Dès les premiers jours de cet exercice, notre premier
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Pasteur et Père, à la, suite de circonstances malheureuses, 
prenait le chemin de l’exil. Il nous était impossible de ne 
pas sentir vivement son départ. Mgr Mérel avait été pour 
nous l’ange envoyé par Dieu pour nous frayer la route des 
missions. Notre éternelle reconnaissance le suivra partout

A peine avions-nous appris son départ, qu’un télégramme 
mandait en toute hâte notre Mère au Canada. Ce fut une 
épreuve prolongée pendant huit mois. Durant ce temps, 
notre bon Père Fourquet fut pour nous plus une mère ten
dre et compatissante qu’un père bon et dévoué. Ce serait 
être ingrates que de passer sous silence ce qu’il fut pour 
nous.

Malgré ces contretemps, nous avons continué nos oeuvres 
dans le calme et la paix, sollicitant du Très-Haut la cessa
tion de ces épouvantables fléaux qui désolent l’Eglise et la 
terre tout entière.

Nos religieuses chinoises ont poursuivi leurs travaux 
d’évangélisation. Deux à deux, à l’instar des premiers dis
ciples, elles parcourent villages et bourgades, instruisant les 
femmes et les enfants. Les missionnaires nous donnent les 
meilleurs témoignages de leur collaboration. A Hoi-Nan, 
en particulier, le révérend Père Jarreau et les révérendes 
Soeurs Saint-Paul de Chartres, chez qui elles travaillent, 
ont fait de fortes instances pour leur retour. Le mission
naire chargé de ce poste nous adressait ces jours derniers 
une lettre des plus pressantes à ce sujet. En voici quelques 
passages : “ La vierge A Han dirige une école pour filles 
et s’occupe très activement de l’oeuvre des catéchumènes. 
Son concours à Hoi Nan est indispensable pour le succès de 
ces deux oeuvres. Changer la maîtresse serait exposer cette 
oeuvre à péricliter. ”.

— 17 —
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Le révérend Père Deswazières écrit c ; qui suit : * ‘ Les 
religieuses catéchistes sont tout au moins aussi nécessaires 
que le missionnaire. Car, si celui-ci agit directement sur 
les hommes, il lui est presque impossible d’avoir aucune 
influence sur les femmes de ce pays. Et chacun sait que, 
même en Chine, la persévérance dans la foi dépend en 
grande partie de la mère de famille. Et, comme tout mis
sionnaire peut vous le dire, une chrétienté où il n’y a que 
des nommes, est destinée à disparaître un jour ou l’autre, 
tandis que là où la religion a su se rendre maître du coeur 
des femmes, on peut être assuré du succès. Et c’est là le 
résultat obtenu par ”os enfants tant que je les ai vues tra
vailler dans le champ qui m’était destiné de défricher. Les 
femmes sont venues à l’église, et même vous pouvez compter 
parmi vos novices des enfants, des jeunes filles de 15 à 18 
ans, à qui vos religieuses ont appris les premières notions 
de la doctrine chrétienne.

‘ ‘ C ’est là, je crois, un résultat magnifique dû au zèle de 
ces religieuses et de celui qui, le premier, a songé à fonder 
cette communauté.

A côté de ces catéchistes, une vingtaine de petites 
enfants, connues sous le nom de “ Tchoung-to hok-sang ” 
— “ apôtres élèves ”, grandissent dans la solitude et la 
prière et se forment à leur futur apostolat.

Nos crèches toujours fécondes nous ont procuré la jolie 
gerbe de 2,657 baptêmes.

Vingt-ct-une adultes recevaient aussi par nos soins la 
grâce de la régénération.

L’orphelinat, que nous devrions bien plutôt appeler '-cole 
ménagère, puisque nos enfants, tout en s’instruisant, s’ap-

— 18 —
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pliquent à toute espèce de travaux et à la bonne tenue d’une 
maison, compte 70 enfants et nous donne de la consolation.

L’oeuvre des vieilles femmes s’éteint tout doucement 
depuis que les Petites Soeurs des Pauvres sont à Canton. 
Il ne nous reste plus que 14 de ces pauvres femmes.

Dans le cours du présent exercice, nous avons eu la joie 
de voir s’élever dans le quartier de nos Mandchoux une 
petite chapelle bien pauvre, mais un peu plus décente pour 
les grands mystères qui s’y opèrent. Elle est dédiée au 
chef des Apôtres, patron du jeune missionnaire indigène 
qui s’occupe de cette oeuvre depuis sa fondation. Une 
école dirigée par une de nos religieuses chinoises nous donne 
18 catéchumènes. Dans un avenir prochain, nous espérons 
y établir une école industrielle qui nous permettra, en sou
lageant les corps, d’atteindre plus facilement les âmes.

L’inondation qui, au mois de juillet, dévasta les princi
paux quartiers de Canton, nous fournit l’occasion d’exer
cer l’hospitalité envers 24 de ces malheureuses victimes.

Nos écoles ont été fréquentées comme par le passé; et 
comme les années précédentes aussi, les cours ont été inter
rompus : la révolution, la contre-révolution, la peste, et 
enfin l’inondation ont successivement été la cause de ces 
interruptions. Parmi les élèves païennes, nous rencontrons 
tous les ans des âmes privilégiées que notre sainte religion 
attire. Ces jeunes fille* appartiennent généralement à une 
classe élevée. Elles soiit en situation d’exercer une bien
faisante influence auprès de leurs parents et connaissances.

Au moment où je termine ce compte-rendu, j’apprends 
qu’un grand nombre de missionna.res, ayant obtenu des 
sursis l’année dernière, vont maintenant être appelés sous

— 19 —
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les drapeaux. Les ouvriers apostoliques seront rares et l’ad
ministration religieuse deviendra difficile.

Continuez, Monseigneur, à jeter sur les petites Canadien
nes de Canton un regard compatissant; qu’au milieu des 
difficultés elles puissent réaliser le but de leur vocation, 
leur sanctification personnelle et le salut des âmes.

Daignez agréer, Monseigneur, l’expression de mes senti
ments très respectueux et de filiale affection.

Soeur Saint-Pierre Claver.
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iMiissxoiisr
DES

RELIGIEUSES MISSIONNAIRES
DE

L’Immaculée-Conception d’Outremont - Canada
à.

CANTON, CHINE

Exercice 1914-1915.

Religieuses Canadiennes 10 
“ Chinoises... 34 

Enfants se préparant à 
la vie religieuse.... 23

Crèches ......................... 2
Enfants recueillies et

baptisées .................. 1604
Enfants baptisées non

recueillies ...............  994
Baptiseuses .................. 4
Enfants à la Sainte-

Enfance .................. 70
Enfants mariées ......... 1
Aveugles ...................... 7
Vieilles femmes recueil

lies .......................... 14
Femmes de service.... 4

Baptêmes d’adultes....... 23
Catéchumènes ...............  26

Ecoles :

Nombre d’élèves chré
tiennes .....................    130

Nombre d’élèves païen
nes ...............................  86

Victimes de l’inondation 24

Ouvroirs :

Nombre de personnes 
travaillant :

à l’atelier des dentelles. 25
“ du tissage... 20
“ des nattes... 6

aux ornements d’église, 
etc............................. 12
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A.SJ.-B

A TRAVERS LE LAOS
Par un Missionnaire de la Société des Missions Etrangères 

de Paris (1)

Navigation anr le Mekhong — Faune et flore. — Le 
Laoclen, son caractère, ses mœurs, sa religion

(SUITE HT FIN)

N deb grands maux du pays,c’est Iedivorce. Le Laotien
XÀj> se sépare de sa femme et convole à de nouvelles noces 

sans grande difficulté. Il se sépare de sa feinmv après une que
relle ou bien il porto l’affaire au tribunal, qui juge d’après 
l’article suivant du code : “ Le divorce ne pourra être pro
noncé — en-dehors de cas spéciaux plus graves — qu’au- 
tant qu’il y aura consentement des deux partis. ”

Les enfants sont alors confiés, les filles au père pour tenir 
son intérieur, les garçons à la mère pour l’aider aux champs 
et dans les gros travaux.

Les Laotiens aiment leurs enfants d’un amour véritable 
et ils nti s’en séparent que dans les temps de famine ou de

(1) Voir le numéro précédent.
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malheur pour les confier à des gens qui leur feront une ex
istence moins misérable. Les parents adoptifs traitent leurs 
pupilles avec la même affection que leurs propres enfants.

Ces donations d’enfants sont à terme ou à vie, selon les 
dispositions du contrat qui a été contremarqué par le sceau 
du pouce de la main droite apposé sur l’écrit par les parents 
de l’enfant, par l’enfant lui-même, s’il a plus de quatre ans 
et par les adoptants. Le Laotien, considérant comme un 
malheur de, n’avoir pas de descendance, les époux qui se 
trouvent dans ce cas cherchent à adopter des enfants et ils 
en trouvent assez facilement.

Le baiser est inconnu au Lao i ; la mère n’embrasse pas 
son enfant, mais applique soc nez sur àa joue ou sur sa 
poitrine et hume fortement.

La grande natalité au Laos semblerait devoir assurer à ce 
pays une augmentation rapide de population ; malheureuse
ment la façon absurde dont sont soignés les nouveau-nés, 
ainsi que les fièvres ou la petite vérole, font de nombreuses 
victimes et plus de la moitié succombe avant l’âge de 10 ans.

Pour leurs enfants, comme pour eux-mêmes, les Laotiens 
aiment la parure. Ils sacrifient leur argent monnayé afin 
d’en frapper des bracelets pour les pieds ou pour les poignets, 
des colliers, des boucles d’oreilles finement ciselées. Il sus
pendent encore au cou de leurs enfants des collections de 
pièces qui feraient meilleur effet dans leur bourse, car le 
Laotien est pauvre. La fortune moyenne en argent des 
Laotiens est de 100 à 150 francs.

• se
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Dans la famille, le mari se charge des gros travaux des 
champs, de l’entretien de la maison, du grenier à riz, de la 
pêche, La femme file et tisse les étoffes nécessaires pour la 
maisonnée ; elle cuit le riz après l’avoir décortiqué au pilon 
à main ou au mortier à pédale. Quant aux enfants, n’ayant 
pas à suivre i'école (dans les villages chrétiens il n’en est 
pas ainsi), ils restent désœuvrés, rôdent un peu partout ou 
bien vont soit au champs, soit dans les bois, pour paître les 
bœufs et les buffles.

Les enfants n’ont d’autre vêtement que leur innocence — 
au moins dans les villages païens —jusqu’à l’âge de 5 à 6 ans 
et même plus tard. On les voit se vautrer un peu partout» 
et, bien qu’ils ne craignent ni les ablutions, ni les graids 
bainj, ils sont toujours sales.

Les parents sont faibles vis-à-vis de leurs enfants, et nous 
désirerions chez eux plus de sévérité, de fermeté. Le père et 
la mère crient et tempêtent ; mais c’est tout. Aussi, dès que 
l’enfant a atteint l’âge de douze ou quatorze ans, ils ne sont 
plus maîtres de lui ; ils le consultent même ; celui-ci les 
traitent presque en égaux.

Dans les villages catholiques, les père et mère s’en remet
tent au missionnaire qui confient la correction des bambins 
au catéchiste, mais sous sa surveillance directe.

L’habitation

La maison laotienne est construite sur pilotis, c’est-à-dire 
que le plancher, soutenu par des colonnes en bois, se trouve 
environ à‘l mètre 50 ou 2 mètres ai’-dessus du sol. On accède
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à la maison par une échelle grossière ou par une simple barre 
noueuse. Le plancher est composé de bambous écrasés, 
posés à même et maintenus par des liens de rotin, ou bien de 
planches aplanies à la hache. Depuis l’arrivée des mission
naires, le Laotien connaît la scie et s’en sert avantageuse
ment. Les cloisons des maisons sont en bambou tressé. La 
toiture est en chanvre ou en tuiles de bambou.

• • •

La maison, longue de 8 mètres et large de 5, ne comporte 
qu’une seule salle. Dans un coin, un réduit cloisonné, en 
principe, sert de chambre aux parents. Sur le sol sont 
étendues des nattes en jonc ou de rotin ; au bout de la natte 
un coussin crasseux, et voilà la couche du laocien. Aux cloi
sons sont suspendus les engins de pêche et de chasse, et les 
haillons hantés par la plus pullulante vermine qu’il soit 
possible d’imaginer.

La maison ne comporte pas de plafond. Quelques claies 
posées sur les poutres en tienne lieu et servent pour y 
ranger un peu de tout. Sur le plancher, pêle-mêle, gisent des 
jarres de grés, des paniers de sel gemme, de piment, des 
tubes de bambou qui contiennent toutes sortes de condiments 
et de graisses, des seaux en bambou tressé et enduits de ré
sine pour puiser l’eau, des paniers à riz de toutes grandeurs et 
de tous modèles, des vans. Enfin une mauvaise petite caisse 
achetée bien cher chez le chinois, contient les habits des 
grands jours. Voilà tout le mobilier de la maison laotienne-

• • •
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A l’entrée avancée de la maison une jarre d’eau plus ou 
moins potable, et pour puiser le liquide tiédi par le soleil, 
une grosse louche faite d’une moitié de noix de coco quel
ques bols de grès grossier, un plateau en bois tourné ou en 
bambou tressé ou en cuivre pour y poser les mets, des 
grosses moules de rivière en guise de cuillers à bouche, des 
bassins de cuivre, quelques marmites aussi grossières que 
fragiles pour cuire le riz et les aliments, voilà tous les usten
siles d’un ménage laocien. Dans un coin, le foyer.

Le visiteur est toujours accueilli très cordialement. Si 
c’est la nuit, on mouche vite la torche de résine qui flambe 
sur son support et l’on vous présente le tabac pour fumer 
et du bétel pour chiquer. Au Laos, tout le monde fume, 
jeunes et vieux, hommes et femmes ; la plupart chiquent. 
Le tabac est récolté sur place et est très fort ; il est roulé 
dans une feuille de bananier en guise de papier. Quand à la 
chique de bétel, plus parfumée qu’agréable à voir, elle se 
compose de bétel, de cachou, de noix d’arec, de chaux de 
coquillage ou de pierre, blanche ou teintée de rose, de tabac 
et de deux on trois écorces ou bois à sapeur amère et riche.

Bien couverte, la maison laocienne est assez étanche ; mais 
vienne un fort coup de vent ou on peu de paresse de la part 
du propriétaire et la toiture fait eau de toute part ; c’est un 
vrai déluge qui tombe dans la maison. Le Laocien en rit, 
se déplace, mais ne se corrige pas. Sous la maison sont les 
étables à bœufs, buffles, porcs ; les poules y trouvent un
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gîte ouvert aux fréquentes visites des voleurs ou des belet
tes. Hélas ! de ces étables, montent des exhalaisons qui 
n’ont rien de parfumé ni surtout de sain.

Les pauvres se contentent d'une misérable cabane à 
même le sol, ou à peine surélevé de un pied sur des bois 
fourchus ; ce sont des taudis étroits et très bas ; mais dame 
misère se contente de peu.

Toutes les maisons laotiennes se ressemblent. Elles sont 
fermées d’une claie à jour ; un trou sert de fenêtre. Les 
maisons riches sont cloisonnées en planches. Un semblant 
de porte et de simili-fenêtre leur donnent un petit air de 
majesté à coté des maisons ordinaires.

Nourriture

1
Chères lectrices, en voyant ce titre, ne courez pas prendre 

votre livre de cuisine avec l’espoir d’y consigner la recette 
d’un nouveau plat dont vous régaleriez vos invités. Non 1 

Ecoutez un peu ce que mangent nos Laotiens : en guise 
de pain, du riz gluant. Le riz gluant est décortiqué, vanné, 
lavé, puis cuit à la vapeur dans une sorte de cornet, en bam
bou tressé, posé sur une marmite à ouverture étroite. Le 
sel et le piment cru ou grillé sont souvent, surtout en voyage, 
les seuls accompagnateurs du riz. A la maison, des feuilles 
tendres, du manguier, du tamarin, de l’acacia, de farnese, 
etc., etc., des melongènes, des pousses de bambous, des 
patates, des taros, des ignames et autres tubercules de la 
forêt, des pastèques, des citrouilles, des pandipaves, des 
fruits de toute saveur sauvages ou cultivés, la mftere et
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l’arachide, des légumes acclimatés dans les jardins, le maïs, 
voire même des fleurs, voilà pour le régime végétarien.

Du poisson frais, séché au soleil ou fumé, de la viande 
fraîche ou fumée de bœuf de buffle ou de cerf, des coquil
lages, des crustacés, des tortues de terre et de fleuve, des 
serpents, des grenouilles, des rats, des singes, des lézards, 
des œufs de fourmis, de grosses fourmis ailées, des nym
phes d’abeille, des larves de vers à soie des grillons et des 
cigales, de gros vers blancs grillés, des oiseaux de tout 
ramage et de tout plumage, des quadrupèdes grands et pe
tits et jusqu’à la grosse araignée des champs ou mygale, 
voilà le rigirne alimentaire dans le règne animal. Le tout 
invariablement assaisonné de nâm pa dëk (saumure de 
poisson) dont l’odeur fétide et l’aspect noiràte ne pourront 
jamais tenter nos meilleurs estomacs. Pourtant, quand on 
a faim...

• • •

Allons ! passons vite au dessert et laissez-vous servir de 
la pâtisserie laocienne. Des crêpes de riz durcies au feu et 
enduites de sucre brut de canne, des beignets aux haricots 

des crèmes de coco, des tartes au tamarin, des golées de 
fruits sauvages ; voilà pour vous réconcilier un peu avec 
nos chers Laociens. S’ils vous invitent à leur table, ils ne 
vous donneront pas de chaise pour vous asseoir et ne met- 
teront à votre disposition ni fourchettes ni cueiller, ni ser
viettes, car ils ne connaissent pas les usages du monde 
civilisé. Comme nos premiers parents, ils mangent avec leurs 
doigts.

1 ' ' 7
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Cependant le Laotien ne se met à table qu’après s’être 
lavé les mains et il n’en sort jamais sans se rincer la 
bouche et les dents.

Le Laotien ne fait que deux repas par jour, l’un ver : 
onze heures du matin, l’autre entre cinq et six heures du 
soir. Pendant qu’il mange, il ne connaît plus personne ; si 
on l’interpelle, il n’entend rien ; si vous insiste- sans se dé
tourner, il vous répond : “ Un moment, je ne suis pas encore 
rassasié. ”

lie Laotien aime les fruits. Pourrait-il en être autrement 
puisque le Créateur en a mis dans son pays en abondance : 
mangues et mangoustans, litchis, tamarins, jujubes, bananes 
variées, cocos, pamplemousses, oranges, jacquiers, grenades, 
caramboles, cœurs de bœuf, corossol, pomme-canelle, ananas, 
et j’en passe. Quelle magnifique corbeille pour les tables !

Les Laotiens ne connaissent pas l’usage du thé : l’arbuste 
qui le produit ne pousse pas au Laos. Par contre, il 
use et abuse du vih de riz et de l’alcool de riz qu’il fait lui- " 
même. Heureux serions-nous, si les hommes seuls étaient 
les fervents de la bouteille ! les femmes elles-mêmes, surtout 
celles des villes, les imitent quelquefois.

N’allez pas croire, cependant, que le Laotien soit un 
ivrogne, il boit aux jours de grandes réjouissances qui 
heureusement, sont assez espacées dans son calendrier. Il 
lui faut de la compagnie pour boire ; alors il apporte une 
jarre pansue où plongent de longs chalumeaux de bambous,
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au moyen desquels ses invités dégustent le vin de riz ou de 
son, renfermé dans la précieuse amphore.

Industrie et agriculture

Aussi peu philosophe que possible, encore moins penseur 
méditatif, le Laocien semble n’être né que pour les travaux 
manuels. Avant l'arrivée des marchands chinois, il pour
voyait par lui-même à ses besoins de chaque jour. Aujour
d’hui, il se procure, chez les brocanteurs, les étoffes à effet, 
mais sans durée, les ustensiles en cuivre ou en fer émaillé, 
importés d’Allemagne.

Les outils dont il dispose sont simples et peu nombreux. 
Un gros coupe-coupe, une hache, c’est à peu près tout. Ces 
outils sont forgés par lui-même et avec eux il débite les 
grands arbres, sculpte le bois et l’ivoire, cisèle l’argent et 
l’étain.

Du bambou il tire tout le parti possible : liens, vans, 
paniers, rouets, navettes de tisserand, nasses, traquenards, 
traîneaux, tuiles, pièces de charpente, flèches, etc. Aussi 
est-ce à bon droit que l’on a dit : “ Sans bambou il n’y aurait 
pas de Laociens. ” C’est encore au bambou qu’il demandera 
son violon, sa flûte, son orgue, ses castagnettes, sa crécelle 
son xylophone, tous les instruments de ses fêtes, et c’est 
encore au bambou que le pauvre demandera de quoi recou
vrir son cadavre.

Le Laocien fabrique lui-même sa charrue, sa herse, son 
char dont il tourne le moyeu, et tout ce qui lui est nécessaire 
pour vivre. Il forge, courbe, affûte et barbelle ses
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flèches et ses hameçons ; il trempe les platines de son fusil 
à pierre, fait sa poudre de chasse, le poison de ses lances. 
Il façonne ces marmites et tourna ses jarres. Il sait fondre 
les métaux et travailler patiemment l’or et l’argent en 
filigranes délicats.

Il est son charpentier et, lorsqu’il dresse sa maison, il en 
a lui-même ajusté d’avance toutes les pièces. C’est lui qui 
creuse sa barque et ses mortiers à riz, confectionne ses 
filets de chasse et de pêche, tord ses cardes, durcit les cuirs. 
Il a appris de ses ancêtres l’art d’obtenir de la chaux soit de 
la pierre,soit des coquillages, et la façon de cuire les briques.

Quant à la femme, son occupation manuelle principale 
est le travail du coton et de la soie. Elle bat, égreune, lisse, 
lave, blanchit, teint, file et tisse le coton qu’elle à planté. 
C’est elle encore qui soigne les mûriers qui nourriront les 
bombyx. Du cocon elle tirera la soie pour les habits de 
fête de la famille. Elle tisse dès l’âge de douze ans et, si ses 
travaux ne sont pas, en général dignes d’orner les épaules 
d’un roi, ils ont du moins le mérite de l’éclat et du solide.

• • •

Passons aux travaux des champs.
Pendant six mois de l’année, c’est-à-dire pendant la 

saison sèche, le Laocien travaille bien un peu, mais ni peu ! 
Il tue le temps, Dès les premières pluies, vite il fait les semis ; 
puis il laboure ses champs à l’aide de buffle, plus rarement 
du bœuf. Pendant ce temps, les semis grandissent. Quand la 
terre est suffisamment détrempée et que les semis sont assez

r
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forte, hommes et femmes descendent a t champs et là, dans 
la boue jusqu’à mi-jambe l’échine tantôt battue par une 
pluie torrentielle, tantôt brûlée par un soleil d’orage, ils 
repiquent le riz plant par plant.

Dès que les pousses du riz apparaissent, le Laocien doit 
se défendre contre les cerfs, les buffles, les sangliers, les 
paons, les singes et... les mauvais génies. Pour se protéger 
de ces derniers, il suffit d’entourer le champ d'un cordon en 
coton blanc ou rouge. Enfin vient la moisson. On bat le riz, 
puis on le transporte dans le grenier où il restera jusqu’au 
troisième mois, époque à laquelle on fera un sacrifice au 
génie avant de toucher à la nouvelle récolte.

Si le Laocien était prévoyant, il sèmerait toujours un peu 
plus de riz qu’il ne lui en faut pour subsister. Mais, lui 
parle-t-on d’inondation ou de sécheresse possibles, il vous 
répond : “ On verra ! ” et ne fait rien de plus. C’est ce qui 
explique les ravages inouïs de la famine au Laos, Si le riz 
vient à manquer deux ans de .-uitç, la famine exercera ses 
ravages ; mais le Laocien ne se corrigera pas. Dans ces cir
constances, il s’expatrie et devient nomade. D’ailleurs, il 
aime à changer de place, ainsi que l’indique son dicton 
favori : Sam vàn jai huen, sam duen jai ban. (Changer de 
maison tous les trois jours, et de village tous les trois mois).

A côté du travail des champs, il faut placer celui des 
jardins. Là le Laocien cultive des arachides, des haricots- 
sabre, des pastèques, des citrouilles, des mélongènes et des 
concombres dont il est très friand, du piment, un peu d’ail, 
de l’oignon, et des plantes qui lui servent de condiment 
comme le coriandre, le basilic et la menthe. Au temps voulu
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il récoltera aussi le maïs, qu’il mange grillé ou rôti.
Dans les jardins il cultive encore le chanvre, le cotonnier, 

le mûrier, le tabac, sans oublier les frangipaniers, dont il 
nme tant la fleur pour se parer et pour faire les bouquets 
d’offra.ides aux génies.

Pêche et Chasse

Le Laocien connaît tous les engins possibles de pêche. 
Quoi d’étonnant puisqu'il est, avant tout, ichtyophage ? 
Il pêche à la ligne, au filet, à l’épervier, au rableret, au tré 
mail, au haven, à la balance. Il connaît la ligne de fond, 
tend des lignes flottantes, pêche aux mort et au vif avec de 
petits poissons ou des grenouilles. Il pose soit la nasse simple, 
soit la nasse à assommoir ou à trébuchet. Ils se uert de flot
teurs armés de hameçon? qu’ils lâchent au courant de l'eau. 
Il fait de grands barrages dans les cours d’eau, assèche les 
mares et les étangs, établit des postes de pêche, sur des 
pilotis au milieu des grandes rivières.

Ce qu’il aime surtout, c’est la pêche à l’épervier en bande. 
Montés sur dix, douze ou quinze pirogues, les Laocie^o 
amorcent un endroit du fleuve où de l’étang ; puis forment 
un grand cercle autour de la portion amorcée, et, tous à la 
fois, couvrent de leur grand épervier l’endroit préparé.

• • •

Quand à la chasse, ce n’est pas chez le Laocien un simple 
sport, un délassement, mais une vraie passion. Elle lui est 
d’ailleurs, nécessaire pour s’approvisionner.
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Outre les engins englués, les filets, les trébachets, les lacets, 
le Laocien dispoose pour la chasse d’un mauvais fusils qu’il 
charge à mitraille, d’une arbalète et d’un arc dont il use 
avec une habileté surprenante, enfin, d’un lasso quand il 
chasse les grands fauves.

Pour son arc, il se sert de flèches de bambou, dont l’ex
trémité a été durcie au feu ou garnie d’une pointe en fer 
barbelé qui pénètre très profondément. Le poison dont le, 
Laocien se sert pour ses flèches est un espèce de curare, 
qu’il fabrique lui-même et dont l’effet est foudroyant.

• * •

Le Laocien ne chasse pas le tigre ; il lui tend des pièges. 
Quant à l’éléphant ; il y a deux façons de le traquer, soit 
que l’on veuille le capturer vivant et le domestiquer, soit 
qu’on tienne à s’emparer de son ivoire.

Le cerf et le sanglier sont ordinairement pris avec de 
gran ls filets. Ces dernières chasses occupent un village 
entier et, lorsque la bête est tombée, on la dépèce et chaque 
chasseur, grand ou petit, reçoit une part du gibier. Le pro
priétaire du filet dans lequel s’est prise la bête, et le chas
seur qui a le premier signalé l’animal ont droit à une part 
spéciale : la cuisse, la peau, la tête.

Le Laocien chasse encore à l’appeau, soit qu’il imite lui- 
même le cri de l’animal ou de l’oiseau poursuivi, soit qu’il 
se serve d’un oiseau ou d’un animal vivant Le chien laocien 
à la fois chien de chasse et chien de garde, sans avoir les 
qualités de nos chiens d’Europe, n’est pas mauvais ; nous 
n’avons jamais ouï dire qu’il soit dressé à rapporter.
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Les fêtes

Il faut peu de chose au Laotien pour se mettre en fête. 
Tout lui est prétexte pour rire et s’amuser et, quand il ne 
trouve pas d’occasion, il en invente.

Les fêtes religieuses se passent à la pagode. N’allez pas 
croire qu’il s’agisse de fêtes recueillis comme nos solennités 
chrétiennes.

Voici quelques détails qui vous donneront une idée géné
rale de ces fêtes. Elles ont lieu à l’occasion de la clôture de 
la “ retraite annuelle ” des bonzes, de la fête des grillades 
(prémices du riz offertes aux bonzes ou au Bouddha), à l’oc
casion d’une profession de bonze, etc., etc.

Au jour marqué, les Laotiens vont à la pagode pour faire 
lier leurs poignets avec des “ porte-bonheur ” ; ce sont des 
fils de côton bénis par les bonzes. On offre aux Bouddhas 
des cierges et [des bouquets. Aux bonzes on présente des 
mets pour un repas complet. En retour, les bonzes font un 
petit sermon qui consiste seulement en une lecture d’un 
texte bouddhique que ne comprennent ni celui qui lit, i i 
ceux qui sont autour de lui.

D’ailleurs, l’attitude des fidèles n’a rien de bien édifiant ; 
ils sont en groupe de-ci de-là dans la pagode ; les uns chan
tent et rient, les autres crient un peu, car l’alcool de riz 
commence à produire son effet. Les chants que l’on y entend 
ne sont pas toujours d’une morale bien sévère. Bref, rien 
n’est moins recommandable qu’une fête religieuse laocienne.

• • e
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Les véritables fêtes laotiennes sont les fêtes profanes 
nous ne parlerons ici que de trois.

La fête des eaux. — Tous les villages riverains du 
Mékong préparent de longs'radeaux formés de troncs de 
bananiers. Ces radeaux affectent les formes les plus diverses, 
La nuit venue, on les garnit de centaines de torches allu
mées et on les laissent aller aux cours de l’eau. Le coup 
d’œil est féerique et rappelle les plus belles illuminations 
vénitiennes.

La fête des fusées. — A cette occasion, les villages riva
lisent entre eux d’art pyrotechnique. Le Laocien est un 
merveilleux artificier. Il fabrique d’énormes fusées formées 
d’un tube de bambou fortement cerclé de rotins et munie i 
d’une flûte de Pan qui fera entendre ses sons mélodieux 
tandis que la fusée montera dans les airs.

On les porte, comme en procession, en dansant, chantant, 
criant, gesticulant ; puis on les allume après les avoir fixées 
au sommet d’une longue échelle ou d’un arbre. Si la fusée 
monte bien, ce sont des cris de joie et des pantomimes 
endiablées ; si elle rate, le malheureux qui a été chargé de 
la confectionner est empoigner et, avant qu’il ait pu deman
der grâce, il est précipité dans la vase de la mare la plus 
voisine.

, Puis viennent des sortes de volcans qui vomissent des 
jets de flammes à 20 mètres de hauteur, des pièces d’arti
fices imitant fort bien les cris du paon, du tigre, de l’éléphant 
du buffle, du porc, ou des crapauds, qui montent en spirales.

De nos feux d’artifices européens, les Laooiens n’admirent
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guère que lee détonations et les pluies d’étoiles. A noter que 
les feux d’artifices laociens se tirent toujours en plein jour.

Les courses de pirogues. — Les pirogues de courses sont 
très longues, étroites et peu profondes. Elles sont montées 
par 20, 30, 40 hommes armés d’une pagaie très courte 
Chaque village a su pirogue qu’il décore, dore et garde 
jalousement à la pagode, sous un abri spécial.

Tandis que les piroguiers rivalisent d’ardeur, debout, des 
chanteurs, danseurs et tambourineurs cadencent les mouve
ments des rameurs. C’est une course folle, qui se termine 
assez souvent par un plongeon, sans importance, car le 
Laocien se meut dans l’eau comme un poisson.

Mentionnons encore les assauts de boxe et de lutte à 
main plate. Ils ne ressemblent en rien aux assauts de nos 
lutteurs ; ce sont plutôt des assauts d’agileté qui, très rare
ment, se terminent par quelque blessure.

Mais voici le clou de toutes les fêtes laociennes.
Pas de fête sans mô lam (troubadour) et mô khën (joueur 

d’orgue de bambou). Ces orgues de bambou sont composées 
d’une série de tubes de bambous munis de languettes de 
cuivre ou d’argent. Leurs sons rappellent ceux de l’harmo
nium et c’est ce qui a valu au khën le nom d’orgue de bam
bou.

Le Laocien est né musicien. Il chante partout, dans les 
champs et dans les bois ; il passerait des heures et des 
journées entières à écouter chanter. Les chants laociens
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sont plutôt des récitatifs que des vocalises. Le style en est 
imagé, mais ordinairement très licencieux. Souvent il y a 
deux chanteurs qui luttent de savoir ; ils se questionnent, 
se répondent jusqu’au moment où l’un des deux s’avoue 
vaincu.

A côté des fêtes viennent les jeux d’adresses ou d’agileté : 
la course, la nage, les jeux de polo avec une noix de coco. 
Les enfants connaissent la balle cavalière, les jeux du chat 
et du rat, les danses et les échecs, les billes (représentées 
là-bas par des fruits du faux caoutchoutier).

Citons encore les cerfs-volants. Ils sont très grands et 
garnis, en tête, de fils de soie tendus qui donnent des sons 
plaintifs, tandis que le cerf-volant se tient très haut dans 
les airs pendant des journées et des nuits entières.

Il n’est surtout point de fête au Laos sans vin et alcool 
de riz. Malheureusement les complaisances et encourage
ments coupables de l’administration ont introduit l’usage et 
l’abus de l'opium. C’était inutile ; le chanvre suffisait.

Les maladies, la mort, les funérailles laociennes

Vivant au grand air, sans les raffinements anémiants de 
la civilisation, le Laocien devrait être fort et robuste. 11 
n’en est rien ; les maladies les plus variées semblent s’être 
donné rendez-vous au Laos. Les unes viennent d’une con
duite mauvaise, les autres de l’atavisme ; d’autres du genre 
de nourriture ; d’autres les conséquences de vices tels que 
l’ivrognerie, les fumeries d’opium ou de chanvre et la géo- 
phagie.

— 38 —



1

— 39 —

Le Laocisn qui fume le chanvre dans une pipe à eau, ne 
tarde pas à devenir fou furieux ; les effets du chanvre sont 
plus terribles que l’abrutissement causé par l’opium.

Ici, on connaît toutes les maladies de peau, depuis les 
plus bénignes jusqu’aux plus effrayantes. Les dartres, la 
gale, la lèpre, les clous, toutes les affections pulmonaires, y 
compris la phtisie, les cancers de l’estomac, l’hydropisie, les 
ophtalmies, les maladies d’oreilles, les nécroses déforman
tes, la dyssenterie, le choléra, la peste, telle est la lugubre 
nomenclature des maladies connues dans ce pays.

Contre ces multiples affections le Laocien a recours aux 
services des charlatans et des sorciers. Il use de la pharma
cie la plus extravagante. Il se sert de simples remèdes 
doués de propriétés bienfaisantes ; mais il s’en sert mal. Alors 
il traîne lamentablement le triste cortège d’infirmités qu’il 
est impuissant à soulager et, souvent au milieu de douleurs 
atroces qu’il ne terminera jamais par une mort violente (le 
suicide est à peu près inconnu au Laos), il s’achemine vers 
le tombeau.

Aussitôt rendu le dernier soupir, les parents poussent 
des hurlements qui:témoignent certainement de l’affection 
et des regrets de ceux qui restent, mais ressemblent plutôt 
à un glas funèbre susceptible surtout d’appeler autour du 
mort les amis et les connaissances. Ceux-ci viennent en hâte, 
apportent de petits présents, expriment leurs regrets, pleu
rent avec ceux qui pleurent. Mais ces témoignages d’afflicti
ons ne durent pas. Bientôt la maison s’emplit ; on commence
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par jacasser, on continue par boire, on finit par rire et 
s'amuser. La nuit se passe en récits qui n’ont rien de 
funèbre, on joue d’interminables parties de danses ou 
d’échecs.

Le mort est ficelé dans sa natte, ou emprisonné dans un 
cercueil de bambous écrasés ou de planches mal jointes.

Puis le bonze vient réciter quelques prières en ayant soin 
de tenir son éventail devant les yeux pour que son regard 
ne soit pas souillé par la vue d’un cadavre.

Enfin, le corps est porté au bûcher si c’est un riche, en 
terre si c’est un pauvre ou un criminel, au fleuve en temps 
d’épidémie.

Il n’y a pas de signe extérieur de deuil au Laos
Les riches conservent les morts chez eux pendant des 

semaines, des mois et même un an, quelquefois, après les 
avoir pour ainsi dire momifiés au moyen de mercure.

Extérieurement on ne voit guère la douleur de ceux qui 
restent ; mais la douleur des Laociens ne se manifeste pas 
comme la nôtre. Le Laocien ne craint pas la mort ; il l’attend 
stoïque comme une fatalité à laquelle il ne peut se soustraire.

Religion

La religion du Laos est le bouddhisme, mais un boud
dhisme si mitigé, si terne, qu’il est difficile de retrouver 
dans sa pratique les enseignements de Bouddha. Dans les 
pagodes on voit des statues informes et grotesques dues 
aux efforts d’un artiste local qui, pour un coup d’essai, n’a 
point fait un coup de maître. Les pagodes actuelles sont
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sans cachet, et les temples eux-mêmes sans styles ; les orne
ments sont aussi communs que grossiers.

D'ailleurs, le Laocien n’est pas religieux ; il n’est que 
superstitieux. Connaissant mal la religion de son pays, il a 
bâti une collection de légendes ridicules où le grotesque se 
mêle au sacré. Le Laocien n’a pas l’esprit de prosélytisme, 
il est indifférent à toute question purement religieuse ; mais 
aucun acte de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, 
ne passe sans quelque pratique superstitieuse.

Il fait des présents aux bouddhas, mais ne les adore pas. 
S’il sacrifie aux légions de génies dont son imagination a 
peuplé à plaisir et les cieux et la terre et les eaux ; c’est, 
soit pour se concilier leurs faveurs, soit pour conjurer les 
pernicieuses influences qu’il leur attribue. Il croit aux 
mauvais sorts envoyés par les sorties, à l’envoûtement. Il 
a peur des loups-garous, des revenants. Il se guide d’après 
ses rêves, consulte les augurvS, est esclave des présages les 
plus ridicules, pratique la chiromancie, use de la géomancie, 
porte des amulettes et des talismans, dont le principal est 
le cordon de coton attaché autour des poignets. Il fait des 
incantations, se sert de philtres. En un mot, sa vie religieuse 
n’est qu’une pratique superstitieuse d’un bout à l’autre.

Le ministre de Bouddha, le bonze, n’est intéressant que 
par l’originalité de son costume jaune serin, sa tête rasée 
et son ignorance.. Il entre à la pagode pour acquérir un 
stock de mérites qui lui permettront de “ vivre sa vie” 
lorsqu’il aura quitté le froc pour se marier ou vagabonder 
sur les grands chemins. Il sort de la pagode aussi illettré 
qu’il y est entré, ou, du moins, il n’y apprend guère que
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l’écriture sacrée, d’aucune utilité pratique dans la vie civile 
ou commerciale. Au sortir de la pagode, il conserve dans 
la vie civile, les titres de Sieng, Thit, Chan, selon la dignité- 
qu’il a eue pendant sa vie religieuse.

Travaux des missionnaires. — Leurs besoins, leurs.

ESPÉRANCES

Et d’abord, dans quellles conditions et avec quelles res
sources travaille le missionnaire du Laos ! Il reçoit de l’Œu
vre de la Propagation de la Foi 660 francs. A cela, il peut 
ajouter 100 à 200 francs d’honoraires de messes par an, en 
moyenne, quand son supérieur peut lui en procurer, et c’est 
tout, car, au Laos même, il ne trouvera aucun secours, ses 
chrétiens étant trop pauvres.

Voilà donc ses ressources.
Maintenant, voici ses charges : venir en aide aux misé

reux ; r<ayer un salaire à ses catéchistes et maîtres d’école, 
hommes ou femmes ; entretenir les constructions (chapelle, 
presbytère, écoles, orphelinat) ; se nourrir, s’habiller ; pour
voir à l’entretien complet de quelques orphelins et de 
quelques vieilles veuves abandonnées et sans famille (ce 
sont quelques-unes d’entre elles qui, généralement, font sa 
cuisine) ; nourrir ses chevaux qui doivent toujours être prêts 
à partir pour une course auprès d'un malade ou peur la 
visite d’une chrétienté annexe ; distribuer des médecines, 
des croix, des médailles, des chapelets ; faire 1rs frais des 
fournitures scolaires. Ce n’est pas tout : mais supposons que

— 42



— 43 —

ce soit tout. Cela suffit pour vous montrer que, en venant 
en mission, le missionnaire ne risque pas de faire fortune 
au Laos.

Les païens qui veulent pour leurs temples de l’or, pour 
leurs bonzes l’abondance, et nous voient pisser pauvres et 
sans ressources, branlent la tête et fort la reflexion sui
vante : “ Comment le Dieu qu’ils pi .client peut-il être 
grand et puissant, puisqu’il laisse ses ministres dans un 
pareil dénuement ? ”

Le missionnaire rêve alors non pas la richesse, mauvaise 
compagne apostolique, pas même de l’aisance ; mais il vou
drait pouvoir faire quelque chose de plus pour la gloire de 
Dieu et l’honneur de la religion.

Le découragement doit-il, pour cela paralyser les efforts 
de l’ouvrier apostolique ? Point du tout ! Mais combien il 
souffre parfois du son ^puissance !

Jugez-en par cet exemple :
Un missionnaire a fait vacciner ou a vacciné lui-même 

plus de 1,500 païens en deux mois. Son dispensaire, ouvert 
à, tout venant, recevait chaque jour la visite de 10 à 15 indi
gènes, idolâtres pour: la plupart. Tout allait bien ; sa répu
tation d’homme bienfaisant avait traversé le pays. Les chré
tiens étaient enviés d’avoir à leur tête un prêtre catholique... 
Hélas ! vint un jour où il dut fermer sa porte. Dans ses 
flacons, il n’y avait plus de drogues et dans sa caisse, plus 
un sou pour se procurer de nouveaux remèdes. Pourtant 
les malades affluaient plus nombreux que jamais. Il dut 
rester sourd. Mais jugez de sa peine et de l’effet produit 
sur l’esprit des païens. J’entends déjà les prudents du siècle
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répondre : “ Alors, ne commencez pas ce que vous ne pou
vez continuer ! ” A ceux-là nous donnerons bientôt une 
réponse et nous la laisserons à leur bienveillante et géné- 
néreuse méditation.

Encore un fait dont les conséquences touchent plus im
médiatement le salut des âmes.

Au temps des grandes famines, nos maisons sont assail
lies par des bandes faméliques qui n’ont plus qu’un souffle 
de vie. Et nous ne pouvons leur venir en aide. Ces malheu
reux s’en vont alors, en se traînant, à quelques centaines de 
mètres de là se coucher derrière un buisson pour mourir. Les 
petits enfants qu’ils serrent dans leurs bras auront vite 
suivi leurs parents. Quelles scènes affreuses ! Et les âmes 
que le missionnaire n’a pu atteindre, faute d’avoir pu sou
lager les corps, sont perdues pour le ciel.

Nos logements sont à peine convenables et nos églises bien 
peu dignes de ce nom.

Malgré les difficultés de tout genre, la mission a cependant 
progressé. Le nombre des chrétiens, après trente ans d’évan
gélisation, s’élève à 13,000. Trente-quatre missionnaires 
français, cinq prêtres indigènes, soixante-deux catéchistes, 
neuf religieuses françaises, une vingtaine de religieuses indi
gènes, une cinquantaine de maîtres d’école y tra vaillent pour 
y faire connaître, aimer et servir le vrai Dieu.

Parmi les bienfaits généraux dont le pays est redevable 
aux missionnaires, qu’il nous soit permis d’en signaler trois :
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le premier est le relèvement de la femme par l'enseignement 
de la religion qui déclare que l'épouse est la compagne de 
l’homme et la chair de sa chair, tandis que le vieux paga
nisme ne rougissait pas de dire : “ Jing pên khouai, xai pèn 
khôn ”, c’est-à-dire • “ la femme est une bête de somme ” 
(littéralement “ un buffle ” ), l’homme seul est une personne ! ”

Le second bienfait est l'abolition de la traite, que les “ 
Kula ” ou Birmans exerçaient du Nord au Sud du Laos, mal
gré les lois déjà promulguées au Bas-Siam. Avec la complicité 
des mandarins laociens et de chefs de village qui avaient 
besoin d’opium, ces brigands Kula allaient, de nuit et armés, 
faire des razzias dans les villages dont les hommes valides, 
avaient été éloignés, sous prétexte de corvées et de réquisi
tion, enlevaient femmes et enfants, et allaient les revendre 
jusqu’au Cambodge. Témoins de ce honteux trafic, les 
missionnaires, par leurs réclamations en haut lieu, obtinrent 
la délivrance de nombreux captifs, et cet infâme commerce 
cessa.

Le troisième bienfait fut la protection de l’enfance, en 
forçant les mandarins laociens à appliquer la loi dite du 
“ krasien aju ”, que le roi Chulalongkorn, de glorieuse 
mémoire, avait promulguée depuis déjà sept ans et que les ' 
mandarins tenaient encore secrète, et pour cause. Cette 
loi n’est pas parfaite, car elle ne supprime pas la vente et 
l’achat des enfants : mais elle les réglemente, fixe le prix de 
rachat de ces enfants suivant leur âge, ainsi que ladiminu-
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tion annuelle de leur dette, à partir de l’âge de 8 ans, et enfin, 
leur libération complète à l’âge de 21 ans. (Le prix maximum 
est, à 8 ans, de 50 francs environ pour les garçons, et de 
44 francs pour les filles.)

• • e

Pour la jeunesse, partout où il a été possible de le faire, on 
a ouvert des écoles pour les garçons, et des écoles avec 
ouvroirs pour les filles : ce qui est un beau progrès, car, chez 
les païens, les jeunes gens seuls apprennent tant bien que 
mal, sous la direction des talapoins de la pagode, les carac
tères Bali, qui ne servent d’ailleurs qu’à l’étude des livres 
bouddhiques.

Dans les districts où sont établies les écoles, aucun des 
enfants chrétiens ne manque à l’appel. Mais il faudrait pou
voir les développer, d’abord en donnant un salaire convena
ble aux maîtres d’école, tous pères de famille ; on pourrait 
alors recevoir les petits païens qui ne demanderaient pas 
mieux que de venir apprendre, dans nos classes, les éléments 
de la lecture et de l’écriture. En même temps, ces jeunes 
païens recevraient les germes de la vraie foi, partageraient 

, un peu la vie chrétienne, et, s'ils ne se convertissaient pas de 
suite, au moins nous aurions eu eux des amis dévoués qui 
nous feraient connaître et, peut-être aussi, finiraient par 
corespondre un jour à la grâce.

• • •
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Au Laos, les chrétiens regardent le missionnaires comme 
ud vrai pore. C’est à lui qu’ils confient et leurs joies et leurs 
peines : il est le confident et le conseiller de tous leurs pro
jets. Dociles à son enseignement, ils pratiquent la religion 
avec ferveur. Les cathéchismes d’adultes sont régulièrement 
suivis même par les veillards. Les instructions du Saint- 
Père sur la communion fréquente ont trouvé un écho fidèle 
au Laos et les néophytes s’approchent souven* de la sainte 
table. La communion des petits enfants a été comprise par 
les parents, et n’a soulevé aucune difficulté. Les moindres 
offices religieux sont suivis avec assiduité. Le respect humain 
est inconnu ; et le chrétien porte sa croix, ses médailles et 
son scapulaire sur sa poitrine nue avec la même liberté que 
le païen revendique pour ses amulettes et ses cordons 
superstitieux.

• • •

Nos espérances ! Nous en avons plein le cœur, mais nous 
sommes arrêtés dans notre marche en avant par notre petit 
nombre et le manque de ressources qui nous empêche de 
fonder de nouveaux pi -es ; aussi, hâtez-vous de nous 
secourir, et ne vous lassez pas de demander au Maître de la 
moisson d’envoyer de plus nombreux ouvriers aux missions.

Rappelez-vous, chers lecteurs, cette parole si consolante 
de notre Credo. “ Je crois à la communion des saints ! ’’ Les 
prières que voue ferez pour la conversion du Laos porteront
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leur fruit et qui sait si vous ne devez pas votre salut étemel 
à l’intercession d’un pauvre Laotien qui vous aura précédé 
dans le ciel, converti par la prière fervente que vous aurez 
adressée pour lui au Seigneur.

• • •

Terminons par cet exposé d’un petit programme de 
secours. Il n’est pas possible au missionnaire de créer des 
œuvres avec les secours éventuels qu’il peut recevoir. Après 
avoir fondé une œuvre, il doit pouvoir la continuer, et voilà 
pourquoi il faut un capital.

Dix mille francs donnés pour fonder un orphelinat per- 
metteront au missionnaire de faire les bâtisses, de recruter 
le personnel, de recevoir les premiers orphelins ; mais, après, 
faudra-t-il, faute de ressources, fermer l’orphelinat et ren
voyer les orphelins. Jugez-en vous-même !

Une chrétienté se fonde. Il faut faire les constructions ; 
mais il faut aussi entretenir le personnel de la mission : 
catéchistes, maîtres d’école, baptiseurs,dispensaire, etc... et 
ainsi de toute œuvre que l’on veut durable.

Pour la construction d’une chapelle, une offrande de 
1,500 à 2,000 francs est nécessaire. Pour une maison de mis
sionnaire, 1,000 francs. Pour un petit orphelinat, 1,500 à 
2,000 francs. Pour une petite école, 500 francs. Pour l’en
tretien d’un malade pendant un an, il faut un revenu de 
80 à 100 francs. Pour l’entretien d’un dispensaire, 500 à 
600 francs, d'un séminariste, 250 à 300 francs, d’un caté
chiste ou d’un maître d’école, 150 francs.
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Que Dieu maintenant touche votre cœur ! Rappelez-vous 
que ce que vous ferez pour sa gloire, vous sera rendu au cen
tuple dès ici-bas et lorsqu 3 viendra votre dernier jour, vous 
entendrez cette parole :

“ Venez les élus de mon Père ! Entrez en possession du 
royaume qui vous a été préparé dès l’origine des mondes, 
J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et 
vous m’ave" • acueilli ; j’étais nu et vous m’avez couvert j 
j’étais malade et vous m’avez soulagé. ”
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Douze mille milles en soixante jours 
de navigation

DE TAHITI EN EUROPE
Par Makaléa, le Cap Hom, Montevideo et le Cap Vert

Relation de voyage du R. P. Clément Tourvieille,

DE LA CONGRÉGATION DES SACRÉS-CŒURS, 

MISSIONNAIRE À TAHITI.

¥)l y a un o jcle et demi, les îles semées par la main du 
1 Créateur, comme des grains de sable, sur l’immense 
étendue de l’Océan Pacifique, venaient d’être découvertes.

La voie ouverte par les intrépides explorateurs, tels que 
les Quiros, les Mendana, les Wallis, les Cook, les Bougain
ville, les L/a Pérouse, fut suivie par les commerçants por
tant aux peuples nouveaux les produits de la vieille Europe, 

et par les missionnaires, messagers de l’Evangile.
Montés sur des navires à voile, ces apôtres partaient sans 

savoir quand ils arriveraient. Ils s’élançaient hardiment 
dans l’Océan Atlantique, descendaient vers le Sud en lon
geant les côtes du Brésil et de l’Argentine, doublaient le 
Cap Hom et allaient jeter l’ancre dans un port du Chili, à
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Valparaiso, pour de là cingler à l’Ouest, vers des terres aux 
trois quarts inconnues.

Telle est la voie que suivirent nos premiers missionnaires 
des Sandwich, des Gambier, de Tahiti. Ils n’arrivaient 
qu’après six, sept, huit et même dix mois de navigation. 
Tous même ne sont pas arrivés à leur but, car nous ne con
naissons encore rien de certain sur la disparition du navire 
le Marie-Joseph, qui portait Mgr Rouchouze, le premier 
évêque de l’Océanie, et ses compagnons de voyage, partis de 
Saint-Malo, le 15 décembre 1842.

• exe

Depuis, de nouvelles voies plus rapides ont été ouvertes: 
celle de l’isthme de Suez, encore relativement longue, et 
celle de l’Amérique à travers les Etats-Unis, qui, actuelle
ment, conduit en vingt-huit jours les voyageurs de France 
à Tahiti.

C’est, depuis une quarantaine d’années, celle qu’ont 
adoptée les missionnaires destinés à Tahiti. Ils partent 
d’un port d’Europe, généralement du Havre ou d’Anvers. 
Une semaine après, ils débarquent à New York en Améri
que; là, ils prennent place dans un train rapide qui, au 
bout de cinq ou six jours, les dépose à San-Francisco, sur 
la côte du Pacifique. Un vapeur les reçoit à son bord 
avec armes et bagages et les conduit en douze jours au 
port de Papeete, chef-lieu de tous les Etablissements fran
çais l’Océanie.

. • # •
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A toutes ces voies vient de s’en ajouter une autre, celle 
de Panama. Cette route offre l’avantage de mettre les 
établissements français de l’Océanie en relation directe 
avec la Métropole, ce qui n’avait pas eu lieu jusqu’ici.

Jusqu’à ces derniers temps, ces établissements français 
étaient si peu reliés à la Mère-patrie, qu’ils s’approvision
naient presque exclusivement sur les marchés d’Amérique 
et de la Nouvelle-Zélande. Cet état de choses va se modi
fier, car une Société française vient de lancer de grands 
vapeurs sur les routes maritimes d’Océanie, et elle a l’in
tention de bénéficier de tous les avantages que l’ouverture 
du canal de Panama offre au commerce franco-océanien. 
Cette Société s’appelle la Compagnie Navale de l’Océanie 
(C. N. O.).

__ C ’est par un navire de cette Compagnie que je suis venu 
en Europe, le Saint-Joseph. Tous les navires de la Société 
portent un nom de saint. Outre le Saint-Joseph, il y a le 
Saint-André, le Saint-Paid, le Saint-Michel. Le Saint-Louis, 
le Saint-Marc, le Saint-François sont en construction.

Faisons connaissance avec le Saint-Joseph.
Et d’abord, je vous dirai que ce n’est pas un paquebot, 

mais bien un cargo-boat; ce qui ne doit pas vous étonner, 
puisqu’il est destiné principalement au transport des mar
chandises. Il est cependant aménagé pour recevoir quelques 
passagers.

Long de 120 mètres, large de 16, il a un déplacement 
d’environ douze mille tonnes et peut prendre huit mille
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tonnes de cargaison. Le pont est surélevé au milieu: là se 
trouvent les cabines du commandant, des officiers et des 
passagers ; là aussi sont installées la cuisine et la salle à 
manger qui sert de salon. De là s’élève, majestueusement 
et bien peinturlurée, la cheminée de la machine, la “ Pipe 
du Saint-Joseph ”, comme l’appellent avec bonhomie les 
marins du bord. Au-dessus de la salle à manger s’étend 
une passerelle pour les passagers et la chambre de veille du 
commandant. La passerelle est surmontée de la dunette, 
de la chambre de veille et de la salle d’abri des timoniers.

Nous sommes 42 personnes à bord: 38 hommes d’équipa
ges et 4 passagers, tous de bien honnêtes gens. Je n’ai eu 
qu’à me louer de la prévenance et de la délicatesse du com
mandant et de tous les officiers.

Un des personnages les plus importants du navire est 
sans contredit “ Caroline 

Caroline î Qu’est-ce que cela ?
Ni dame, ni demoiselle, ni homme, ni femme, ni même 

auvergnat. Et quoi donc? Eh bien, Caroline, c’est la ma
chine qu’on appelle aussi la “ pipe ” du Saint-Joseph. Les 
chauffeurs, autrement appelés les enfants de la machine, 
ont donné ce joli nom à leur négresse de mère.

C’est l’usage, paraît-il, sur les bateaux à vapeur, de bapti
ser d’un nom celle qui fait marcher tout le navire et lui 
communique pour ainsi dire le mouvement et la vie. Caro
line est une grande pipe que l’on bourre chaque jour avec 
une trentaine de tonnes de charbon. Elle est forte et puis
sante et fait parcourir au bateau de neuf à dix milles (17 à 
18 kilomètres et demi) par heure.
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Et maintenant en route.
Le préambule a été assez long: il est temps de partir.
Cependant, laissez-moi vous dire qu’à Tahiti on n’est 

jamais pressé, et qu’en bon Tahitien je fais de même. On 
avait fixé le jour du départ au 30 janvier. J’avais fait mes 
adieux un peu brusquement à mes ouailles de Arué, d’Haa- 
papé et de Papénoo, qui avaient improvisé de délicieuses 
agapes au champagne pour me témoigner leur attachement 
Je m’étais pressé, pressé ; puis, en définitive, le bateau ne 
leva l’ancre que le 5 février, à cinq heures du soir !

• • • ,

Au lieu de filer directement vers le Sud, le navire cingla 
vers le Nord-Est, et le lendemain matin, il arrivait à Maka- 
téa, une île de l’archipel Tuamotu, éloignée d’environ 120 
milles de Papeete.

Makatéa est remplie de phosphates : nous devions en 
prendre un chargement de 1,500 tonnes pour l’Europe.

Le phosphate de Makatéa est un excellent engrais comme 
le guano. Il se présente sous la forme de pierre ou de terre. 
Toutefois, avant de, s’en servir, il faut le broyer et lui faire 
subir une préparation qu’il serait trop long d’expliquer.

• • •

Depuis longtemps, on savait qu’il existait des phosphates 
à Makatéa.
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Il y a une trentaine d’années, une commission avait été 
envoyée se renseigner sur place. Elle déclara en avoir 
trouvé des traces, mais ajouta qu’ils n’étaient pas exploi
tables. Un jeune Tahitien s’y rendit à son tour, fit dee 
fouilles en divers endroits, préleva des échantillons, les 
envoya à des chimistes qui les estimèrent de première qua
lité. Aussitôt se forma une Compagnie pour l’exploitation 
en grand, et l’île recevait, peu après, tout une armée d’in
génieurs, de contremaîtres et d’ouvriers, parmi lesquels 
5 à 600 Japonais. On fit des travaux gigantesques; on 
dépensa 10 à 12 millions de francs, notamment pour cons
truire un wharf de 200 mètres, qui part du bas des falaises 
qui entourent l’île et s’avance d’une cinquantaine de mè
tres dans la mer.

Un mot sur le chargement des phosphates. Le minerai est 
extrait de l’intérieur de l’île; des wagonnets remorqués par 

.une machine à vapeur l’amènent sur un chemin de fer à 
voie étroite, jusqu’au littoral. Là, par un plan incliné taillé 
dans la falaise, il est descendu sur la plage et transporté à 
l’extrémité du wharf, d’où on le jette dans de grands 
paniers placés sur des embarcations qui le font parvenir 
aux navires où des treuils puissants le hissent à bord. Cha
que panier contient 7 à 800 kilos. Par beau temps et avec 
sept ou huit embarcations, on transborde facilement quatre 
cents tonnes par jour.

Le navire devait en prendre quinze cents. On espérait 
faire ce chargement en cinq jours. Hélas! le temps était 
très mauvais, les embarcations peu nombreuses ; on mit près 
de trois semaines à faire le travail. J’en profitai pour aller 
remplir les fonctions du saint ministère à la chapelle que 
nous avons élevée au village, il y a quelques années.

— 56 —

:



— 56 —

• • •

Arrivés à Makatéa le 6 février, nous ne repartîmes que le 
24 au soir.

Cette fois, nous nous dirigeâmes vers le Sud, tout droit 
sur le Cap Horn.

En route, nous apercevons la montagne de la petite Mé- 
hétia, située à 20 milles de Tahiti, nous traversons les para
ges des îles Héréhérétué, Tubuaï, Rapa; nous descendons 
toujours, toujours.

Le 2 mars, par une mer bien calme, je célébrai la sainte 
messe.

• * •

Le voyage continue sans rien de remarquable, si ce n’est 
sa superbe monotonie.

Caroline, la brave Caroline, travaillait avec ardeur. Jour 
et nuit, elle faisait poufff-pouf, poufff-pouf, comme une 
personne poussive et asthmatique. Mais, à force de “pous
ser ” ou de “ pouffer ”, comme on voudra, la pauvre se 
brisa quelques veines, je veux dire quelques-uns des deux 
mille tubes qui assurent le bon fonctionnement de ses orga
nes. Ensuite, elle épuisait une partie de set forces en pure 
perte.

On dut stopper le 8 mars. Ses enfants, les mécaniciens, 
lui remirent les nerfs en bon état, et bientôt elle reprenait 
son allure gaillarde et vigoureuse des premiers jours.

• e •
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Le 10, nous apercevons un voilier, un quatre-mâts. C ’était 
le premier que nous rencontrions depuis notre départ.

Que c’est beau, un voilier, flottant sur l’eau, toutes voiles 
déployées, poussé par le souffle du vent !

N’est-il pas l’image fidèle de l’Eglise voguant sur l’Océan 
de ce monde, poussée et guidée parmi les écueils par le 
souffle bienfaisant du Saint-Esprit, qui la conduit sûre
ment à ses destinées éternelles ?

• e •

A mesure que nous descendons vers le Sud, la tempéra
ture baisse. De 28° centigrades qu’il marquait à Makatéa, 
le thermomètre est descendu à 8°.

Nous approchons du cap Horn, il fait froid. Chacun so 
précautionne comme il peut. On retire des malles les habits 
de laine, les chaussons, on s’emmitouffe, comme si l’hiver 
'était venu. Et Caroline, la bonne Caroline, venant à notre 
secours, se met en devoir de nous réchauffer de son haleine 
bienfaisante, répandant une douce chaleur dans le salon et 
la chambre de veille, où nous passons une partie de la jour
née.

Depuis plusieurs jours, nous apercevons des oiseaux qui 
annoncent le voisinage de la terre. Ce sont les albatros, des 
amiraux, des cordonniers, des coucous, des pingouins. Ces 
derniers ont un cri assez semblable à celui des canards ; 
leur forme aussi les en rapproche : seulement ils n’ont 
point d’ailes, mais ils sont couverts de poils assez clairse
més. S’ils ne volent pas, ils nagent et marchent, grâce à 
deux membranes courtes qui leur servent de rames pour 
nager et de pattes pour marcher. .
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Deux voies s’offrent pour passer de l’Océan Pacifique 
dans l'Atlantique: le détroit de Magellan ou la route du 
Cap Horn.

La première est un peu plus courte ; mais elle est, sur 
divers points, très resserrée et presque toujours embrumée. 
Les voiliers ne s’y hasardent jamais ; les vapeurs ne la pren
nent quêpar un temps très clair ou lorsqu’ils sont munis de 
projecteurs lumineux d’une grande puissance. Par le cap 
Horn, le trajet est un peu plus long et expose le navire aux 
assauts d’une mer souvent en furie.

Le temps n’ayant pas l’air mauvais, le capitaine se décida 
pour cette voie. Et, le 17 mars, au matin, laissant derrière 
nous les îles Ildefonse et Diégo Ramires, à travers lesquelles 
nous étions passés durant la nuit, nous aperçûmes les terres 
de l’archipel Horn, d’abord Deceit, puis l’île Horn dans 
laquelle se trouve le célèbre cap qui donne son nom à cette 
pointe extrême de l’Amérique du Sud. •

Nous en étions à peine à deux milles de distance. L’île, 
montagneuse comme les autres, paraît avoir cependant des 
terres basses. Sur une de ses hauteurs (à 260 mètres envi
ron), une falaise se termine par des sommets pointus en 
forme de corne, et qu’on appelle pour cela, paraît-il, les 
falaises fendues ou fourchues. L’île est inhabitée ; mais les 
naturels de la Terre-de-Feu y viennent quelquefois à la 
pêche. Il s’y trouve une baie qui pourrait, au besoin, abri
ter un navire surpris par la tempête. »

Quant au Cap lui-même, si redouté des marins et si célè
bre par les naufrages dont il a été le témoin, il n’a rien de
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particulièrement remarquable. Il se termine par des falai
ses noires et crevassées, avec toute une série d’escarpements 
ou gradins à pente rapide. D'après les savants touristes, le 
point culminant aurait une altitude de 424 mètres.

Nous eûmes un temps relativement beau. Néanmoins, la 
veille du passage au cap, je ne crus pas prudent de célébrer 
le saint sacrifice, à cause du roulis. Sauf ce dimanche, et 
celui où nous nous trouvâmes dans la région des îles Madè
res, je pus dire la messe tous les dimanches. Le comman
dant y assistait, ainsi que le capitaine en second, le premier 
et le second lieutenant et les passagers.

• • e

Le commandant, qui a passé plus de vingt fois par le cap 
Horn, m’avoua n’avoir jamais eu un si beau temps ni une 
mer si tranquille. Comme il en était étonné, je lui fis remar
quer que nous étions dans le mois de saint Joseph, patron 
du navire, que mes paroissiens de Tahiti l’invoquaient pour 
moi, et qu’il ne pouvait pas ne pas nous favoriser d’une 
manière particulière, puisque nous étions doublement sous 
sa protection.

C’est, d’ailleurs, ce que saint Joseph fit pendant tout le 
cours du voyage. Mille actions de grâces lui soient rendues !

A part quatre ou cinq jours de roulis occasionné par un 
vent violent de côté et une mer un peu houleuse, nous avons 
eu un temps tout à fait propice. Personne n’eut le mal de 
mer. Je n’éprouvai pas le moindre malaise ; cependant, 
quand je vais de Tahiti à Makatéa ou vice-versa, je suis 
presque toujours affreusement malade.

Encore une fois, merci à saint Joseph !
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Continuons notre route.
Le 19 mars, fête du protecteur céleste de notre navire, 

j’aurais bien voulu offrir la sainte messe pour remercier le 
bienheureux Patriarche de nous avoir si visiblement proté
gés; mais encore une fois le roulis, par un bien fâcheux 
contretemps, m’en empêcha.

En ce jour de saint Joseph, nous passâmes à côté des 
Malouines, où des pêcheurs français de Saint-Malo fondè
rent un établissement de pêche, il y a plus d’un siècle. Con
tinuellement battues par les vents du Sud-Ouest, ces îles 
paraissent arides et dénudées. Elles ne sont habitées que 
par des pêcheurs et seulement durant la belle saison.

A mesure que nous remontons vers le nord, la chaleur 
revient.

Nous approchons de Montevideo. Le 24 mars, à trois 
heures du matin, nous arrivons à l’entrée de la baie.

On jette l’ancre. Caroline a tellement dévoré de charbon 
(près de 900 tonnes) qu’il faut renouveler ses provisions. 
D’un autre côté, nous avons mangé deux grands boeufs et 
un gros habillé de soie; tous les vivres frais sont finis. II 
faut donc aller en chercher, car il reste encore une longue 
route à faire pour arriver au terme du voyage.

Nous devons faire escale à Montevideo. Nous nous réjouis
sions d’avance de pouvoir descendre à terre et admirer la 
capitale de l’Uruguay. De bonne heure, tout le monde est



sur pied. Du haut de la passerelle, un spectacle vraiment 
grandiose s’offre à nos regards à travers les ténèbres de la 
nuit: mille et mille feux étincellent comme de brillantes 
étoiles sur les centaines de navires en rade, où s’élèvent 
comme en amphithéâtre au-dessus de la ville, en produisant 
une illumination d’un effet incomparable.

Vers sept heures, le pilote arrive et nous fait entrer dans 
la rade.

Un remorqueur amène trois médecins. Le chef, en tenue 
militaire, l’épée au côté, adresse la parole au commandant : 

“ —D’où venez-vous, commandant 1 
“ — De Tahiti, monsieur le docteur.
“ —De Tahiti?... Où cela se trouve-t-il î 
“ — En Océanie.
“ — Ah ! oui, je vois, là-bas dans les îles Salomon... ” 
Nous tâchons de ne pas rire ; il nous rappelle certain 

député qui s’écriait en pleine Chambre française : “ Tahiti, 
cette île perdue dans l’Océan Indien! ”

Nous aimons à penser que le docteur est plus fort en 
■j îdecine qu’en géographie, et nous lui faisons grâce de 
sa méprise, qui est, du reste, sans conséquence pour lui 
comme pour nous. Il nous fait ranger le long du bord 
et nous passe en revue.
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Bientôt, le commandant arrive, tout triste, porteur d’une 
mauvaise nouvelle : on nous défend de quitter le bord 1 
Pourquoit Parce que, en vertu d’une loi récemment votée, 
il n’y a que les navires, munis de la télégraphie sans fil, qui

réjouis- 
nirer la 
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soient autorisés à laisser débarquer leur personnel et leurs 
passagers à Montevideo. Or, le Saint-Joseph n’étant pas 
encore muni de la télégraphie sans fil, le commandant seul 
a le droit de se rendre à terre.

On pense si la nouvelle fut accueillie avec enthousiasme.
Je n’ai pas à relater les malédictions qui jaillirent de 

certaines bouches à l’adresse des auteurs de la loi uru
guayenne. Le plus clair de l’affaire, c’est qu’il fallut se 
soumettre. Nous n’étions pas les seuls, 'd’ailleurs. Tout 
près de nous, un magnifique navire, le Santa Maria, était 
aussi en pénitence avec 500 passagers.

Pourtant, nous aurions bien désiré dire un petit bonjour 
à la belle capitale. Du haut de la passerelle, nous la consi
dérons, tant que nous pouvons. Nous apercevons les tours 
de sa cathédrale, les dômes brillants de ses palais, le théâ
tre, les douanes monumentales. Les rues nous parais
sent bien alignées.

tonnes
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Dans l’après-midi, un bateau-citerne nous apporte de 
l’eau. Une pompe emplit la citerne du Saint-Joseph. Ici 
l’eau n’est pas pour rien; rendue à bord, elle coûte dix 
francs la tonne. Et cependant, elle ne manque pas, puisque 
le rio de la Plata, qui coule dans la baie, a 80 railles de 
large. Mais ce n’est pas celle-là que boivent les Montévi- 
déens; en fait d’eau potable, ils n’usent que de celle de la 
petite rivière, lo Urugayo, qui traverse la ville.

Le lendemain, on nous ravitaille en combustible. De bon 
matin, deux grands chalands, contenant chacun deux cents été
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tonnes de houille, viennent s’amarrer le long du bord. Un 
remorqueur amène une soixantaine d’ouvriers, italiens pour 
la plupart. On manoeuvre les treuils et les poulies. Il faut 
charger 550 tonnes pour Caroline: c’est la ration qu’elle 
exige pour atteindre les îles du Cap Vert. Le travail va bon 
train. Le charbon vole en poussière et pénètre partout. Il 
nous emplit le nez, les oreilles, les yeux.

• • •

Que faire, nous, les consignés î
Une idée lumineuse nous traverse l’esprit. Si nous ne 

pouvons descendre à terre, du moins il nous est loisible de 
nous promener sur l’eau. Sitôt pensé, sitôt dit, sitôt fait.

Une petite embarcation à gazoline est là qui nous sollicite. 
Nous faisons le prix. Et nous voilà, les quatre passagers, en 
route pour faire un tour de rade. Nous allons d’abord près 
d’un vapeur, des flancs duquel sortent des ruisseaux. Qu’a- 
t-il donc, le malheureux T Hélas ! il a heurté une roche : un 
trou s’est ouvert dans sa carène. Plusieurs pompes s’effor
cent d’épuiser l’eau qui l’envahit: on le soulage par ailleurs 
en lui enlevant sa cargaison. Un peu plus loin, un voilier, à 
demi démâté par une tempête aux abords du cap Horn, est 
venu à Montevideo réparer ses avaries. Une petite corvette 
de la marine uruguayenne va et vient dans tous les sens de 
la rade, faisant la police.

Nous rentrons à bord avec un appétit féroce. Nous nous 
régalons des vivres frais (surtout des fruits, raisins, pêches, 
pommes), que le commandant a achetés. Ces fruits avaient 
été endommagés par un ouragan terrible qui a ravagé la
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contrée, au moment où nous approchions du Cap Horn. Que 
serions-nous devenus, si cet orage nous avait surpris dans 
ces lieux si redoutés! Saint Joseph a bien veillé sur nous!

Le 25 mars, à six heures, au moment où les lumières com
mencent à illuminer la ville, nous quittons la rade de Mon- 
tévideo, disant adieu sans regret aux Uruguayens qui n’ont 
pas voulu nous laisser visiter leur capitale.

Nous voilà repartis. Nous longeons les côtes du Brésil. 
Le 31 mars, nous franchissons le Tropique du Capricorne. 

Le thermomètre marque 28 degrés.
Le lendemain, nous nous égayâmes à faire manger le plus 

possible du poisson d’avril les uns aux autres.
Ce fut le cuisinier qui nous servit le meilleur. Il ressem

blait à une belle dorade frite à point, couleur jaune d’or. 
On le découpe. Il était tout noir à l’intérieur. C’était une 
délicieuse tarte remplie de confiture.

Le 7 avril, sur les quatre heures du soir, nous arrivons à 
la ligne équatoriale.

Autrefois, — il n’y a pas encore une quarantaine d’an
nées, — on célébrait ce passage avec des cérémonies bizarres.

Un homme de l’équipage, le plus farceur de tous, dans un 
accoutrement burlesque, surchargé d’algues marines, se 
disant le “ père La Ligne ”, suivi de quelques compagnons 
aussi charlatans que lui, s’en allait rasant avec un couteau
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tous les gens de l’équipage et même les passagers. Puis il 
les faisait asseoir, l’un après l’autre, sur une planche posée 
au-dessus d’qne cuve remplie d’eau. La planche était mal 
équilibrée. Celui qui s’asseyait dessus tombait dans la cuve. 
C’est ce qui s’appelait “ le baptême de la Ligne en 
étaient justiciables surtout ceux qui franchissaient l’Equa
teur pour la première fois. Tout cela n’est plus maintenant 
que de l’histoire ancienne.

Nous voulûmes tout de même nous divertir un peu.
Un petit garçon, qui était passager comme nous, voulait 

absolument voir la Ligne. Depuis le matin, il importunait 
tout le monde en demandant à chacun :

“ — Quand donc verrons-nous la Ligne ? ”
Il prenait les lorgnettes, la longue-vue, même la longue- 

vue du sextant, et la Ligne restait toujours invisible.
“ — Tout à l’heure, lui dit quelqu’un, tu la verras ; nous 

passerons dessus à quatre heures. ”
A l’heure convenu, on le fait monter sur une caisse.
“ — Pour bien voir, lui dit-on, il faut regarder par la 

manche d’une capote de matelot. ”
Il va chercher la capote, remonte sur la caisse, regarde 

avec une longue vue par la manche de la capote :
“ —Attention! fixe! Regarde bien: la voilà! ”
Et comme il regardait attentivement, on lui verse par la 

manche une carafe d’eau sur la tête. Il avait reçu le “ bap
tême de la Ligne mais la Ligne était restée invisible.

see

Deux jours auparavant, nous étions passés en vue de l’île 
aux Rats. De loin, elle ressemble à une grande église avec
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un clocher bien proportionné. Elle se trouve à quelques 
milles en mer, en face de la pointe la plus orientale du Bré
sil, à l’endroit où le littoral dessine un coude et remonte au 
nord-ouest vers la Guyane. Là sont déportés les forçats 
brésiliens. Elle s’appelle aussi Fernando.

Nous ne verrons plus la terre jusqu’aux îles du Cap Vert.

III

C ’est le 13 avril, au matin, que nous arrivâmes en vue du 
plus occidental des archipels africains. Nous jetâmes l’an
cre à l’île Saint-Vincent.

Quelle singulière manière de désigner les pays ! Les 
régions australes de la Patagonie sont appelées Terre-de- 
Fèu, et il y règne un froid glacial. Ici, les terres que nous 
voyons s’appellent les Iles du Cap Vert, et aucune verdure 
n’y apparaît. Saint-Vincent est de couleur grisâtre ; pas 
un arbrisseau, pas un seul petit brin d’herbe ne verdoie sur 
ses coteaux absolument dénudés. La ville, cependant, a de 
loin une belle apparence ; on y aperçoit quelques aligne
ments d’arbres chétifs plantés le long de la grande rue. 
Nous irons les voir de près.

• * #

La Santé arrive, escortée de toute une escouade de doua
niers. Le docteur jette un coup d’oeil sur les papiers que lui 
présente le commandant, et, presque aussitôt il nous donne 
libre pratique. Vive le docteur du Cap Vert, il est plus 
aimable que celui de l’Uruguay.
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Un douanier s’installe à bord. Il y sera logé et nourri 
jusqu’au départ. C’est l’habitude en ce pays. Un seul 
douanier suffit pour nous surveiller, car nous n’avons rien 
à débarquer, mais beaucoup de charbon à prendre.

A peine la libre pratique accordée, une foule d’indigènes 
vendeurs de bricoles, venus sur de petites embarcations, 
montent à bord, étalent leurs marchandises devant nos yeux. 
Ils ne firent pas fortune ce jour-là: les acheteurs étaient 
moins nombreux que les vendeurs.

• • •

Désireux de célébrer le saint sacrifice à l’église, je m’em
pressai de descendre par l’échelle du pilote dans l’embar
cation du fournisseur de charbon qui retournait à terre.

Un pauvre enfant tout débraillé, auquel manquait un 
gros morceau de fond de culotte, me conduisit au lieu saint. 
Mais le sacristain me renvoya au curé logé à un kilomètre 
et demi de là.

Me voilà donc à trotter dans les rues de Saint-Vincent, 
accompagné par mon guide en guenilles. Je n’attirai pas 
peu l’attention avec mon habit ecclésiastique et surtout ma 
barbe. A une bifurcation de rue, une mégère fut tellement 
surprise en me voyant, qu’elle porta aussitôt la main à son 
menton en faisant le signe de me saisir la barbe et de la 
couper. Elle n’osa pas cependant en venir jusque-là.

• • •

J’arrive enfin à la porte du presbytère. U ne se distingue 
en rien des autres maisons pauvres et basses du quartier.
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Je frappe ; on ouvre. J’aperçois un individu en habits 
civils ; je crois avoir affaire au domestique, et je lui deman
de “ Monsieur le Curé

“ —C’est moi! ” me répond-il. i
Depuis la proclamation de la république au Portugal (on 

sait que les îles du Cap Vert sont portugaises), les prêtres 
sont obligés de se mettre en laïque.

Je lui présente mon célébré*. Il s’incline gracieusement. 
Je vais donc pouvoir dire la sainte messe !

Elle me fut servie par le sacristain. Bien stylé, très pro
pre, belle moustache, redingote à la dernière mode, il m’as
sista parfaitement avec une prononciation irréprochable 
et des manières pieuses.

L’église n’a ni chaise, ni bancs. Elle est coquette, mais 
trop petite : elle peut à peine contenir 300 personnes ; or, 
la ville a 10,000 habitants, tous ou presque tous baptisés 
catholiques.

Mon action de grâces terminée, je cours sur la plage où je 
rencontre le commandant et mes compagnons de voyage. Ils 
voulaient assister à la messe et la croyaient fixée à dix 
heures ; ils arrivent trop tard.

Dans la foule des allants et venants, je remarquai trois 
éléments bien distincts.

Les hauts personnages, les dignitaires de l’endroit, les 
envoyés de la métropole, les représentants des compagnies 
commerciales, sont blancs pur sang. Les petits fonction
naires, les douaniers, les agents de police sont d’un brun
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foncé, comme beaucoup de gens du midi de la France, de 
l’Espagne et du Portugal. Enfin la populace est composée 
presque exclusivement d’indigènes au teint chocolat et 
même noir. Le type n’a rien de beau, rien d’élégant, ni 
chez l’homme, ni chez la femme. Je faisais naturellement la 
comparaison avec les naturels de nos îles océaniennes et, 
certes, elle n’était pas en faveur des Cap-Verdiens. Certai
nes personnes me parurent avoir un teint moins noir que les 
autres. C ’étaient des métis. Mais quelle différence avec les 
métis de Tahiti qui sont presque aussi blancs que des Pari
siens !

Des femmes passèrent, portant avec aisance sur leur tête 
deux sacs d’oranges l’un sur l’autre, et même un panier de 
charbon de trente à quarante kilos. Tout en marchant, elles 
fumaient leur pipe ou causaient avec leurs voisines. D’au
tres portaient leur bébé sur le dos. Il était là suspendu dans 
une couverture dont les quatre extrémités étaient attachées 
au cou de la mère, et paraissait tout heureux de sa haute 
situation. En tout cas, j’en ai vu un qui souriait gentiment 
à ceux qu’il apercevait.

Une joyeuse animation régnait sur le marché et sur la 
grande place. Celle-ci est plantée de six rangées de coco
tiers prêts à donner leurs fruits. Une bande de négrillons 
courant sans cesse après nous, nous leur faussâmes compa
gnie en entrant au Restaurant Brésilien, où nous prîmes 
notre déjeûner.

Les rues de la ville, très proprement tenues, sont pavées 
avec une pierre extraite des montagnes de l’île même.

Comme il ne pleut que deux ou trois fois par an, l’eau est 
rare. Autrefois, on allait s’en approvisionner dans une île
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voisine ^vec des bateaux citernes. Depuis quelques années, 
elle est fournie par de grands réservoirs construits dans les 
montagnes; mais on ne la prodigue pas.

On dit que l’intérieur de l’île a des vallées bien cultivées 
avec une population agricole de plusieurs milliers d’âmes.

Le 18 avril, nous passâmes à travers les Canaries, saluant 
au passage la cathédrale de Las Palmas, et le lendemain, à 
travers les Madères. Celles-ci sont portugaises, celles-là 
espagnoles.

Le 21, nous longeâmes le Portugal, et le 22, nous doublâ
mes le cap Finistère d’Espagne. Ces deux derniers jours, 
nous eûmes un roulis formidable. Le Saint-Joseph inclinait 
de droite et de gauche comme un boiteux qui aurait perdu 
ses béquilles. Il embarquait de gros paquets de lame qui 
remplissaient les ponts d’en bas. Du 22 au 23, on ne par
courut que 145 milles. Ce fut la plus petite journée.

Le 24, on commença à sentir l’air de la terre bretonne. 
A huit heures du soir, on aperçut les feux du phare d’Oues- 
sant. Enfin, le 27 avril, à dix heures du matin, nous débar
quions. Notre randonnée maritime était finie.

Le soir, à cinq heures, j’étais à notre Maison-mère, heu
reux de me retrouver au milieu de mes frères en religion et 
de remercier avec eux le bon saint Joseph de la protection 
qu’il m’avait accordée, ainsi qu’à mes compagnons de 
voyage.
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Le Catholicisme au Japon

A PROPOS D’UN CINQUANTENAIRE
1805 -1916

Par M. L. G RACY, des Missions Etrangères de Paris, 
missionnaire du diocèse de Nagasaki

I. — Etat politique et religieux du Japon

i vous demandez au Japonais son origine, il vous 
répondra : “ La famille impériale elle-même est 

l’origine du peuple japonais. Voilà le principe de notre 
fidélité au Souverain ; c’est là ce qui fait de nous un peuple 
à part dans le monde. Quand au Souverain, l’enseignement 
officiel nous le montre comme-une incarnation de la divi
nité. ”

Dix siècles durant, l’histoire japonaise est ensevelie dans 
les brumes de la mythologie et de la légende ; elle ne s’en 
dégage que vers le Vie siècle de l’ère chrétienne. Au début, 
l’empereur règne et gouverne ; mais, dès le Ville siècle, 
l’autorité est exercée par quelques grandes familles. Après 
une longue série de révolutions, Tokugawa Ieyasu fonde,
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enfin, une véritable dynastie au profit de sa famille qni 
détiendra le pouvoir jusqu’à la restauration de 1868.

Le shintoïsme (voie des dieux) est la religion nationale 
du Japon. Le shintoïsme n’offre aucun caractère original: 
nous y trouvons à la fois le culte de la nature, l’anthropo- 
lâtrie, l’idolâtrie et le fétichisme.

En consultant le calendrier “ shinto ”, on voit le Ciel et 
la Terre, avec tous les éléments qu'ils renferment, divinisés 
et honorés encore de nos jours. La principale divinité est 
le Soleil, ancêtre de la dynastie impériale et du peuple japo
nais. Etant donné cette origine, rien d’étonnant à ce que 
le stage de cette vie mortelle aboutisse à l’apothéose. L’au
réole divine couronne avec plus ou moins d'éclat la vie 
des Empereurs, des héros et même des plus humbles 
sujets après leur mort.

Vers le milieu du Vie siècle, le bouddhisme pénètre au 
Japon par la Corée. Il obtient bientôt droit de cité et 
annihile peu à peu le shintoïsme. Il doit ses victoires à sa 
souplesse d’adaptation. Bien loin d’attaquer la suprématie 
des Kami, les dieux nationaux, il enseignera que les dieux 
tutélaires du Japon sont des avatars des divinités bouddhi
ques. Le panthéon bouddhique, élastique à discrétion, se 
dilate pour hospitaliser les innombrables divinités “shinto”. 
C’est ce qui explique comment les bonzes se feront les cham
pions des divinités nationales contre le christianisme.
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D’autre part, le bouddhisme, laissant intact le principe 
de l’omnipotence de l’Etat, n’a guère soulevé l’opposition 
du gouvernement. Il reconnaît le dogme païen de la subor
dination de la religion à l’Etat: sur ce point il s’est tout à 
fait japonisé. L’universalité et l’intolérance dogmatique, 
qui sont le caractère du catholicisme, vont heurter de front 
l’esprit national, la notion païenne de la religion d’Etat.

II. — A LA CONQUÊTE DU JAPON

Le 15 août 1549, fête de l’Assomption, François-Xavier 
débarquait à Kagoshima, accompagné de deux missionnai
res et de trois néophytes japonais.

Armé d’une humilité profonde et d’une inébranlable 
confiance en Dieu, il met à la base de son apostolat la 
prière et la mortification. L’un des traits frappants de sa 
physionomie spirituelle, c’est la joie qui rayonne de son 
âme: spe gaudens (joyeux dans l’espérance), le conqué
rant des âmes prend possession de l’archipel extrême- 
oriental au nom de Jésus-Christ.

• * •

Le peuple japonais devait, par ses qualités naturelles, 
fierté, activité intellectuelle, générosité, séduire le coeur du 
gentilhomme apôtre. Mais le bouddhisme en est le maître. 
Pendant dix siècles, les bonzes l’ont pétri de leur doctrine.

Nourrie d’un idéal contre nature (l’annihilation de l’être) 
l’âme japonaise a été énervée; de là, deux conséquences 
désastreuses : vie ralentie, appétit malsain de la mort. C ’est
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ainsi que nous voyons le Japonais, souvent dans la force de 
l’âge, remettre les affaires à son héritier pour vivre retiré 
dans le farniente bouddhique. D’autre part, l’histoire du 
Japon nous offre, durant des siècles, l’image d’un torrent 
de sang qui coule sans rime ni raison.

Quant à la moralité bouddhique, elle est fort bien symbo
lisée par les fleurs de lotus qui s’épanouissent sur des eaux 
croupissantes. François-Xavier ne craint pas de remuer la 
vase, pour en stigmatiser le front des bonzes. Puis, revêtu 
de la puissance du Sauveur, il va au tombeau où, momie 
emmaillotée, gît l’âme japonaise. Il crie d’une voix forte : 
“ Veni foras! ” (Sors!). Au souffle de l’Evangile, l’âme 
japonaise se réveille et brise ses liens. Fécondée par la 
vérité, elle se dilate pour s’épanouir en vertus chrétiennes.

Quand François-Xavier aura vu que le christianisme 
était capable de tirer d’une race fière et intelligente, il 
écrira ces lignes célèbres :

“ Du Japon, j’aurais tant à vous dire que je n’en finirais 
pas... Allons, je termine sans pouvoir terminer, car c’est 
à mes Pères et Frères si aimés que j’écris, et je leur parle 
des chrétiens du Japon, mes délices. ”

Quels furent les résultats de la prédication de François- 
Xavier ?

Ils furent apparemment fort modestes.
Après un an de séjour à Kagoshima, il n’avait réuni qu’un 

petit noyau d’une centaine de chrétiens: “ C’était, dit naï
vement le Père de Souza, pêcher à la ligne; aux Indes, 
François pêchait au filet. ”
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A son départ du Japon (entre le 15 et le 20 novembre 
1551), il laisse quatre ou cinq chrétientés avec 1,500 à 2,000 
néophytes : petites oasis dans un vaste désert d’âmes.

Mais le grain de sénevé grandira bientôt ; Elie pourra être 
ravi au Ciel, il laisse son manteau entre les mains d’Elisée. 
Le Père Cosme de Torres et ses frères, animés de l’esprit du 
Père, n’auront qu’à poursuivre le sillon déjà tracé.

III. — La moisson

L’histoire de la première évangélisation du Japon va de 
1549 à 1640 environ.

Quelle a été la moisson d’âmes récoltée durant cette 
période ?

Le R. P. Brou, dans une note de son ouvrage sur saint 
François-Xavier, fournit les données suivantes :

Baptêmes d’adultes : 500,000, de 1549 à 1598; 152,900, 
de 1598 à 1614; 25,000, de 1615 à 1630. Soit un total de 
677,900.

Si l’on y ajoute les baptêmes d’enfants, il ne semble pas 
téméraire d’avancer que le chiffre des baptisés de 1549 à 
1640 a pu atteindre deux millions. Quant à la population 
chrétienne, L. Pagès nous donne, pour les années 1600 et 
1605, respectivement 300,000 et 750,000 chrétiens. On 
peut dire qu’à son apogée, l’Eglise du Japon a compté 
environ un million de fidèles, adultes et enfants compris.

Si l’on considère que les chrétientés étaient dispersées à 
traver' ies diverses provinces de l’Empire, et que, pour
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assurer la vie spirituelle d’une pareille multitude de néo
phytes, il n’y avait qu’un nombre restreint de missionnai
res, on en conclura que des grâces de choix entretenaient 
dans les nouveaux convertis la ferveur du baptême. Il faut 
reconnaître aussi qu’un esprit d’apostolat intense les ani
mait, sans compter la sagesse avec laquelle la Compagnie de 
Jésus sut organiser ses conquêtes.

Xavier comptait faire un appel “ aux dévots et bénis 
frères dominicains et franciscains qui vivent en un si grand 
désir de glorifier Jésus-Christ dans les âmes qui ne le con
naissent pas. ”

Ses désirs furent exaucés et nous voyons successivement 
les Franciscains (1593), les Dominicains (1601) et les 
Augustins espagnols venir partager les travaux des Jésuites 
au Japon.

En 1587, la Compagnie de Jésus compte au Japon cent 
treize membres dont soixante-six (quarante prêtres et 
vingt-six Frères) européens, et quarante-sept Frères japo
nais.

En 1613, à la veille de l’édit de bannissement, le champ 
immense était cultivé par cent soixante-cinq ouvriers apos
toliques: cent trente Jésuites (dont la moitié étaient prê
tres), cinq prêtres séculiers et une trentaine de religieux 
des trois Ordres de Saint-Augustin, de Saint-Dominique et 
de Saint-François.

L’historien Charlevoix, S. J., leur rend ce noble témoi
gnage: “ Tous étaient distingués par un grand zèle, soute-
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nus d’une éminente vertu, et l’on peut dire que la réputa
tion de cette Eglise y avait attiré une bonne partie de ce 
que les Indes Orientales avaient de meilleurs mission
naires. ”

IV. — Causes de la persécution

Au moment où François Xavier débarquait au Japon, le 
pays était en proie à l’anarchie. Les Seigneurs avaient 
secoué l’autorité boiteuse des Shogun (lieutenants de l’Em
pereur) et se faisaient entre eux des guerres acharnées.

Nobunaga favorisa les missionnaires jusqu’à sa mort 
(1582).

Hideyoshi fut le premier à porter contre eux un édit de 
bannissement en 1587 ; mais dix années s’écoulent sans effu
sion de sang. Le 5 février 1597, les vingt-six crucifiés de 
Nagasaki ouvrent la série des martyrs. Ieyasu, devenu 
maître de l’empire, déclare au christianisme une guerre à 
mort çar son édit de 1614.

Quelles furent les causes de la persécution t 
D’abord, la haine des bonzes, puis l’irréductible antago

nisme du christianisme et du shintoïsme.
La première fut purement religieuse, la seconde politico- 

religieuse. Tout le reste n’est qu’un accident.
Dès les premiers pas de François Xavier à Kagoshima, les 

bonzes, au nom des divinités outragées, somment le prince 
de l’expulser. Leur haine poursuivra le christianisme jus-
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qu’à l’extermination finale. Hideyoshi lui-même nous édi
fie pleinement sur le mobile qui animait les bonzes. Lors 
d’une audience accordée au Père Valignani (3 mars 1591), 
il lui déclara que les bonzes ne détestaient si fort le catholi
cisme que parce que, en le prêchant, les religieux européens 
avaient annihilé leur autorité et leur influence.

D’autre part, au Japon, l’idée religieuse et l’idée natio
nale se confondent. Le shintoïsme est le fondement de l’au
torité impériale, sur laquelle repose tout l’édifice social. 
Aussi voyons-nous, dès 1560, l’empereur Ogimachi bannir 
de Kyoto le Père Vilela. La religion étrangère, enseignant 
l’existence d’un Dieu unique placé au-dessus des divinités 
japonaises, était absolument incompatible avec les tradi
tions du pays.

L’opposition la plus redoutable viendra du shintoïsme. 
Son autel était le trône de César-Dieu. Or, le christianisme 
menaçait de lui ravir et l’autel et l’empire des âmes: avec 
plus de raison qu’Hérode, César décrète la mort de Jésus.

Quelques jours après son édit de bannissement (24 juil
let 1587), Hideyoshi avouait n’avoir rien à reprocher, ni 
aux religieux, ni à leur doctrine. Il les avait bannis parce 
qu’ils étaient étrangers et que leur doctrine détruisait le 
culte des Kami en les rendant ridicules.

Examinons maintenant le fameux édit de Ieyasu :
“ Le Japon est le pays des dieux et des Bouddha. La fac

tion des Bateren (corruption de: Padre, Père) se révolte 
contfre cet ordre... La horde des chrétiens est venue au
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Japon pour répandre une loi perverse et renverser la véri
table doctrine, de manière à pouvoir changer le gouverne
ment du Japon et s’emparer du pays. ”

Ici un grief nouveau est produit contre le christianisme : 
il met la patrie en danger.

L’histoire ne nous laisse cependant aucune trace d’entre- 
pi ise dirigée par les missionnaires contre l’indépendance du 
pays. Déjà, en 1552, François Xavier lui-même avait fait * 
avertir le roi d’Espagne de ne jamais envoyer de flotte au 
Japon, déclarant qu’on aurait affaire à un peuple tellement 
belliqueux que flotte et conquérants périraient dans cette 
expédition.

Jusqu’à quel point Ieyasu était-il convaincu de l’existence 
de ce prétendu complot 1 La machination avait été ourdie de 
tontes pièces par les protestants hollandais et anglais dans le 
but de supplanter les commerçants portugais et espagnols. 
Cette calomnie lui permit de couvrir son égoïste ambition 
du masque patriotique et l’aida à asseoir sa domination 
absolue sur tout le Japon : il y a donc lieu de croire que le 
“ vieux renard ” n’en fut qu’à moitié dupe. Le calcul n’est 
pas nouveau: n’est-ce pas ainsi que Néron livrait les chré
tiens de Rome à la vindicte publique ?

On ne saurait nier que les historiens japonais ont cru 
cette fable aveuglément et jusqu’ici rien ne laisse prévoir 
qu’ils veuillent se rendre à l’évidence contraire.

Ajoutons, pour être complet, que la calomnie a trouvé le 
bouillon de culture idéal dans l’esprit soupçonneux du 
Japonais.

De nos jours encore, dans un accès de franchise, il posera 
au missionnaire l’éternelle question :
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v “ —Voyons, dites-moi, pourquoi donc êtes-vous venu au 
Japon t ” ,

L’âme païenne ne saurait comprendre l’abnégation du 
prêtre, l’attachement des chrétiens au père de leur âme. 

Fiat lux !

V. — Persécution

L’histoire de l’Eglise n’offre pas d’exemple d’une persé
cution aussi implacable que celle du Japon.

Le 24 juillet 1587, Hideyoshi porte un édit de bannisse
ment contre les Jésuites: Défense aux marchands portugais 
d’amener des missionnaires et même de parler religion aux 
gens du peuple.

L’édit est affiché par tout le Japon. Prudemment les 
Jésuites ferment les églises et interdisent les réunions des 
chrétiens ; mais pas un n ’abandonne le poste de combat. 
Hideyoshi se contente de détruire quelques sanctuaires et 
finit par tolérer un petit nombre de religieux dans la 
seule ville de Nagasaki.

Dix années s’écoulent dans une sécurité relative ; mais 
l’édit est là, toujours menaçant.

Un incident rallume la colère du despote et, le 5 février 
1597, six Franciscains espagnols, trois Jésuites japonais et 
dix-sept laïques, crucifiés à Nagasaki, ouvrent le marty
rologe.

Hideyoshi mourait une année après.
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Ieyasu, préoccupé d’affermir son autorité, permet tout 
d’abord l’exercice du ministère aux religieux des différentes 
Congrégations et le culte redevient public. Les conversions 
se multplient dans toutes les classes de la société ; une fois 
de plus, le sang des martyrs devenait une semence merveil
leuse de fidèles.

Mais, en 1614, Ieyasu jette le masque et lance contre le 
christianisme un édit d’extermination : tous les missionnai
res devaient être bannis; toutes les églises détruites ; les 
chrétiens avaient à choisir entre l’apostasie et la mort.

Iemitsu, petit-fils d’Ieyasu, comptera parmi les plus féro
ces persécuteurs de l’Eglise. Dès 1624, la persécution s’étend 
à tout l’empire.

Le fer et le feu ne suffisent plus à assouvir la rage des 
bourreaux. Au témoignage des protestants hollandais, l’hor
reur des supplices dépasse les plus terribles tourments que 
les chrétiens aient eu à subir depuis l’origine de l’Eglise.

Cette barbarie fit des apostats malheureusement ; mais 
ceux qui avaient cédé à la rigueur des tourments n’étaient 
pas plus tôt remis en liberté qu’ils faisaient ouvertement 
pénitence.

Cent quarante religieux (dont cent onze Jésuites) mou
rurent à l’exemple de leur divin Maître. Quant aux simples 
chrétiens, mis à mort, il est assez difficile de se faire une 
idée exacte de leur nombre. Le Fasciculus e japonicis flori- 
bus, imprimé par les Jésuites en 1646 et qui va de 1557 à 
1640 ne contient qu’une liste de 1,450 martyrs. Au milieu
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d’une pareille tourmente, qui faisait rage partout à la fois, 
les missionnaires, traqués sans cesse, n’ont dû recueillir de 
la moisson sanglante qu’une petite gerbe, comme semble 
l’indiquer d’ailleurs le titre même de l’ouvrage. Si l’on 
compte en outre les milliers de confesseurs qui ont succombé 
en prison ou en exil, on peut, sans exagération, dire avec 
l’historien japonais Takegoshi que cette persécution fit deux 
cent cinquante mille victimes.

La haine de Iemitsu ne connaissait pas de relâche. En 
1636, il publie une loi édictant la peine capitale contre tout 
Japonais qui quitterait le pays ou qui y rentrerait après 
avoir passé un certain temps à l’étranger. Il va jusqu’à 
faire détruire les jonques capables de tenir la haute mer.

En 1640, quatre ambassadeurs portugais, arrivés à Naga
saki avec une suite de soixante-quatorze personnes, sont 
sommés d’apostasier, et, sur leur refus, mis à mort sans 
autre jugement. Iemitsu excepte seulement treize matelots, 
qu’il renvoie à Macao avec cet avertissement :

“ Tant que le Soleil échauffera la Terre, qu’aucun chré
tien ne soit assez hardi pour venir au Japon ! Que tous le 
sachent ! Quand ce serait le Roi d’Espagne en personne ou 
le Dieu des chrétiens lui-même, celui qui violera cette 
défense payera son crime de sa tête ! ’ ’

C’est ainsi que le Japon se confine dans un isolement 
farouche qui durera plus de deux siècles.

VI. — Extinction bu Christianisme

Après avoir fermé le pays à l’étranger, le gouvernement 
des Tokugawa prend de nouvelles mesures pour extirper le
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christianisme. Les missionnaires, les catéchistes, les simples 
fidèles voient leur tête mise à prix : arme terrible, qui par
tout et toujours a suscité des Judas.

Puis, en 1716, la loi du Shumon aratame (recensement 
religieux) oblige chaque famille à se rattacher à une pagode ; 
il appartiendra au bonze de délivrer le certificat de foi 
bouddhique, de procéder à la toilette funèbre des morts, de 
leur imposer le nom posthume. A l’occasion de ce recense
ment annuel s’accomplit le sacrilège cérémonial de l’E-fumi 
(piétinement de la Croix). Cet acte sacrilège est exigé 
même des étrangers. Les Européens ne pourront donc plus 
débarquer au Japon qu’au prix d’une apostasie.

Privée de ses chefs et de ses meilleurs soldats, l’armée 
chrétienne capitula. Il y eut, sans doute, de nobles excep
tions ; mais il faut reconnaître que le grand nombre crut 
pouvoir transiger avec le devoir par une apostasie simulée. 
Chose triste à dire, les fils des premiers seigneurs chrétiens 
montrèrent, pour la plupart, une faiblesse de caractère dé
plorable. Pour se racheter du crime d’avoir été baptisés, 
plusieurs d’entre eux poussèrent la lâcheté jusqu’à verser le 
sang de leurs frères.

Les infortunés chrétiens attendront en vain l’arrivée d’un
9

prêtre. Par deux fois (1642-1643), les Jésuites réussissent 
à débarquer au Japon ; mais, saisis aussitôt, ils sont mis à 
mort ou périssent de misère en prison. En 1708, le Père 
Sidotti, prêtre italien, fait une dernière tentative ; il meurt 
à Tokio, après une captivité de six ans. Le tombeau du 
christianisme est scellé !
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Les historiens japonais vantent à l’envi les bienfaits de 
cette longue paix de l’ère des Tokugawa. D’aucuns, cepen
dant, soulèvent ce brillant manteau et nous découvrent de 
bien tristes plaies. Les fiers chevaliers ont échangé le sabre 
pour le pinceau ; malgré de nombreuses lois somptuaires, un 
luxe effréné devient général. Au témoignage de Take- 
goshi, les pagodes bouddhiques et shintoïstes sont des cen
tres d’attractions malsaines. Edo et Osaka deviennent des 
“ sen tines de débauches Après de pareils aveux, on 
s’étonne de ne pas trouver sous la même plume un mot de 
blâme pour les Tokugawa.

Les chrétiens se terrent devant la tempête, la vie reli
gieuse paraît éteinte.

Par quel organe se transmettra la sève catholique pendant 
plus de deux siècles 7

Les chrétiens japonais pourraient répondre avec les 
Juifs :

“ Lorsque nos Pères furent emmenés en Perse, ceux d’en
tre les prêtres qui craignaient Dieu prirent le feu qui était 
sur l’autel, le cachèrent secrètement dans une vallée, où il y 
avait un puits profond et sec et ils l’y préservèrent. ” 
(II Mach., I, 19).

Au moment de la tourmente, les missionnaires confièrent 
l’étincelle de la foi à la fidélité des humbles, qu’ils entou
rèrent d’une organisation forte et simple. C’est ainsi que 
Dieu daigna conserver une fois de plus le feu sacré.

<iui fut

Poursuj 
et surv,
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VII. — La Tradition

Xavier se montra au Japon ce qu’il avait été aux Indes 
un héroïque catéchiste. Avant tout, il fait prier les néophy
tes ; il commence par leur apprendre le signe de la croix, le 
Pater, l’Ave, afin qu’ils sachent “ demander à Dieu l’ac
croissement de leur foi et la grâce d’observer sa loi ”. Puis 
c’est le Credo, les commandements dont il rédige un com
mentaire succinct. Aux Indes, il attachait une importance 
toute spéciale à la récitation du Confiteor. A défaut de 
confesseur, il voulait que cette confession quotidienne des 
péchés tînt lieu de confession sacramentelle. Au Japon, 
nous retrouvons aussi le Confiteor avec un remarquable 
petit Traité de la contrition parfaite, qui a été réédité de 
nos jours.

L’imprimerie des Jésuites avait fourni à la piété des 
fidèles des images, une Vie des saints, un Abrégé de la 
Doctrine chrétienne en forme de dialogue. Les persécuteurs 
firent main-basse sur la plupart des livres chrétiens : mais 
il resta aux fidèles le Rosaire, cet admirable canal qui ne 
cessa d’alimenter les âmes des eaux de la grâce.

Pour assurer la persévérance de ses chrétiens François 
Xavier avait ébauché aux Indes une organisation religieuse, 
qui fut complétée dans la suite :

“ Partout, écrivait-il, je laisse en partant quelqu’un qui 
poursuive l’oeuvre commencée (un camcapole, catéchiste 
et surveillant). Dans tous les villages, je dépose une copie
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des prières. A ceux qui savent écrire, j’enjoins d’en multi
plier les exemplaires, de les apprendre par coeur, de les 
répéter tous les jours. Je règle que, le dimanche, tous se 
réuniront pour les réciter et je charge quelqu’un d’y veil
ler. "

Pendant deux siècles, les Paravers ont connu l’abandon, 
le schisme, la propagande protestante ; ils sont encore catho
liques, aussi fervents que jamais.

François-Xavier ne procéda pas autrement au Japon. 
Dès le début, nous le voyons organiser la petite chrétienté 
d’Ichiku, près de Kagoshima. Michel, le premier des con
vertis, est constitué administrateur. Il apprend à bapti
ser, reçoit un livre de prières, un calendrier, les sept psau
mes de la pénitence pour les réunions du vendredi, le récit 
de la Passion pour celles du dimanche.

Il fallait des objets de dévotion, quand ce ne serait que 
pour les opposer au mobilier superstitieux des idolâtres. A 
défaut à.’Agnus Dei, François Xavier lui remet, en des 
sachets de soie, le Credo, ou les saints noms de Jésus et de 
Marie écrits de sa main, enfin une image de la Vierge.

Si l’on jette un coup d’oeil sur l’état des chrétiens au 
lendemain de la découverte, on peut affirmer que les mis
sionnaires des Missions Etrangères ont retrouvé l’Eglise du 
Japon dans le cadre même établi par François-Xavier et 
ses dignes successeurs.

VIII. — Aux portes nu Japon

Le vaisseau qui portait Xavier du Japon à Malacca fut 
assailli par la tempête aux deux tiers de sa route et la
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chaloupe, détachée du navire, s’en alla à la dérive empor
tant quatre matelots. Confiant en Dieu, l’apôtre fait stop
per le navire pendant deux heures: “ La fille va revenir à 
la mère ”, disait-il avec assurance. Tout à coup, en plein 
typhon, la barque reparaît avec les hommes.

N’est-ce pas là l’image du vaisseau de l’Eglise dont la 
tempête a détaché la barque du Japon 1 La mère ne 
cesse d’interroger le Ciel avec l’invincible confiance 
que la fille lui reviendra.

* # *

La “ rechristianisation ” du Japon présente avec la 
“ rechristianisation ” de la Chine une analogie frappante.

Xavier meurt sur le rocher de Sancian, sans pouvoir 
pénétrer au Céleste Empire. Vingt-cinq années durant, 
Jésuites, Dominicains, Franciscains, Augustins, essaient de 
s’y glisser. A Mathieu Ricci était réservé l’honneur de 
renouer à Pékin, après une éclipse de trois siècles, la tradi
tion chrétienne importée par le Franciscain Monte Lor- 
vino, et de mener à bien les projets de saint François- 
Xavier.

De même, dans l’Empire du Soleil levant, après plus de 
deux siècles d’isolement, la Société des Missions Etran
gères aura le bonheur de replanter la Croix sur cette terre 
chère à l’Eglise, et de remettre la fille ressuscitée entre 
les mains de sa mère.

• * •
»
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Mais la joie de chanter 1’Alleluia sur l’Eglise du Japon 
sera payée par d’héroïques sacrifices.

Le 28 avril 1844, le Père Forcade, suivi d’un catéchiste 
chinois, abordait, sous la protection du pavillon français, à 
Okinawa (île centrale de l’archipel Riou Kiou). Le 1er 
mai, il célèbre la messe à bord et met sa nouvelle mission 
sous le patronage du Coeur très pur de Marie. Ce jour-là 
même, il découvrait au rivage, sur une assez large dalle, une 
croix latine parfaitement dessinée : il se trouvait en face 
d’un monument authentique de l’odieuse loi du E-fumi 
(piétinement de la Croix).

La crainte d’une intervention française empêcha toute 
violence sur la personne du missionnaire ; mais il n’en mena 
pas moins, pendant deux ans, une existence de prisonnier : 
nuit et jour, il vivait entouré d’obséquieux petits officiers 
qui n’étaient que d’honnêtes géôliers.

• • s

En 1846, Grégoire XVI érige le Japon en vicariat apos
tolique, et l’intrépide sentinelle d’Okinawa est désignée 
pour en être le premier titulaire :

Un navire envoyé à sa recherche apporta au Père Forcade 
la nouvelle qu’il avait été nommé évêque de Samos in parti- 
bus, par Grégoire XVI, le 25 mars. Près d’une année allait 
s’écouler avant qu’il pût recevoir l’onction épiscopale à 
Hong-kong (21 février 1847).
“J’ai la ferme confiance, écrivait-il peu après, de voir 

bientôt s’ouvrir devant nous les portes du Japon... Tout 
me confirme dans cette pensée que le jour des miséricordes
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du Seigneur n’est pas éloigné pour ce grand et malheureux 
empire. Le flambeau de la foi (s’il y est éteint) s’y rallu
mera bientôt, et, comme par le passé, n’en doutons point, il 
y brillera d’une grande lumière : luce splendida fulgebxt... 
L’heure approche, et elle est déjà venue, où le Fils de 
l’homme sera glorifié dans nos îles. C’est bien à nous que 
l’on pourrait dire aujourd’hui: “ Sanctifiez-vous ! Demain, 
en effet, le Seigneur fera parmi vous de grandes choses. ” 
(Jos. 3).

Hélas ! les espérances entrevues ne se réalisent pas encore. 
Le Père Adnet mourra dans ce poste d’avant-garde, après 
deux années d’une longue agonie. D’autres missionnaires 
y reprendront à leur tour la faction. Mgr Forcade, miné par 
la maladie et la tristesse d’une vaine attente, rentrera en 
France (1852).
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Cependant, la Vierge Immaculée daignera exaucer la 
prière du pieux évêque.

Le 9 octobre 1858, le Japon ouvre officiellement à la 
France les trois ports de Yokohama, Nagasaki et Hakodate. 
Aussitôt les missionnaires s’empressent d’entrer par la 
porte entrebâillée. A la fin de 1864, Nagasaki voit s’élever, 
sur les flancs de Oura, une petite église gothique, en face de 
la sainte montagne où se dressa la croix des vingt-six mar
tyrs. La Reine des Martyrs prend possession de son trône ; 
elle y conviera bientôt les descendants des chrétiens restés 
fidèles.

(A suivre).
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Autour de la Guerre

CARNET DE ROUTE D’UN AUMONIER

A souffrance rapproche les cœurs. Elle les rapproche 
surtout du cœur du prêtre qu’ils devinent compa

tissant à leur mal et le plus bienfaisant par la foi qui est 
en lui.

Un prolétaire “ conscient ” en faisait l’autre jour la 
remarque dans une ambulance :

“ Quand un de nos camarades est touché à mort, nous 
autres, nous n’avons à lui dire, que des bêtises. “ — Ne te 
fais pas de bile, mon vieux. Ça sera rien. ” Nous ne le 
croyons pas. Lui ne nous croit pas non plus. Mais, si les 
curés arrivent, c'est une autre affaire. Ils ont de quoi cau
ser, eux, avec leur religion, leur Bon Dieu, leur je ne sais 
pas quoi. Et c'est vrai qu’ils vous remontent un homme. Il 
n’y a qu’eux pour parler comme ça. ”

J’ai recueillis plusieurs petites scènes, en une même jour
née, pour l’illustration de ce propos.

den

quo

la d 
et 8( 
trouj 
émeu

chai

di vif

Nous sommes en train sanitaire. La soirée se prolonge I dats. 
assez gaiement, sans que personne ne songe à dormir. Les g n’en
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blessés, copieusement ravitaillés de bonne boisson, bavar
dent, blaguent, chantent. On dirait une bande de gamins 
lâchés en vacances.

Arrive l’infirmier.
Tête d’ecclésiastique bien vite repérée dans le wagon. A 

quoi l’ont-ils reconnu ? Il se le demande et ses malades 
l’ignorent comme lui. Mais le fait est que son sacerdoce 
invisible se voit quand même. Son regard, pins méditatif ; 
sa physionomie marquée par la réflxtion, la vie intérieure, 
la douceur et la réserve des sentiments ; son timbre de voix 
et ses expressions, moins brutales que dans le commun des 
troupiers ; une certaine délicatesse de procédés, un mot qui 
émeut les âmes ou attendrit les cœurs... En sa présence le 
voisinage d’En-Haut se fait sentir, et les conversations 
changent aussitôt de ton.

Elles restent familières, car il met tout le monde à l’aise. 
Mais les plaisanteries équivoques disparaissent du réper
toire. Ces joyeux compagnons parlent tout naturellement 
de ce qu’il y a de meilleur en tux-mêmes, heureux d’en 
prendre conscience grâce à lui et de le lui manifester.

Ils parlent du curé de la paroisse, de l’aumônier de 1 a 
division. L’un dit :

“ — Je n’allais plus à la messe il y a déjà longtemps, du 
temps que le gouvernement vous a retiré la paye. Mais la 
femme et les enfants n’y auraient jamais manqué. Depuis 
la guerre, c’est différent. Quand on était au cantonnement, 
le dimanche, l’église était “ foulée", tant il y avait de sol
dats. Notre aumônier nous faisait des sermons comme on 
n’en fait pas de pareils. Au commencement, il parlait quel-
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quefois latin, que je ne pouvais pas le comprendre. Ensuite 
de ça il nous expliquait. C’était bien joli de l’entendre. 
Même ceux qui se moquaient de la religion le disaient 
comme nous. On chantait tous ensemble. Il faut avoir vu 
ça pour le croire. Vous pouvez être tranquille maintenant : 
je ferai ma messe tous les dimanches si je retourne au pays, 
et personne ne m’en empêchera Je ne serai pas seul : il y 
en aura beaucoup de changés comme moi ! ’’

La chambrée entière l’écoute, elle semble partager son 
sentiment. Au milieu de ces indifférents d’hier, le prêtre se 
trouve en pays ami.

• • •

Une sympathie plus touchante vient à lui du comparti
ment voisin, c’est un membre de la Jeunesse catholique, 
dix-sept ans, engagé volontaire, une blessure au poignet, 
toute son âme visible dans les yeux qui brillent de pureté 
et de générosité.

Nous nous étions rencontrés en chemin de fer, il y a plu
sieurs années, au retour de Paray-le-Monial. Quelques mots 
échangés en cette soirée d’intimité religieuse avaient fait 
naître là un espoir de vocation. Il me reconnaît cette nuit 
sous mon déguisement d'infirmier. Quel élan de joie !

“ — C’est vous ! Comme Dieu est bon de me permettre 
de vous retrouver. Vous me parlerez encore de lui ? ”

Et il me confie son cher secret avec une émotion qui 
illumine son beau visage d’adolescent.

Je l’aime d’une tendresse de frère aîné, ce petit soldat ui 
s’est de à offert à la patrie et qui rêve maintenant de s’offrir 
au sacerdoce.
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Nous nous isolons du brouhaha pour reprendre la conver
sation d’autrefois. La même ambition le fait toujours tres
saillir : sc donner à Notre-Seignenr pour le donner aux 
autres. Il n’a jamais fait d’études, mais il a cette science di
vine du mystère du Christ ; le reste, à force de labeur, s’y 
ajoutera plus tard. Il sera prêtre. Sur les ruines de la guerre, 
il portera l’hostie d’où descend la force qui fait revivre les 
âmes et les peuples. Impatient de l’élever entre ses mains 
consacrées, il demande à la recevoir ce matin même dans sa 
poitrine qui s’est gardée religieusement du péché.

Notre messe se dit un peu en cachette, dans un coin de 
wagon inoccupé. Il s’agenouille pour la servir avec une piété 
de premier communiant, ne relevant son front qu’au moment 
où son Dieu vient à lui... Un mot de l’Evangile me fait en- 
entrevoir le tressaillement d’amour qui se dissimule en sa 
présence sous les saintes espèces : “ L’ayant regardé, Jésus 
l’aima. ” .

* * #

Nous stationnons, deux heures plus tard, dans une gare 
bretonne, d’accès facile, où la foule peut s’approcher libre
ment de notre train.

?rave gens de la campagne, ils ont fait 10 et 12 kilomè
tres pour venir jusqu’à nous, chargés de leurs gros paniers 
de provisions.

Une femme en deuil me remet son paquet pour mes ma
lades :

“ — Dieu vous le rendre, Madame !
“ — Ah ! j’ai bien besoin du secours de Dieu ! Un de mes 

fils a été tué ; l’autre est en Argonne où il se bat chaque 
jour. “
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J’enco irage l’héroïque mère avec une pensée de foi.
“ — Que cela fait du bien d’entende dire ces choses ! Vous 

êtes donc prêtre ? ”
Et, tout aussitôt, elle va prévenir ses voisines.
Les paniers sont vides. Il reste encore quelques minutes 

avant le départ : tout ce peuple se rassemble à ma porte.
On approche avec respect. On écoute.
C’est presque un sermon qu’il faut improviser sur le mar

che-pied du wagon, en pleine gare. Il s’achève comme dans 
une église :

“ — Bénissez-moi, mon Père ; bénissez-nous et nos pauvres 
petits enfants. ”

Le train s’ébranle.
En réponse à mon geste liturgique, les paysannes tracent 

discrètement à leur poitrine le signe de la croix.* Et leur 
charité juge qu’elle a déjà reçu sa récompense en recevant 
cet à-Dieu !

Terminus ! Tout le monde descend.
Des blessés nous quittent pour l’hôpital :
“ — Au revoir, Monsieur le curé, merci de vos bons soins ! ”

Nos grandes voitures sont vides, maintenant. Nous y 
sommes seuls. C’est un peu triste, après deux jours de vie

Mais cette solitude se peuple à nouveau. Des gamins 
faméliques surgissent à tous les réduits du quartier. Ils 
connaissent la manœuvre. ,

A l’arrivée de nos convois, des restes de pain encombrent
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nos banquettes, mêlés de morceaux do fromage et de boites 
de singe à demi-consommées. La marmaille flaire cette 
bonne aubaine. “ Pour moi, M’sieur. On est cinq à manger 
chez nous. Le père est mobilisé et il y a maman qui est ma
lade. “ Croûtons et déchets dégringolent par la poptière dans 
les tabliers qui se tendent. On se dispute à qui attrapera la 
meilleure part, Galopades. Bousculades. Querelles renfor
cées de cris et de coups...

Une voix gronde au sein de l’émeute. C’est un de mes 
confrères. On reconnaît à son tour le curé bon et rude, ha
bitué au commandement des gamins du catéchisme.

“ — Du calme, là-dedans. Commencez 'par vous taire. 
— Toi, le grand frisé, rends-lui sa tartine. Tu n’as pas 
honte ?... ”

Intimidée, subjuguée, la troupe rentre dans l’ordre.

* * *

Et l’abbé reprend, adouci comme son auditoire :
“ — Puisque vons êtes si sages, il y aura des médailles 

pour tout le monde. Avancez un par un... ”
Le défilé commence : il ne finira plus. Les premiers servis 

courent prévenir leurs petits frères, qui amènent leur grande 
soeur, laquelle prévient son voisinage.

Tout le faubourg arrive. Quand les douze douzaines de 
médailles y ont passé, il reste encore des retardataires à 
servir :

“ — Plus rien, mes bons amis. Ce sera pour le prochain 
voyage.

“ — Vous ne nous oublierez pas surtout, Monsieur le 
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curé. Nous viendrons voir à tous les trains, jusqu’à ce que 
ce soit le vôtre ! ”

* # *

Le même soir, par une route déserte, je regagne mon can
tonnera rat.

Un bi ave camarade m’accompagne, un peu las de sa 
journée, il se plaint de n’y plus voir, tant “ il fait soir ",

Compris.
Nous entrons dans un taudis douteux qu’un enseigne ose 

qualifier de “ Buvette bourgeoise
Un bon verre de bière rendjdes yeux et des jambes à mon 

compagnon.
Je veux réj 1er. Une médaille se mêle à mes sous sur le 

comptoir. Elle me trahit. |
“ C’est donc vrai que vous êtes curé, Monsieur le militaire. 

Mon petit garçon me l'avait dit à votre air quand il vous a 
vu entrer. Prenez donc encore quelque chose, ça me portera 
bonheur que vous soyez venu dans ma maison. Il y a si 
longtemps que nous n’avons plus vu de prêtre chez nous. ”

Jusqu’en cette basse taverne, le reflet de Dieu est accueilli 
avec joie !

• • •

Je récapitule mes souvenirs "En un seul jour, sans aucune 
œuvre marquante, rien qu’à vivi > au milieu de la foule, 
quelques prêtres ont permis’à Notre-Seigneur d’exercer son 
attirance sur bien des âmes. Si nous étions plus nombreux, 
et si chacun de nous devenait meilleur, que cette action 
bénie se déploierait magnifiquement !
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