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SOMMAIRE 

L'objectif de cette thkse est de cerner certains aspects du confort materiel 

au Bas-Canada B une Cpoque oh nombre d'ktudes dkcelent une augmentation des 

niveaux de richesse et une accumulation de hiens de toutes sortes chez plusieurs 

groupes sociaux. C'est egalement 1 cene Cpoque que la notion de confort connait 

des changements d'acception et que la realit6 qu'elle recouvre n'atteint plus 

seulement les couches les plus tbrtunees de la soci6tk. 

Les domaines retenus sont d'abord le chauffage e t  I'6clairage. deux aspecu 

du confon qui affectent directement les gestes de la vie quotidienne: ensuitr le 

dkcor. un domaine qui permet d'aller au-deli de 1'6num6ration et de l'identification 

des objets pour saisir l'aunosphkre de cenaines habitations; enfin l 'hygihe 

personnelle. une source de hien-&re dont les lents changements en Europe comme 

en Amerique. bien que plus difficiles B mesurer que les prCc6dents. sont tout de 

meme rdels. 

Inspire de quelques etudes f n n p i s e s  et americaines - les etudes 

canadiennes font dkfaut -. nous avons d'ahord choisi lss th6mes les plus pertincn~s 

B l'etude du confort, puis procedt5 ensuite de t'aqon ernpirique en interrogeant les 

inventaires a p r h  dCcb, les documents les plus riches d'inf'ormations sur ce sujet. 

Les donndes chiffrees que les programmes informatiques nous ont livrt5rs onr 

ensuite 616 confront6es aux joumaux contemporains et aux recits de voyage. deux 

sources qui se sont riv6Kes des plus u d e s  i I'itude de ce vaste champ qu'est la 

vie matkrielle. 

Les conclusions glnkrdes sont dicisives sur les trois premiers aspects 

soumis B l'enquete. Le chauffage, l'iclairage et le decor des habitations connaissent 

en effet des am6liorations plus ou moins consid6rables selon les groupes sociaux 

et les niveaux de fortune. Ces resultats n'itaient pas inattendus. L'enquete visait 

certes 2 dkmontrer qu'il y avait be1 e t  bien transformation, mais il h i t  encore plus 

important de pouvoir apporter les nuances qui seules permettent d1CvaIuer le 

rythme, l'ampleur et la rkpanition socio-geographiquz des transformations. Qumt 

au demier volet de I'enquete. I 'hygihe personnelle. la mdthode utilisee 



pr&Cdemment ne s'est pas r6dlte  aussi effcace, sans doute parce que l'inventaire 

n'est pas aussi fiable ni constant quand il s'agit de hiens destinks B I'enuetien du 

corps. Aussi, les &sultats ont-ils 6te confront& avec encore plus d'attention aux 

auue sources les plus pertinentes que sont les journaux et Ies stocks de marchands. 

Les mutations sont rkelles ici Cgalement. les donnkes chiffrkes indiquant une 

progression dans presque tous les aspects analyses: harbe. cheveux. dents. 

ablutions et fonclions naturelles. La lente mutation des attitudes face au corps rt 

2 l'utilisation de l'eau n'est cependant pas un phknomtne aidment quantifiable. de 

sone qu'il reste de nomhreuses interrogations en ce domaine malgre les proprks 

cenains accomplis durant le premier tiers du XIX' siecle. 
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AVANT-PROPOS 

Depuis au moins une trentaine dlann&s. 1'6conomiste Gilles Paquet et 

l'historien Jean-Pierre Wallot s'intkressent aux diffdrents facteurs qui ont 

transform6 I1&onomie bas-canadienne au tournant du XIXe  si5cle. En l'ahsence de 

recensements tiables et suffisamment detailles pour Cue udles B leurs analyses. ils 

ont eu recours. entre autres documents. B un Cchantillon d'inventaires aprh  dCds 

dont le contenu a Ct6 retransmit systhatiquement sur des grilles d'andyse faciles 

d'accbs. Les mn&s 1792 h 1796 et 1807 & 1812 ont 616 choisies comme pkriodes 

pour Ctudier le passage du XVTIIe au XRe siikle. 

Par la suite, soit au debut des annks 1980, David-Thierry Ruddel et moi- 

mEme, tous deux A I'emploi du MusB national de llHomme (aujourd'hui Musee 

canadien des civilisations) nous nous sommes joints au tandem Wallot-Paquet, 

amenant nos propres htt5rErs qui convergeaient vers certains objectifs du mude. 

B savoir l'etude de la culture madrielle de diWrents groupes sociaux. Nous avons 

donc prStt5 notre concours B la rkalisation de la deuxibme Ctape de leur projet qui 

ttait de cornplBter la d r i e  documentaire pour couvrir tout le premier tiers du XIX' 

si2cle. Les annees 1820 B 1825 et 1830 h 1835 furent choisies comme pkriode 

d1t5chantillon. 

Il en a rkssultd une hanque de d o n n h  compode de plus de 1000 inventaires 

provenant des deux dgions les plus peupMes de la vallte du Saint-Laurent, 

Montreal et Quebec. qui. A leur tour, furent divides en trois sous-dgions: ville. 

rive nord et rive sud. Les quatre groupes sociaux retenus repr6sentent assez bien 

la structure des occupations de I'dpoque: les marchands (marchands, nkgociants. 

commerpnts), les membres des professions libkrales (avocats, nataires, mt5decins. 

etc.), les artisans (forgerons. menuisiers et charpentiers) et les habitants 

(agriculteurs ou cultivateurs). La m6thodologie de cet Ohantillon a M longuement 

et 2 plusieurs reprises expliquk, notamment dans la Revue d'hirtoire de 
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Z'AmPriquefran~aise (vol. 30, no 2. 1976 et vol. 39. no 4, 1986) ainsi que dans 

le Bulletin d'histoire de la culture mart+ielle (no 17. 1983) de sorte qu'il ne 

convient pas ici d'y revenir . 
Telle est l'origine du corpus documentaire qui sous-tend cette these. Pour 

mieux repondre B nos hesoins toutefois. quelques modifications mineures ont it6 

apporties B cet Cchantillon. Premitrement. les auherpistes et ceux que I'on 

dtnommait simplement <<bourgeois* dans les documents ont Cd Climinks de In 

liste originale. les premiers parce que nous ne pouvions distinguer clairement les 

biens mobiliers de l'auberge de ceux de la maison, les seconds parce que nous 

n'avons pu retracer leur occupation ant6rieure. ce qui rendait difficile leur insertion 

dans les groupes sociaux B 1'6tude. Deuxi2mement. comme les membres des 

professions liberales sont en gCnCraI peu nombreux dans l'echantillon. nous awns  

cru hon de ne pas les integrer dans les tableaux figurant dam la these, ce qui par 

ailleurs n'exclut nullement l'utilisation des donnkes les concernant aux t'ins 

d'analyses qualirarives. Bret un total de 913 inventaires. soit 426 pour la region 

de Quebec et 487 pour celle de Montreal. ont pu suhir le traitement infonnatique 

qui s'imposai~ pour ripondre B nos interrogations de dCpan. 

Pour la realisation de quelques tahleaux apparaissant dans le corps du texte. 

il nous a fallu retoumer aux documents manuscrits ou aux transcriptions des 

originaux. Soit que les objets qui inttressaient noue propos n'avaient pas kt6 

regroup& en catCgories distinctes (mobilier. chauffage. objets rnCnagers. etc.). soit 

qu'ils aient tout simplernent ett5 omis. Tels furent le cas des tableaux sur les types 

de pdles. les accessoires dkcoratifs et I'hygihe personnelle. 

On remarquera que nous n'avons pas eu recours B la construction d'indices A 

partir du contenu des inventaires aprh d C c b ,  une mCthode Cprouvke et utilisde 

depuis plusieurs annees par bon nomhre d'histotiens et d'arcMologues d'ici et 

d'ailleurs, notamrnent par Ies Amkricaines Lois Green Carr. Lorena S. Walsh et 

Carole Shammas dks 1980. et par une kyrielle d'autres par la suite. dont Amy 

Friedlander, Micheline B aulant, John Dickinson et Christian Dessureaul t. Cette 

mkthode est sunour utilide pour ktudier 1'~volution du niveau de vie ou du hien- 



Owe matkriel d'individus ou de groupes sociaux en excluant le recours aux valeurs 

monktaires, trop souvent sujettes aux variations. Elle consiste essentiellement ri 

resumer dans un indice le contenu d'un inventaire en skleotionnant un certain 

nombre d'ohjets ou de materiaux - qui varient en fonction des objecafs poursuivis 

- et en leur attrihuant une cote. ~ t a n t  donne que noue intention n'Ctait pas de 

quantitler l'ivolution ni du niveau de richesse ni du niveau de vie durant la 

piriode CtudiCe mais d'ahord et avant tout de cerner quelques manifestations du 

confon A une Cpoque oti la sociktk has-canadienne est en pleine transformation. 

de voir comment ces manifestations mat&ielles ont progress6 et jusqu'i quel degrk 

elles ont atreint differents groupes sociaux. nous awns  prefdre considkrer tous les 

hiens durables reliCs aux phCnomknes que nous voulions etudier. 

Meme si la repr6sentativite des inventaires apres dCcks n'est plus remise en 

cause. quelques remarques s'imposent toutefois sur la f a ~ o n  dont nous les awns  

utilisks dam le cas des artisans d'une part et des deux principaux groupes 

linguistiques d'autre part. Les quelques ttudes critiques des inventaires a p r k  dtds  

concernant les artisans (Y. Morin pour la paroisse Notre-Dame-de-QuChec: 

L. DCry et R. Lessard pour la ville et les faubourgs de Quthec) confirment que 

les mCtiers ici choisis sont tr?s representatit's de la pCriode. mais nous evitrrons 

quand mf me les gCntmlisations en raison des disparitks parfois considkrahles entre 

cenaines occupations, entre menuisiers et charpentiers par exemple. Aussi ferons- 

nous le plus souvent possible rkfdrence ii crs metiers plutBt q u l  l'ensemhle des 

artisans et verifierons-nous la validit6 de nos donnkes statistiques 1 h i d e  des 

quelques etudes portant specifiquement sur les artisans (Audet. Bernier. Deshiens. 

Dery et Lessard, Ruddel. etc.). Enfin, on trouvera dans le corps du texte de 

frequentes rkfkrences aux deux principaux groupes occupant le tenitoire, B savoir 

les Canadiens et les Britanniques, mais il impone de savoir que l'inventaire aprk  

dects n'est pas le document le plus representatif du groupe hritannique dont la 

coutume est plutbt d'avoir recours au testament, un acte legal qui n'exige pas 

d'dnumeration exhaustive des biens. 
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A cette imposante banque de domtes s'ajoutent deux autres corpus 

documentaires. compost5s d'inventaires apr& d&s ayant s e ~  B des analyses 

antkrieures. Le premier en comprend une cinquantaine provenant des villes de 

Quebec et de Montdal enue les annCes 1740 et 1755 et nous a surtout semi de 

point de repere pour evaluer i la fois I'imponance des changements survenus au 

tournant du XIX' siecle et le poids des coutumes et des habitudes herides dr la 

pCriode franpise. Le second en compte une soixantaine. tous issus d'occupanrc du 

quartier ouvrier de Saint-Roch de Qutbec entre les anntes 1820 et 1850. Le 

recours B ce dernier ensemble d'inventaires visait deux ohjectifs: d'abord comhler 

une lacune de la banque informaride de base (1792-1835) en incluant les 

journaliers et quelques autres occupations tels les mqons  et les petits 

commergants; ensuite cerner d'un peu plus prks l'univers domestique de ce milieu 

mais Cgalement l'habitation ouvritre. paniculi&emenc celle des journaliers et des 

artisans les moins t'onun6s. La littkrature ethnographique et historique s'intiresse 

en effet davantage i la maison de pierre qui a s u  braver les aft'res du temps et 

qu'on peut encore observer de nos jours. Elle fut pounant heaucoup plus rare que 

la maison de hois. 

Bien entendu. de nombreux auues fonds documentaires s'ajoutent aux 

ensembles que nous venons d'dnumkrer et dont les sources apparaissent en 

bihliographie. Prks de 400 marches de construction et plus de 1 5 0  haux de 

location se rattachant aux quartiers Saint-Roch et Saint-Vallier de Quthec pour les 

anntes 1810 i 1850 m'ont permis de saisir I'6volution de cenains aspecls 

structuraux de l'habitation ouvrikre durant la premiere moitii du XIXe sitcle. 

aspects que les inventaires ne touchent que tres accessoirement. Toujours pour 

dresser le portrait de l'habitation mais r u d e  cette fois. quelque 75 autres marchis 

de construction sont Venus completer les inventaires dam ma recherche des 

transformations interieures de la maison rurale. 

Les journaux de I'Cpoque. et plus particuli&rement Lo Gazette de QuPbrc. 

(1764-1831) et La Gazerre de Montreal (1795- 1830). ont tte aussi une prgcieuse 

source d'intbnnation sur les <cmarchandises skches~ disponihles sur Ies march& 
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quChCcois et montdalais, sunout celles qui ont trait au decor intbrieur des 

habitations et B l'hygikne personnelle. Enfin. ces mEmes journnux de meme qu'une 

vingtaine de rCcits de voyage sont Venus B noue secours pour dCceler un climat. 

une atmosphkre que d'arides statistiques ne peuve nt rendre. 

fl va de soi qu'une seule personne ne pourrair ii elle seule colliger une telle 

masse de documents. De nomhreuses autres. ii une &ape ou B une auue de  la 

collecte des donnkes. ont donc appone leur contribution. I1 m'est irnpossihle ici de 

les remercier toutes individuellement car certains fonds documentaires dans 

lesquels nous avons puis6 occasionnellement furent le fruit de programmes 

gouvemementaux d'emplois pour ttudiants. Tels furent. par exemple. les cas des 

fonds de marches de construction et de haux de location qui datent dkjh d'une 

honne dizaine d'anntes. I1 en est autrement toutefois du principal fonds 

documentaire - c'est-i-dire les 9 13 inventaires aprgs dCch des annCes 1792 B 1 835 

- sans lequel cette t h k  aurait it6 irnpensahle. Mon ttroite collaboration 5 la 

collecte des inventaires de la region de  Quebec demeure bien modeste en regard 

de l'tnorme travail accompli par les instigateurs du projet. Messieurs Jean-Pierre 

Wallot et Gilles Paquet Qu'ils regoivent ici toute la gratitude qu'ils mCritent pour 

la gedrositt5 dont ils ont fait montre 5 mon endroit en mettant B ma disposition 

le fruit de plusieurs annies de travail. Je suis ividemment doublement 

reconnaisant A 1'Cga.d de Monsieur Jean-Pierre Wallot, mon directeur de t h h .  

pour ses conseils judicieux. 

Je ne peux tgalement passer sous silence le support accordt par le MusCe 

canadien des civilisations. l'organisme pour lequel je travaille. En plus de 

contribuer tinanci2rement h la collecte et B l'informatisation des donnbes, il m'a 

gCn6reusement laissk du temps libre pour la redaction d'un premier hrouillon. 

Entin. quc rnon tpouse, Nicole Castkran, trouve ici toute ma gratitude. d'ahord 

pour la patience dont elle a fait montre en &outant repidtion les nomhreuses 

interrogations qui m'ont assailIi sans reliche lors de la rkdaction de ce texte. 

ensuite pour avoir bien voulu rkviser le texte final dont j'assume toutefois toutes 

les erreurs qui auraient pu Cchapper ii mon attention. 



INTRODUCTION 

Le confon tel que nous l'entendons aujourdthui. c'est-&-dire les differentes 

commodites de la vie susceprihles de contrihuer au bien-0ue matkriel. est un 

concept qui soufire d'une cenaine ambiguytk sdrnantique au dChut du XIX' sil.cle. 

Et cette ambiguYt6 pprovient essentiellement du fait que les significations anglaise 

et franpise diftzrent consid&abIernent et n'Cvoluent pas au meme rythme. 

Dans la langue de Molitre, oB on lui prk&re la notion de bien-&re. il a 

encore dans le premier quart du XM' sikle  la signification qu'il avait au Moyen- 

Age et qui provienr du verhe latin confortare, qui veut dire B la fois consoler. 

riconforter. encourager. fortifier et renforcer. Le suhstantif renvoie h aide. 

assistance. secours'. Encore en 1835. la sixieme Cdiuon du Dictionnairu dt~ 

I'AcadPmie francaise lui donne la mBme signification et ce ntest que dans le 

Complkment du Dictionnaire de Z'AcadPmie franpise de 1854 qu'il apparait 

comme un ntologisme. I1 signifie alors <<hien-&re materiel; aisances de la vie. et 

l'adjectif confortable. egalement un neologisme, est dkfini comme suit: q u i  

concerne le codon: le hien-&re matiriel: qui est convenable sous ce rapport>>. 

L'adjectif est meme utilise suhstantivement comme dans I'exemple suivant: &es 

Anglais s'occupent beaucoup de leur confortable% Par la suite. le terme rsr 

couramment utiiik dans la langue parlee cornme &rite. et comme en fait foi le 

Dictionnaire de LittrP de 1863, il signifie de plus en plus les <<aisances de la view. 

le .hien-Etre rnaterieb, deux notions qui renvoient i des r&Iitks avec lesquelles 

l'dlire fran~aise est familikre depuis longtemps: en effet, d&s le milieu du XVIII' 

' Cette definition est tir& des dictionnaires suivants: Lt, Dictiomaire universe1 d'Antoinu 
Furetigt-e, Paris. SNL-Le Roben. 1978 (r&dition): Dictionnaire historique de la langue_frm(.crisr 
(Alain Rey, dir.), Paris. Dictionnaire Le Robtrt. 1992: Dictionnaire de I'AcadPrnieJrrtn~wise. Paris. 
lmprimerie et Librairie de Firmin Didot Frkres, 1835. (6' edition), 2 tomes. 

Complkment du Didonmire de 1 'Acade'mie fran~aise. Paris, cbez F i n  Didot F r h s .  
~ibraires-hdimrs. Imprimeurs de 17nstitut de Fmce. 1854. A noter que Annik Pardailh&Galabrun 
dam La naissance de l'infim. 3000 foyers parisiens XVIF-XVM' si2cles. Paris. Presses 
Universitaires de France. 1988. p. 33 1. fait apparaiue l'acception moderne du mot pow la premiere 
fois en 1863. 



s i M e ,  le terme bien-itre designe une 4 t u a t i o n  matkrielle qui permet de satishire 

les besoins de l'existence3>b. 

Dans la langue de Shakespeare. le terme comfort est aussi connu et utilise 

depuis le ~ o y e n - A g e  (vers 1225). Issu comme nous l'avons souligne de la racine 

latine confortare. il a d'ahord un sens moral et les thkologiens anglais pour qui le 

Saint-Esprit est le Comfoner, c'est-l-dire le Consolateur. l'utilisent ahondammmt. 

Puis, durant tout les XVIIe et XVIIIe sikles.  il Cvolue graduellement pour 

s'appliquer kgalemrnt aux choses et non plus aux seules personnes. 11 devient d2s 

lors synonyme de hien-Eue physique et matdriel. tout comrne en France. mais 

presque un si&cle plus t8t4. Au dthut du XIXe siecle, le terme comfon, considere 

dam son acception la plus modeme. est de plus en plus utilise par les Ccrivains 

anglais. enve  autres d a m  de nombreux rkcits de voyages. et ce n'est plus un 

concept A usage resueint: il s'agit mainrenant d'une rtalitk qui dtpasse les seules 

prt5occupauons de I'tlite pour engloher de plus en plus de citoyens ordinaires. I1 

suffit de considCrer tous les changements qui interviennent dans le mohilier de 

maison. les ClCments dtcoratifs et meme dans la disposition des pieces durant le 

premier tiers du XU(' siecle pour s'en convaincre'. 

Ainsi, au debut du XIX' sikcie. les rermes w o m f o r ~ ~  et .hien-Ctre)> 

engloheraient sensihlernent les memes realites en Angleterre e t  en France. les drux 

pays qui ont le plus contrihue faqonner la culture has-canadienne. Les deux 

termes seront donc utilisis indiffkremment dam le texte. 

3 Dicrionnaire historipe de 21 langue fran~aise, p. 743. Lct Dicrionnaire de Trivom det-kit 

le ~bien9trew comme la ((situation et &at d'une personne qui vit commod~ment et a qui  rim ne 
manque, suivant sa conditionn. A. Pardailhe-GaIabrun, op. cit., p. 33 1. 

Sur I'&olution du terme confon dans la tradition angIai!se. voir les diffkentes references de 
Witold Rybczynski dans Le confort, cinq si2cles d'habitation. Moncr&al. hitions du Roseau. 1 Y 86. 
pp. 32-33, 137, 245. 

' Sur la recherche du confort matMel dans I'habitation et le mobilier au debut du XIX' sieck. 
an consultera avec profir I'ktude magistrale de Peter Thornton. L'e'poque er son style, In decoration 
intirieure 11520-I 920. Paris, Flammarion, 1986, pp. 145- 157. (Traduit de 1'Cdition originale anglaise 
Aurhenric Decor: The Domestic Interior 1620- I 920. Londres. George Weidenfeld & Nicolson 
Limited. 1984). 



Pourquoi choisir les a n n k  1790-1840 alors qu'il est assez connu que le 

confort moderne, celui du XXt si&cle. est nC d m  la deuxigme moitiC du sikcle 

pr&Cdent avec tous les avantages dkcoulant de la technologic: &eaux d'aqueduc 

publics et privts, sysemes d'kgout des villes, toilettes B I'eau, klairage au gas. 

chauffage central et mEme energie Clectrique A la fi du sikcle. 

Deux raisons surtout incitent B nous pencher plus particulitrernent sur cette 

pkriode. D'ahord parce que quelques etudes6, tant europkennes, arnCricaines que 

canadiennes, parlent dc5jj8 de certains gestes de la vie quotidienne en pleine 

mutation vers le milieu du XVme sibcle, principalement 2 cause de l'introduction 

dans les foyers de nouveaux produits. On pense ici, dans le domaine des coutumes 

de table, un phdnombne qui touche autant la France, L'Angleterre que I'Amkrique 

du Nord, celui de 1'6tain, materiau commun pendant longtemps. qui disparait 

graduellement vers le milieu du sikcle au profit de dramiques de toutes sones. 

6 Pour la France, iI s'agit surtout des oumges suivant.: Fernand Braudel, Civilisarion 
matkrielle. Peonontie er capitalisme. W-XVIIF siMe, Tome 1. Les structures du quoridien: le 
possible et I'impossible, Paris, Annand Colin, 1979, pp. 81-337; Daniel Roche, Le peuple de Paris, 
essai sur la culrure populaire au XV7IP siScle, Paris, Aubier-Montaigne. 198 1. pp. 144- 147; Annik 
PardailhbGalabnnr, La naissance de Z'iwime. 3000 foyers parisiens XVII'-XVIIr siMes, 
Paris, Ressrs Universitaires de F'rance, 1988, pp. 306-307. Pour ltAngletare et les hats-unis: 
Carole Shammas, The Pre-industrial Consumer in Englarrd and America, Oxford, Clarendon Press. 
1990, pp. 183- 187 et Lorna Weatherill, Consumer Behavior and Material Culture in Brirain 1660- 
1760, London and New york Routledge, 1988, pp. 28-33 et 169-174. Pour Ies hats-his: James 
Dee% In Small ntings Forgotten: The Archeology of Early American LiJe, New York, Anchor 
R.ess\Doubleday, 1977, pp. 46-61 et Jack Larkin, The Reshaping of Everyday Lve, 1790-1840. 
New york, Harper and Row, 1988. 
Sur ces difftkents cbgements survenus au X W  sikle et qui touchent directement la vie 
quotidieme dam la du Saint-huent, voir surtout Y V O ~  Desloges, Une ville de locaraires. 
Quebec au XVIIF si2cle. Otrawa Environnemeat Canada, 1991, particulPrement les page5 156 ii 
171; Jean-Pierre Hardy, ~Quelques aspects du niveau de richesse et de Ia vie materielle des artisans 
de Quebec et de M o n M ,  1740-1755, Revue d'hisroire & 1'Mrique fraqaise, vol. 40, no 3. 
(hives 1987)' pp. 355-370; Jode Desbiens, Le niveau de vie et l'univers domestique des artisans 
montr4alais enne I740 et 1809, These de marrise, (histoire), Universitk de MontrM, 1991, 
particulitixement les pages 69 ii 89: Christian Dessureault et John A. Dickinson, ~Niveau de vie et 
reproduction sociale dam la plaine de M m W  1740-f 8 O b ,  Rolande Bonnain, G M  Bouchard 
et Joseph Goy. (dir.), Transmenre, Mriter, succeder. La reproduction familiale en milieu rural. 
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1992, pp. 153-167; John A. Dickinson, ~Niveaux de vie des 
paysans normands et qu&kois au 1 r  sihAew, G&ard Bouchard et Joseph Goy (dir.). Famille. 
Qconomie er socit?tt? w a l e  en contexte d'urbanisasion (17-2U si2cle). Chimutimi-Paris, SOREP- 
&ole des Hautes h ~ d e s  en sciences sociala, 1990, pp. 213-225. 



particuli6rement les anglaises que l'on reussit il produire sur m e  plus grande 

khelle. On pense aussi B la tres lente progression du cauteau de table qui va 

hientBt remplacer le couteau de poche qubommes et femmes ont &dement 

lhahitude de poner sur eux lors de leurs ddplacements. Dam le domaine du 

mohilier, la commode. d6jA adoptke par une bonne partie de M i t e  au milieu du 

XWDe sikle,  commence A se dpandre dans la classe moyenne, chez les plus h 

l'aise des artisans entre autres, dmoignant ainsi de I'expansion d'un nouveau mode 

de rangement des objets personnels et domestiques qui est toutefois encore assure 

majoritairement par le coffre. le b&et et l'armoire. Dans le domaine du chauffage. 

seuls quelques rues  fortun& au Canada peuvent se pennettre d'avoir plus d'un 

poele pow chauffer leur demeure au milieu du X m  sitcle; chez tous les auues. 

le passage du p d l e  de t6le. de brique ou de pierre au posle de fonte devait 2tre 

consid6d comme une amt5lioration considkrable du confort domestique. Quand 

exactement ce ph6nomBne se produit-il et ii quel rythme? Quelques Ctudes 

ponctuelles parlent dCjh de lents changements en ce domaine dans la d e u x i h e  

moitit du sibcle; j'ai voulu poursuivre cette enquete tam le chauffage est au centre 

du confon dans un pays aux hivers rigoureux. 

D'autres changements se produisent au milieu du sibcle: diversification des 

tissus par I'ajout de nouveaux motifs et de nouvelles couleurs, naissance d'un souci 

d'embellir sa maison par I'ajout de tapis, de rideaux, de cadres ou de bibelots. 

Dans l'ensemble toutefois. ces changements qui interviennent des moments et 

dans des l i e u  diWrents. touchet: davantage les plus riches. Il irnporte donc 

d'aller voir ce qu'il advint de ces changements en aval et plus particuli&rement au 

d6hut du WCe sible,  alors que se dessine une nouvelle conjoncture dans tout le 

Bas-Canada, 

Le choix de la p&iode a Ctk Cgalement motivk par des considkrations 

relevant du contexte demographique et 6conomique en pleine mutation durant cette 

pbriode. Il n'y a pas lieu dans le cadre de cette &ude de s'attarder trop aux 

changements qui ont radicalement transfonne la socied has-canadienne en moins 

d'un demi-siecle - ils sont relativement bien comus - mais il nous faut r6sumer 



Ies principaux. ne serait-ce que pour mieux saisir la relation avec noue ohjet 

d'6 tude. 

Au niveau dhographique. les changements sont sans precedent. Durant 

tout le premier tiers du X I . '  siecle. le taux de natalite des Canadiens fraqais 

demeure toujours aussi eleve qu'au XVme sPcle, soit un peu plus de 50 pour 

1000. et comme au siecle pkddent, la population continue de doubler 2 tous les 

quarts de siecle ou B peu prks. De 16 1 3 1 1 habitants qu'il compte en 1790. le Bac- 

Canada passe % environ 697 000 en 1844. Cetle multiplication de la population 

n'est cependant pas due exclusivement B la croissance naturelle des Canadiens 

franpis. L'irnmigration. en grande majorit6 d'origine anglo-saxonne, vient en effet 

modifier considCrahlement le paysage demographique B panir de 1790, avec les 

Loyalisres qui quittent les ~ t a t s - h i s .  mais tout paxticulitrement 2 panir de 18 15 

avec l'arrivee des Anglais. des Irlandais et. dans une moindre mesure. des 

~cossais'. En 25 ans seulement. soit de 1815 B 1830. quelque U)O 000 immigrmts 

dCharquent dans le port de Quebec. presque autmt dans la dicennie suivante. et 

meme si une minorite seulement reste au pays. les effets se font sentir h tous les 

niveaux de la socitt& ii la campagne comme B la ville: disponihilite des terres. 

emplois, salaires. relations ethniques. religions. moeurs et. hien entendu. habitudes 

de consommation. 

Les deux principales villes du Bas-Canada, MontrCal et Quebec. sont le 

thtltre de puissants chambardemens. A Quebec par exemple. ob au moins 12 OM 

immigrants dkbarquent h chaque annCe dans la decennie 1820, les anglophones en 

viement B former quelque 30 1 de la population en 1831'. Les deux villes 

affichent un taux de croissance presque similaire entre 1805 er 183 1 et voient leur 

Chiffks tires de Fernand Ouellet. Le Bas-Canada 1791- 1&10.Change?nenrs smrcrurallt ef 
crise.Ottawa, htions dr IWniversitk d'Ottawa 1976. pp. 22-23 rt de John A. Dickinson e~ Bryan 
Young, A Shon H i s t o y  of Quebec: A Socio-Economic Perspective. Toront. Copp Clark Piman Ltd. 
1988, p. 108. 

' David-Thiery Ruddel. Qu6bec. 1765-1832, Hull. Musee canadien &s civilisations. 199 1. pp. 
32 et 263-264. 



population uipler en un q u m  de si&cle, passant d'environ 9000 habitants B 27 (WH). 

La construction et la &novation domiciliaires sont soumises 5 de telles pressions 

que de nornbreuses farnilles de huit, neuf et meme dix personnes doivent s'entasser 

dans des petits logements ou des petites maisons d'g peine 37 metres cam& ( 4 H )  

pieds cads) .  

Le monde rural est tgalement en pleine mutation. La population qui vit B 

la campagne. CvaluCe h quelque 75 9r en 1760, grimperait i 87 9 en 1784. un 

pourcentage qui resterait relativernent stable jusqu'en 183 1'. Mais ce n'est pas tant 

le rappon entre population w a l e  et population urhaine qui impone pour notre 

propos que la creation durant le premier tiers du sikle de nomhreux hourgs et 

villages avec ses noyaux de joumaliers. d'artisans et de commerpnts qui. ajoutke 

I'augmentation de la population urhaine. ont eu pour ettet de cr6er un marche 

de consomrnateurs pour la production agricole. Il en a dicoul6 une augmentation 

gCnCrde du niveau de vie des agriculte~rs'~ qui ont pu ainsi se procurer de 

nciuveaux produits que la multiplication des kchanges avec i'exttrieur rendaient 

plus accessihles et que les imponateurs puhlicisaient avec une frequence de plus 

en plus assidue dans les joumaux. 

La structure economique connair aussi de profonds houleversements. Les 

fourmres, les pecheries et l'agriculture sont les principales activigs economiques 

durant tout le XVIIIe siecle. Cornme il n'y a pas de march6 pour la production 

agricole avant la tin du XVIII' siiicle, Ies fourmres et, dans une moindre mesure 

Sur la relation enue population rurale et urbaine au debut du XIX siede. Ies intrrpn9ations 
varient parfois d'un auteur a I'auuct mais les plus recentes etudes de Serge Courville sur Ie sujct 
dannent l'heure plus juste en isolant la population male agricoIe de celle dont 1e principal gape-  
pain est ailleurs. Voir tout particulihment Enrre ville et campagne. L'essor du village d m s  les 
seigneuries du Bas-Canada, Quebec, Les Presses de i'Universite Lavai, 1990. pp. 37 et suiv. rt 
4Jn monde d en mutation: Ie BasCanada dans la premiere moitit du XLX' siecle~,, Histoire 
sociale-Social H i m r y ,  vol. XX. n W  (novembre l987), pp. 243-250. 

'O Sw l'augmentation g h k a l e  du niveau de vie des agriculteurs. voir surtout les nombrrux 
articles de Gilles Paquet et Jean-Piene Wallat en hibliographie. On peut y uouver une sqnthbe 
dam Le Bas-Canada au rournant du 1Y siicle: restructurmion er madernisation, Ottawa. La 
sacietk historique du Canada, 1988. 24 p. (Brochure historique no 45). 



le hois et les ficheries dominent l'6conomie canadienne. Mais l'essentiel des 

echanges commerciaux repose sur le commerce des fourmres jusqu'au toumant du 

nouveau sikle alors que le commerce du bois prendra le relai. On assiste dts  lors 

h m e  vCritab1e transformation de ll&onomie, transformation aiguillonnee par le 

blocus napoMonien de la mer Baltique qui force la Grande Bretagne 2 venir 

chercher dans ses colonies d1Am6rique du Nord le bois dont elle a un urgent 

hesoin pour ses chantiers navals. Par la suite. meme au-dell du traiite d'adhtsion 

de la Grande-Bretagne au libre-khange au milieu du siikle, c'est toujours ie bois 

qui va orienter l18onomie bas-canadieme. 

~ ~ e r o n n k e  par la tlarntxk du commerce du hois et malgre les dthoires de 

l'agriculture qui se  font sentir ii partir de la deuxikme dtcennie du siikle. le pays 

s'ouvre dtsormais ii un vaste march6 qui s'articule heaucoup plus qu'auparavant 

autour de 1'Atlantique. Les echanges commerciaux avec l'exdrieur se multiplient 

B un point tel que la prem2re pone d'en* des marchandises destinees au march6 

canadien.. ie port de QuChec, qui recevait quelque 150 navires dans les a n n h  

l780-1790, en accueille pr&s de 650 dts I'annk 1810 et davantage par la suite1'. 

Ces navires dont la plupaxt sont partis charg6s de hois, reviennent Mdemment 

avec des immigrants, mais aussi avec des marchandises de toutes sortes destinks 

B la consommation locale. En quelques decennies, des fortunes imposantes 

s1Cripent, des institutions financibres sont trees, des manufactures sont mises sur 

pied. Ie reseau routier terrestre et navigable connait une certaine am6lioration et 

le transport tluvial est n5volutionnd par la navigation vapeur. Mondes rural et 

urhain ne sont plus aussi isol6s qu'auparavant meme si la vdritable revolution dans 

les transports ne slop&e qulap*s 1840. 

Autant de changements structuraux en un si court laps de temps ne se sont 

pas produits sans heurts et I'enrichissement collectif qui en est dsulte n'a pas Ctt  

r6parti Cquitablement. Les quelques etudes portant sur le niveau de vie dans le 

" Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, dntemational Circumstances of Lower Canada, 1796- 
1810: prole go men on>^, Canadian Historical Review, vol. L111, no 4 (ddc. 1972), pp.384-385. 



premier tiers du X E e  sitcle l'ont dtmontr6 clairement: les marchands et les 

memhres des professions LibCrales enregistrent une augmentation preyue constante 

de leur niveau de vie; les artisans des villes semhlent @dement protiter de In 

nouvelle conjoncture du debut du sikle, puis leur niveau de vie semble se 

stahiliser vers les annCes 1825: les joumaliers dont la situation financiere est plus 

difficile B cemer. ne semhlent pas pouvoir amtliorer leur son. Quant aux 

habitants, leur situation est plus complexe: ils sont heaucoup plus trihutaires des 

al6as clirnatiques et environnementaux, de la nature des sols, de la disponihiliti 

des terres ainsi que des conditions du marchi local et international. Les plus 

recentes Crudes sur leur niveau de vie indiquent que dans I'ensemhle. ils 

amtliorent leur sort jusqu'au moins les annCes 1830 mais cela n'a pas empeche les 

disparites regionales parfois cansid~rahlesL2. 

La multiplication des echanps avec le monde Adantique, la production de 

masse de cenains produits en Europe et, dans une moindre mesure, aux ~ t a t s -  

Unis, les Cchanges plus f ades  entre ruraux et citadins. une augmentation cenaine 

du niveau de vie moyen et. cons6quemment, une plus grande consommation de 

hiens de toutes sortes laissent B penser que le bien-Etre materiel de la majorit6 s'est 

accru. L'objet de cette etude vise pricisement ii cerner ce hien-Eue mat6riel. j. lui 

donner un sens concret par 1'Ctude de ces multiples commodites de la vie qui font 

Ie confon de tous les jours. La notion de confon englohe toutefois un eventail 

exuemement vaste de domaines. Cventail qui touche h peu pres ii toutes les 

spheres de I'activitt hurnaine. L'air que l'on respire. l'eau que Iton boit. les aliments 

que I'on mange. l'espace que l'on habite, la lumikre qui nous eclaire, les vetements 

que l'on porte, le mobilier qui nous entoure sont autant de facteurs qui participent 

au confon matdriel. Au niveau plus personnel. la sanu5, I'hygitne du corps et une 

certaine recherche d'intimiti concourent aussi au hien-Etre. 11 n'est nullement dam 

'' Sur l'ameliorarion du niveau de vie des difft2rents groups sociaux. nous nous rW'i.mn% aux 
nombreux articles & Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallor. Sur Ies variations r@ionales. on p u t  
consulter les articles de Christian Dessureault et particulii?rement &'@titarisme paysan dans 
l'ancienne socikte W e  de la vdl& du Saint-Laurent: eldrnttnt pour une r~interpr&ation~~. RHAF. 
vol. 40. no 3 (hiver 1987). pp. 3 7 3 4 7 .  



notre intention d'aborder tous ces domaines dam cette Ctude. Seuls quelques 

ClCments w o n t  retenus ici: d'abord le chauffage et I'kclairage, deux nicessitis de 

la vie aujourd'hui prises pour acquises et qui n'etaient pas panagees Cgalemenr par 

tous 5 I'epoque; ensuite le mohilier et Ies accessoires dtcoratifs. un aspect des 

intkrieurs domestiques qui en dit long sur Ie niveau de fortune mais aussi sur le 

degr6 de culture des occupants; enfin. les diffkrents soins que l'on accorddt i son 

corps. source d'un bien-etre personnel d t f i  selon les normes de l'tpoque. Mais 

avant d'entrer dans le vif du sujet. il convient de dresser un portrait de I'hahitation 

des principaux groupes sociaux i I'ktude puisque c'est dam cet univers que la 

plupan des changements appehendes se vivent. 



CHAPITRE 1 

L'HABITATION 

Villas somptueuses 6rigCes sur le sommet d'une colline avec vue sur le 

fleuve A Qutbec ou sur la ville B Montr6al. solides maisons 5 trois ttages. 

construites en dur et abr imt  aussi bien commerces que residences. qui font 

ombrage B la petite maison d'un seul Ctage de monsieur tout-le-monde. manoirs 

seigneuriaux dont la structure en pierre fait I'orgueil du propriCtaire et I'envie des 

censitaires, cabanes en pikes sur pi&ces si petites qu'elles sont parfois la t i d e  des 

voyageurs, voila quelques exemples de la diversite du paysage architectural de la 

v a l k  du Saint-Laurent de Kamouraska B la plaine de Montrbal en passant par 

Quebec. Trois-Rivieres et Montr6aI. Stmctures, matkriaux, dimensions, styles. 

couleurs, autant d'klements qui participent 2 la creation de cene rrqsaque diffiicile 

i reconstituer dans le dttail. Il est pourtant possible d'esquisser les grands traits 

de cenains types d'habitations. du moins ceux qui correspondent aux groupes 

sociaux i l'itude. en insistant surtout sur les matkriaux de construction. les 

swctures inttrieures et les dimensions. caractCristiques directement relikes au 

con fort quotidien. 

1. La maison de type bourgeois 

Vers la fin du XVIII' sikcle, la maison d'inspiration franpise du riche 

citadin est en train de changer. Elle est toujous construite en dur B Montrial 

comme B Qubbec mais une nouvelle pierre 2 certains endroits vient lui donner une 

apparence un peu plus gaie. Dam la capitale par exemple. le calcaire de couleur 

fonc6e des carrieres de Beaupon. facilzment accessible mais peu durable et 

considtrt5 comme ttant plus propice B la fabrication de la chaux quo& la taille, est 

graduellement remplact par une pierre de meilleure qualit6 de la rkgion de 

Neuville ou encore par les gr&s ven et brun des carribres de ChBteau-Richer. de 



I'Ange-Gardien et de Cap-Rouge1. La plupart de ces maisons ont un &age au- 

dessus du rez-dethausske mais plusieurs d'entre elles en comptent deux et meme 

trois, surtout ii l'inu5rieur des murs de fortitication et dans les vieux quaniea'. 

Les dimensions de ces maisons varient sensiblement d'une ville A I'autre 

et les moyennes de la surface habitable nous donnent une trks bonne idCe de leur 

Cvolution durant cette penode. Ainsi, entre le milieu et la fin du XVIIIc sikcle. la 

surface habitable moyenne des maisons de pierre B Montreal est passee de 179 B 

223 m&es c a d s  (1927 2400 pieds c a d s )  alors qu'8 Qudbec. elle n'a augmentC 

que de 166 3 i 8  1 mbtres cam& (1787 1948 pieds car re^)^, sans doute puce que 

les riches marchands et nt5gociants continuent de s'entasser entre le tleuve et la 

falaise, dans la Basse-Ville d6jA dendment peup16e4. Il va de soi que les surfaces 

des maisons les plus cossues dkpassent largement ces moyennes et qu'elles vont 

continuer d'augrnenter dans le premier tiers du s ik le  suivant. 

La structure interieure de la maison de la capitale est un peu mieux connue 

que celle de Montreal en raison des nornbreuses Ctudes effectuCes sur Place- 

' Sur l'utilisation dr la pierre dans la dgion de Quebec, il faut consulter la magisualr etude 
d1A.ndrt5 Chabonneau, Yvon Desloges et Marc Lafrance, Quebec. rille fortiflee du r(triP uu 
X K  s i d e ,  Quebec, P6Lica.n et Parcs Canada, 1982, tout particuli&ement les pages 224-2223. 
Voir aussi Luc Noppen. Claude Paulette et Michel Tremblay, Quebec, rrois siicles 
d'architecture. Montr&.l. editions Libre Expression. 1979. p. 62. R6cisons tout de suite que 
Trois-Rivikes est encore un gros bourg de quelque 1 0  habitants B la fin du XVIIIe siecle et 
qu'elle est presque exclusivement construite en bois. En 1830, elle n'a pas encore atteint tes 
3000 habitants et demeurera pour longtemps encore une viile consmite en bois (en 1861. 77 % 
des maisons sont en h i s ) .  Alain Gametin er al.. Trois-Rivi2res illunr4e, Trois-Rivihs. La 
Corporation des fetes du 35(r anniversaire. 1984. pp. 13. 109 et 211. A mobs &indication 
contraire, cette ville est exclue de nos donnks. 

Pour un bon apequ de l'kolution de l'habitation A Quebec et h Montr&l, voir John Hare. 
Marc Lafrance et David T. RuddeII, Histoire de la idle de Qugbec, 1608-1871. MontrtW. 
Bo&al\Mus& canadien des civilisations. 1987, pp. 149-157 et 212-219: Louise DechPne, &a 
croissance & Montreal au XWIF siecle~. RHAF, vol. 27. no 2 (septembre 1973). pp. 163-179; 
Jean-Claude Roben, MontrQal 1821-1871. Aspects de l'urbanisation, Paris, These de doctorat. 
1977, pp. 225-227. 

' Atlas hinorique du Canada, Montrtbl. Les Presses de I'Universite de Monutal, 1987. vol. 
I ,  Des origines a 1800, planche 55. 

' Ce n'est pas avant les annks 1810 que les marchands iront massivemen1 s1t9abiir 5 la 
Haute-Ville ou en dehors des murs & fortifications. J. Hare ef al., op. cit.. pp. 2 1-t et suiv. 



Royale. La cave et le grenier servent souvent d'entrepbt tandis que le rez-de- 

chaus& loge le magasin ou la boutique - plusieurs de ces maisons appartiennent 

B des marchands ntgociants, des commercants ou des artisans; le premier Ctage 

abrite la cuisine - qui sert aussi de salle d'accueil -, une chambre 5 coucher. 

g6nCralernent celle des maitres de la maison, et parfois un petit cabinet. L'etage 

supkrieur est r6servt5 aux chambres coucher. de deux B quaue. rarement 

davantage. En tout, cette maison cossue de la fin du siikle, encore d'inspiration 

franpise, renferme un maximum de sept B huit pieces, sans compter cave et 

grenier. 

L'apparence exterieure de la grande majorit6 d'entre elles appanient encore 

au classicisme du XVaI '  sikcle francpis; ceci vaut Cgalement pour les demeures 

constmites ou restaurees aprks 1760. car le modtle B imiter demeure encore le 

Regime franpis. Les formes, les materiaux et les techniques de construction n'ont 

donc gu&e change. Les Cltments decoratifs, souvent rkservb B la faqade. sont 

d'une sobri6t6 toute classique. Ils se resument 2 une devanture en pierre de 

meilleure quali& laisde B nu ou crepie. B des feneves et une porte mises en 

evidence par un encadrement de pierre de taille unie, 2 des plates-bandes ou 

cordons qui divisent les ttages et B des consoles aux extrCmit& des pignons'. 

Aprks 1790 toutefois. I'immigration d'origine britannique s'accentue et 

arnkne au pays une population de plus en plus diversifiee. Entrepreneurs et 

constructeurs deviennent vite assez nombreux pour pouvoir rkpondre i certaines 

exigences de l1&ite la plus fortunee qui dksire, B la mesure de ses moyens. 

transplanter dans le pays conquis une nouvelle architecture ou, il la limite. des 

ornernents architecturaw qui ont aussi kt6 implands dans Ies autres colonies 

britanniques. Ce style s'inspire du classicisme anglais qui b i t  en pleine vogue 

Yves Laframboise et Monique La Grenade-Meunier. La fonction risidentielle a Place- 
Royale. 1760-1820, Sjnthise. Quebec. Les PubIications du Qu&ec. 1992, pp. 170-172 et 192- 
1 93 (Collection Pauimoine) . 



dans les grandes maisons d'hgleterre de la premihe moitit du XVIIIe si&cle, style 

domint par le courant palladien6. 

Le style pdladien, sorte de synth5se du classicisme grec et romain, tire son 

nom de Palladia, un architecte italien du XVI' siecle qui marqua son Cpoque par 

des ouvrages grandioses tels que thtPtres et basiliques mais aussi par des villas. 

Parmi les caract&istiques les plus apparentes de ce style, signalons la symCtrie 

classique, la monurnendit6, les colomes en faqade. les frontons et les pilastres. 

Au Bas-Canada, il se manifeste surtout par un plan de maison rectangulaire. par 

un portique central en avancke et couronne dlun fronton souvent per& d'un oeil- 

de-boeuf, par la rbgularitk et la symCuie des ouvertures, par des fenetres ovales 

ou dont seul le haut se ermine en demi-cercle. A la campagne, la structure de la 

maison d'inspiration palladieme resemble celle de la viUe mais la dimension 

du terrain permet parfois d'ajouter des annexes latkrales. ce qui donne l'impression 

gCnCrale d'une maison route en longueur. On y ajoute mZme des petiu pavilions 

avec toit en forme de d6me aussi hien que des serres7. Et commc ce mouvement 

Ctait aussi influend par le romantisme, la maison de campagne, la villa devrait-on 

dire, Ctait de plus en plus perye  comme panie intkgrante de l'environnement 

naturel. En Europe. la multiplication des jardins l'anglaise temoignent de cette 

conception et au Bas-Canada, I1ajout de semes P quelques villas des le dtbut du 

sikcle est un signe indiscutable de cette influence. 

L1int&ieur de ces maisons connaissait aussi des modifications profondes. 

moditications qui correspondaient en fait A de nouvelles facon de faire et de vivre. 

Elles apparaissent d'abord en France et en Angleterre avant d'essaimer en 

AmCrique. Retenons seulement celles qui sont les plus aidment perceptibles dans 

les maisons bas-canadiennes. 

6 France Gagnon-Prate, L'archirecrure et la nature ci Qukbec au dix-neuviime siicle: les 
villas. Qut!k, Mude du Quebec, 1980, pp. 5-12 et L. Noppen et al., op. cit., pp. 38-50 et 56. 

' F. Gagnon-Ratte. Ibid.. pp. 13 et 28-33 et L. Noppea Ibid., pp. 6062. 



La plus importante a trait au plan de la maison. L'inuoduction d'un hall 

dans certains cas. l'agrandissement du conidor dans d'autres. a permis de 

transformer radicalement la configuration interieure. Le hall devient ainsi une 

pikce capitale en ce sens qu'il force un rdarnenagement des espaces du rez-de- 

chausde. On acdde  dksormais directement aux pieces du rez-de-chaussee qui se 

compose gCn6ralement d'un ou de deux salons @ador, sining room. drawing 

room, living rooms), de la s a l e  B manger. d'une chambre B coucher et de la 

cuisine. Il n'est plus question. comme c'etait le cas auparavant, de passer 

ntcessairement par une p i k e  pour accdder B une autre. La vue sur l'escalier 

qu'offre le hall doit temoigner de la fortune et du rang social des proprieraires rt 

indiquer de fagon manifeste la prksence. au second Ctage, d'autres pieces 

g6nkralement r6servBs A I'usage de la famille. 

A cene nouvelle disposition des p ikes  s'ajoutent parfois de nouvelles 

fonctions. Ainsi en est-il de la chambre coucher, de la biblioth8que et de la salle 

A manger. La chambre i coucher est dksormais plus souvent situCe en retrait afin 

d'assurer une plus grande intimite et ne sen plus. du moins chez les Anglais. B 

recevoir amis et invites. La bibliotheque prend aussi une importance qu'rlle n'avait 

pas auparavant Elle n'est plus seulement un endroit oO loon s'isole pour travailler. 

s'insuuire ou simplement lire mais un lieu de rencontre, de sociabilite, h re t  un 

veritable salon aux murs enti2rement tapissCs de limes. Quant B la salle i manger. 

elle est devenue un veritable ~cappanement de la conversation. pour les hommes. 

de sorte qu'il n'est pas surprenant d'y trouver de tr&s beaux meubles et de 

nombreux objets dkcoratifs. Elle prend en fait une importance toute nouvelle like 

non tant B sa fonction premitre qui est la gastronornie mais B des fonctions 

sociales. On y place 8 s  lors des pots de chambre non loin de la table &in que 

8 Les distinctions entre ces differems tennes ne sont pas toujours t&s claires et varient 
parfois d'un groupe social ii l'autre. Pour I'Anglete~e. on peut A ce sujet consulter P. Thornton. 
L'Ppoque er son style, la decoration intkrieure 1620-1920, Paris, Flammarion, 1986, pp. 2 19- 
221 et pour les &a&-~nis, E. D. Garrer At Home: the American Family, 1750-1870, pp. 61-78. 
39-61, 210-216, et R. L. Bus-, The Refinernem of America, Persons, Houses, Cities, New 
York, Vintage Books, 1993, pp. 262-279. 



I'assouvissement de certains besoins naturels ne nuke pas il la conversation, ce qui 

avait I'heur de plaire 3 cenains et le malheur d'en offusquer d'auues9. 

Les trait& d'architecture et de savoir-vivre de I'dpoque sont assez clairs sur 

le nombre minimum de piikes qu'une maison d'un certain standing doit posdder: 

le hall, le salon ( drawing room pIut6t que sining room, moins grandiose), la salle 

3 manger. la bibliotheque, Ie cabinet de travail (study room) et les chambres 5 

coucheflO. En France. les normes sont B peu pr&s semhlahles sauf qu'il y a toujours 

une antichambre h la saIle h manger et  qu'on prend soin d'ajouter deux cabinets 

de toilette ii proximite mais on sait &s bien qu'au dkhut du XM' sitcle, les 

cabinets de toilette sont encore reserv6s 2 une infime panie de I'elite et qu'ils sont 

beaucoup moins repandus qu'en Angleterre". 

Enfin, on observe aussi une nouvelle disposition du mobilier qui s'kloignera 

d'une tradition plusieurs fois dculaire et  du formalisme de l'kpoque et qui visera 

essentiellement A repondre aux exigences du nouveau si6cle. i savoir menre les 

invitks plus B I'aise et ameliorer le confort, un concept recemment 2 la mode dans 

llAngleterre du dChut du XIXe sikcle. Les chaises et meme les tables seront 

eloignkes des murs et disposkes davantage selon les besoins les plus frequents 

plutbt que d'etre alignees contre les murs, comme c'krait la coutume depuis 

longtemps. Les tables rondes et ovales ne tarderont donc pas ii faire leur apparition 

et seront reparties un peu partout dans les salles de reception et dans les grands 

9 Les informations sur les changements concernam les chambres A coucher, les 
bibliothihpes et les . a e s  manger proviennent de Peter Thornton, Ibid., pp. 14.6- 137 et 2 18- 
222 (rraduction de I'edition anglaise). L'auteur fait remarquer que les Francpis de passage sont 
choqu& de I'atritude des Anglais qui gardent des pots de chambre dans les salles B manger. 

b u r  la France, voir. par exemple. le livre de Mme de Valnanges, Nouveau manuel de la 
maitresse de maison con tenant: les indications ndcessaires pour administre r une maison, soit a 
la ville, soit ci la cwnpagne, avec konornie et convenance: et routes les insrructions 
indispensables a une bonne mire de famille, quelles que soient sa fortune et sa position dam le 
m o d e ,  Paris, Au dkpot fsid des nouveaux manuels, 1837. pp. 20 et suiv. (L'exemplaire a 6tk 
consultt aux Archives du Couvent des Ursulines de Quebec). On uouvera les refhences sur 
I'hygihe et 
I'utilisation des cabinets de toilette en E w p e  au chapitre sur l'hygiene. 



salons meme si les alentours de la cheminee demeureront encore longtemps un 

endroit privilCgi6. 

La plupan de ces changements indrieurs ne concemaient d'abord que Ies 

u2s grandes demeures anglaises et franqaises. mais ils ont vile fait d'influencer les 

nouveaux riches de la rtvolution industrielle, commerciale et fmancikre et de 

traverser llAtlantique. A I'image des nombreux Britanniques qui Clisent domicile 

B llext&ieur des grand centres urhains que sont Londres. Birmingham. Leeds et 

Gloucester, il s'est trouve. au Canada comme aux ~ ta t s -~n i s " .  de nombreux 

adeptes qui, 1 la mesure de leurs fortunes ou de leurs reves. ont adaptk ces 

changernents aux nkess ids  du nouveau continent 

Dans le premier tiers du XD[' s ik le .  les intluences architecturales du style 

nto-classique introduit principalement par I'tl ite marchande et les militaires anglais 

se sont peu fait sentir dans les vieux quartiers de Quebec et de Mont&al dkji 

enti5rement occupis. Ce n'esr pas avant les annCes 1820- 1830, par exemple. que 

I'on obsentera certains elements architecturaux d'influence anglaise sur les fqades  

des maisons de Place-Royale B Quebec, comme les chissis de fenetre B coulisse, 

les fenetres en demi-cercle et les impostes vitdes". En revanche. dam les plus 

recents quartiers ou dam les banlieues. les nouvelles constructions ou les travaux 

effectuts sur les anciemes seront nettement d'inspiration anglaise. 

De nombreuses maisons, certaines encore debout mais transforrndes. 

ternoignent de ces influences. La demeure du gCnCral Haldimand (aujourd'hui 

maison Monunorency) situde sur les hauteurs des chutes du meme nom dam la 

region de Qutbec de meme que la maison Belmont. propriCte! du colonel Henry 

" Sur le d&eloppement des banlieues dans Ie premier t ien du MXe siecle, Ies ouvrages 
sont nombreux. Je renvoie donc le lecteur aux ouvxages dans lesquels j'ai puid mes 
informations. Peter Clark (dir.), The Transformation of English Provincial Towns, 1600- 1800. 
Londres, 1984, pp. 330-335; Roy Porter, English Sociezy in rhe Eighteen Century. London. 
Allan Lane-Penguin, 1982.45 p. Pour la Nouvelle-Angletern, voir R. L. Bushman. op. cir.. 
pp. 239-241 et tout particulikement Tamara Plakins Tbomton. Culrivating Genrlemen: Tile 
Meaning of Country Life Among t k  Bosron Elire, 1785-I860, New Haven and London. Yale 
University Press, 1989,244 p. 

l 3  Y. Laframboise et M. La Grenade-Meunier, La foncrion rt?sidenrielle ..., p. 172. 



Caidwell, font panie de celles-1% L'AsiZe champPne, propriCt6 de l'homme 

d'affaires et tducateur Joseph-Fraqois Perrault, apparait aussi B plusieurs 6gards 

repdsentatif de ce  mouvement $rig& un peu avant 1800 dans la hanlieue 

immediate de Quebec et agdmentee par la suite d'une sere de chaque c8d. elle 

repond hien aux exigences et au goat du romantisme de l'epoque. Faute d'espace 

pernettant I'amtnagement de grands jardins B l'anglaise, la mode ou le gofit des 

plantes vertes e t  des tleurs est satisfait par les serres, un phtnomhe en pleine 

expansion en Europe au d6but du XIXe s ik l e  et qui eut son retentissement ici 

apres 1820 surtout mais B une echelle beaucoup plus r6duiteI4. Ce type de maison 

dift2re considCrahlernent de celui du XVmC si2cle que nous avons dtcrit 

preddemment: structure interieure et 616ments architecturaux traduisent de f a p n  

rnanifeste de fortes influences anglaises. 

Les Ctudes portant sur ce type dhabitation indiquent qu'elles ont toutes au 

moins un &age au dessus du rez-dethausstk et que leur surface habitable atteint 

parfois 275 mttres c a d s .  soit de cinq a six fois celle de la maison ouvritre. La 

porte du rez-de-chausde donne accks !! une vaste entree que l'on denomme dejP 

hall dans les documents franpis du debut du s ik le ,  puis 3 un petit salon. 3 une 

salle B manger. B un cabinet de travail et parfois B une charnhre B coucher. A celii 

s'ajoute la cuisine laquelle est parfois rattach6e une d s e r v e *  pour la nourriture. 

D'apr2s les inventaires aprts dCc& ce que nous appelons petit salon est tan& 

d6nommC parlor, tant6t sifting room, d e w  p ikes  qui se trouvenr parfois dans une 

mZme maison. Chez quelques Canadiens d'origine franpise, ce petit salon est 

simplement appelt sgrande chambreu. Le sitting room sert gh6ralement de lieu 

'* Sur la montk des villas et des dsidences secondaires, voir sunour L. Noppen et at.. 
Trois sitcles d'architecture ..., pp. 51-68; France Gagnon-Ratte, L'architecture er la nature a 
Qugbec au dix-neuvihe siPcle: les villas, Q u k c ,  Musk du Qu&ec, 1980, pp. 22-23 ( B  
consulter pour de nombrew autres exemples); John Hare er al., Histoire de la ville de Qukbec, 
pp. 223-224. Vou aussi Mario Beland (dir.), La peinrure au QuQbec. I82O- 1850. Nouveaux 
regards, nouvelles perspectives, Quebec. Musk du QutWc-Les Publications du Quebec, 199 1. 
605 p. Sur la maison de J. F. Perrault. voir F. Gagnon-Rane. op. cit., pp. 22 et lbde 
Castonguay (8. Dufebvre). Cinq femmcs er mus, Quebec. Belisle ateur. 1950, pp. 173-174. 
Sur .sa &be et son oeuvre, voir sa biographie dam le DBC, vol. VII, pp. 744-747. 



de travail et de repos car c'est 12 que se trouvent biblioth&pes, secrktaires, 

pupitres et sofas". A I'etage se trouve le salon le plus grand, le plus luxueux. le 

mieux meuble de toute la maison, celui qui sen a w  dceptions rnondaines rnais 

tgalement celui qui permet de s'bloigner des bruits de la cuisine et de la rue. href 

celui qui assure le nouveau confon du X E e  sitcle: le drawing room que les 

notaires francophones appellent couramment iicharnbre de compagnie*. Les 

marchands monu6aIais Henry Joseph. Horatio Gates, Benjamin Salomon et 

Trottier-Desridres ont tous leur meilleur salon au dessus du rez-de-chaussee 

(premier ttage). C'est 18 qu'on y trouve les pikes de rnobilier les plus coiiteuses 

telles que piano forte. tapis de Bruxelle. sofas, fauteuils et chaises en acajou. 

miroirs, lustres et garnitures de cheminkes. gravures. portraits et service en argent. 

le tout valant parfois plus qu'une habitation modeste16. 

C'est Cgalernent au meme &age que se situent les chambres 5 coucher dont 

le nombre varie en fonction des dimensions de la maison, mais il n'est pas rare 

d'en trouver trois ou quatre. Au-dessus de ces charnhres se trouve le grenier 

paniellement occupC par une ou plusieurs chambres de domestique, le reste 

contenant des objets remids temporairement. Ajoutons B cela une cave abritant 

divers objets mais hien souvent bgalement des produits comestibles impones dont 

des olives, des vins rares et des liqueurs fmes. 

Ces maisons cornptent en genCral de quaue B neuf chambres B coucher. ce 

qui, si on ajoute les auues pikes, en fait de vastes demeures de 12 B 15 pikes. 

Ce type de maison n'est Cvidemment pas monnaie courante. mtme parmi les 

commergants et les marchands, mais est plut6t l'apanage des plus fonunts. 

notamment les personnages dont les activites touchent B la fois 2 la politique, aux 

I5 Voir par exernple le rnobilier du sitting room des marchands Edward-John Dudderidge et 
John Richaxison de MontrW: ANQ-M, greffe de Peter Lukin no 3337, 2 septembre 1834 et 
greffe de W. N. Crawford no 522, 13 juin 1832. 

l6 ANQ-M. greffe de G. D. Amoldi, invent& de Henry Joseph. 24 et 25 juillet 1832: 
ibid, inventaire de Homtio Gates. 6 mai 1833; ibuf., inventaire de Benjamin Salomon. 7 juin 
183 1; wffe de Peter Lukin, invenraire de Franqois-Amable Trottier-Desrivieres, 16 mars 1830. 



finances et ii !'import  expo^". Les habitations totalisant sept ou h i t  pieces se 

situent donc davantage dans la norme, tout comme B la fin du XVIIIe si6cIe. mais 

remaniees au goiit et B la mode du nouveau si2cIe. 

De nombreux aurres changements se produisent dans les intkrieurs de la 

maison bourgeoise durant le premier tiers du XIX' s ible ;  pensons seulement aux 

diffkrents tICments decoratifs dont cenains font leur apparition au dtbut du sikcle 

alors que d'autres se g&uh.hsent: boiseries de toutes sortes. larnbris, cimaises en 

hois verni ou peint, chambranles de cheminke et de porte, ouvrages en pliiue d'une 

diversite incroyable (rnoulures, comiches, dentelures, rosaces, etc.)l8. Mais ce qui 

impone de retenir pour les besoins de noue Ctude. ce sont surtout, d'une part. 

l'augmentation du nombre de pieces jouxtke au changement radical dans la 

disposition de celles-ci et d'autre part, I'utilisation P des fms de plus en plus 

specifiques de certaines d'entre elles, deux transformations qui ont aussi eu cours 

en Nouvelle-Angleterre la mCme tpoque19. 

17 Peu de plans de ces maisons ont ete conservCs jusqu'a aujourd'hui. Les quelques-uns 
rep&& datent surtout du milieu du XIX' siecle. Voir Andre Giroux, Nicole Cloutier er Roclrigue 
BCdard, Plans de I'arctiitecture domestique invenroriis aru: Archives nationales de Monrrtkzl, 
Ottawa, Parcs Canada. 1975, 3 vol. (Collection Histoire et Archblogie no 3). Sur les 
supexficies des maisons de Mite quCMcoise, voir J. Hare e! a).. op. cir., pp. 149-156 et 214- 
219. 
Pour un bon apercu du contenu, de la configuration et de la nomenclature des pieces de la 
maison de Mite commerciale et politique, voir George Benin, Qugbec au XW siicle. 
L'actitpirt! Pconomique des grands marchands. Qudbec, Les Ikiitions du Septentrion. 1991. pp. 
18-27 et, du mtme auteur. &space physique et culture matCrieUe du marchand-negotiant B 
Qu&ec au &but du X I X  sikle 1820-1830~), BHCM, Mude national de I'Homme. no 17 
(printemps 1982). pp. 1-18; (dh4ronnement materiel et activites Cconorniques des consttillers 
executifs et 1CgisIatif's B Quebec. 1810-1830,~, BHCM. Mude national de I'Hornme. no 17 
(printemps 1983). pp. 45-62. 

'' Voir de nombteux exemples de ces elbents dkoratifs dans Christina Cameron et 
Monique Trepanier, Vieux Quebec, son archirecture inrPrieure, Ottawa, Muste national de 
I'Homme/Parcs Canada, 1986, 537 p. (Collection Mercure n040). 

l9 Pour la maison bourgeoise, voir Elisabeth Donaghy Garret, AL Home: The American 
Family, 1750-1870. New York, Harry N. Abrams Inc., 1990, 304 p. Pour les maisons plus 
modestes en ville c o m e  B la campagne, voir Jack Larkin, The Rreshuping of Everyday Life , 
1790-1840, New York, Harper and Row, 1988, pp. 121 et suiv. et Richard L. Bushman, l7ie 
Refinement of America. ~erionr .  Houses, Cities. New York, Vintage Books. 1993, pp. 240- 
255. 



2. La maison de l'arfisan urbain 

La maison de l'axtisan urbain est un peu plus difficile A camper que celle 

des marchands et des professiomels. D'abord parce que le groupe apparait 

beaucoup plus heterogene et Ies fortunes plus disparates: certains metiers suffisent 

B peine B faire v i m  une famille alors que d'autres procurent une relative 

prosp&ite; ensuite pace que la proponion de locataires est chez les artisans tres 

supkrieure h celle du premier groupe et que le logement locatif est encore peu 

c~nnu '~ .  L'analyse des march& de construction des anntes 1740 B 1850 permet de 

distinguer dew types d'habitation parmi les plus kpandus chez les artisans: celle 

de l'artisan prospere. celui dont le metier et les investissements rapponent hien. 

et celle des gens plus modestes mais propriCtaires tout de meme, qu'on appelle 

communement maison ouvriike. Mais avant d'esquisser ces deux portraits. un mot 

sur l'accts i la propri6t6. 

2.1. L'accks la propriEte 

Vers le milieu du XVIIIe sihcle. les citoyens de Quebec et de Montrchl ne 

jouissent pas d'un meme accb la proprittk, en grande panie parce que dans la 

capitale les maisons sont majoritairement constmites en pierre et cons6quemment 

plus chkres qu'h Montrial oh le bois domine. Aussi compte-t-on 44 9 de 

proprittaires B Quebec contre 70 9c i ~ o n t r h l " .  Et si on tient uniquement compte 

des artisans, la disparitk entre les deux villes s'estomperait Kg6rement: un sondage 

effectut B partir d'inventaires aprks d k c h  donne 54 C/r de propriCtaires parmi les 

a Sur le logement Quebec au milieu du XVITIe si&cle. il faut se refera Tetude bien 
connue de Yvon Desloges, Une ville & locaraires, QuPbec au XVZIF sikle, Ottawa. 
Environnement Canada, 199 1,  3 13 p. Pour Montreal, on peut consulter celle de Daniel 
Massicotte, Le march6 ah logemenr locatifa Montr6al de 1731 a 1741. Memoire de M.A. 
(histoire), Universi3 de Montrtal, 1987. 

" Pour MonuU, voir Louise DechCne, &a croissance de Mona&d au XVTlT si6cle~~. 
RHAF, vol. 27, no 2 (sept. 1973). pp. 163-180. Pour Quebec, Y. Deslops, op. cii., p. 113. 



artisans rnontr&hisE, alors qu'& Qutbec - ville pour laquelle on posede de 

bomes domtes statistiques -. les pourcentages varient enue 25 et 63 % selon les 

metiers. Dans la capitale. plus de la moitie des anisans de la construction sont 

propriktaires - les charpentiers 3 63 5C. les maGons B 59 9r et les menuisiers h 53 

O - alors que ceux du cuir et du vetement ne le sont qu'8 25 9 seulement2. 

Pour Montreal au debut du XMe sikle, on ne dispose pas de donntes 

prtkises sur la propriktk en relation avec le type de metier exerce, mais il est tout 

2 fait probable que la proportion de proprietaires chez les anisans ait diminuC 

puisque le recensement de 1825 ne fait &at que de 31 F de tous les chefs de 

famille proprietaires, proportion corrobode par celui de 183 1? 

On ne sait pas davantage si, ii l'instar de Montreal. Qu6bec est encore une 

ville de locataires la meme pkriode. mais le recensement du cure Joseph 

Tanguay de 1818 indique clairement que certains metiers de la construction 

accPdent plus facilement B la proprikt6 que la plupart des autres metiers. Ainsi en 

est-il des menuisiers, des charpentiers et des forgerons qui sont respectivement 

proprietaires il 52, 46 et 49 Q, des niveaux cornparables A ceux de la premi2re 

moitit du XVIIIe sitcle? Les quelques Crudes ponctuelles effectuees i partir 

d'inventaires aprts dects durant cette pkriode revtlent toujours des proportions de 

': Jade Desbiens. Le niveau de vie er l'uniiiers domeszique des artisans monrrealais enrre 
1740 et I809, These & maitrise (histoire), Universite de Montrhl, 1991, p. 70, note 119. I1 ne 
s'agit evidemment que d'une approximation. les inventaires apres dkes  n'Ctant pas la meilleure 
source pour evaluer la propriett. D. Massicotte. Ibid., p. 54, Cvalue ii 37,2 9r la proponion de 
propri&aires parmi le groupe populaire (sic) entre 1731 et 1741. 

'J Y. Desloges, Ibid. .. pp. 114-116. 

" Paul-Andre Linteau et Jean-Claude Robert. &opriete fonciere et sociCtt B MontrM: une 
hypothese,>, R W ,  vol. 28, no 1 Cjuin 1974, p. 56. Le recensement de 1831 laisse en effet 
entendre que seulement 24 A 3 1 % des chefs de familIe seraient propriCtaires de Ieur maison. J.- 
C. Robert, Morztrdal 18ZI-I87l ..., p. 226. 

Louise Wry et Renald Lessard Esquisse & la situaion socio-mat&ielle des forgerons, 
menuisiers et charpentiers de Qudbec, 1792-1835. manuscrit cia& (Ottawa, Musee national de 
Wornme, Division d'histoire, 1984), pp. 20-22. Les auteurs appuient l e m  donnks s u r  les 
inventaires aprb d&s et le Recensemenr de la ville de Qudbec en 18I8 par le cure' Joseph 
Tanguay, Quebec. SocietC historique de Quebec, 1976, 323 p. (Cahiers d'histoire no 24). 



proprietaires lkg5rernent plus Clevtes que celles W e s  des recensements. La nature 

meme des sources est en cause ici. En e f f e ~  les personnes concernkes par les 

inventaires sont en moyenne plus Pgks  que la population gCn6rale qui fait I'objet 

des recensementst6- 

W s  le X w I e  sibcle. la propriCtt de l'anisan differe considtrablement d'un 

endroit 5 l'autre et plus particulierement d'une ville ii l'autre. Les traditions locales 

et I'acces plus ou moins facile aux matkriaux de base que sont la pierre et le hois 

peuvent influencer considerabkment le type de structure et par le fait meme son 

allure gtntrale. A titre d'exemple, une Ctude effectude B panir des inventaires 

aprks dCds enue 1740 et 1755 Ctablir environ 80 9r les artisans propriktaires de 

Quebec qui choisissent la maison de pierre conue 26 C/r seulement B ~ontr&l".  

Une vingtaine d'anntes plus t ad ,  alors que Montrkal est reconsmite partiellemen t 

en pierre P la suite d'incendies, la proportion d'anisans qui choisissent la maison 

de pierre double mais I'encombrement de la vieille ville et I'expansion des 

faubourgs, bitis majoritairement en bois. ont vite fait de rarnener ce pourcentage 

ii son niveau antkrieur, soit 25 %, dks le dkbut du XIX' si&c~e'~. 

C'est P la faveur des transformations que connaissent Quebec et Montreal 

au toumant du XIXe sikcle que la maison de I'artisan tend i s'unifonniser. En effer. 

l'expansion dimographique que connaissent ces deux villes pousse nomhre de 

citoyens i slCtablir en dehors des murs qui encerclent les vieilles villes, dans les 

26 Jacques Bernier ( d e s  artisans du bois de la dgion de Quebec au debut du XIX' sii?cle,>. 
dans La vie quotidieme au Qukbec, Sillery, Presses de I'Universite du Quebec, 1983. pp. 266- 
268) en arrive P pres de 75 % de propriC&s chez les menuisiers et les charpentiers et L. Dt!q 
et R. Lessard, op. cif., p. 20, P 73 5% chez les charpentias. B 65% chez les menuisiers et a 91 
% chez Ies forgerons. Il va de soi que ces proportions sont sur6valut!es. Sur la source qu'est 
l'inventaire apes dk&s et sa relation avec I'ac&s B la propnet& ii faut consulter Y. Desloges. 
op. cit.. pp. 218-222 et G. Paquet et J.-P. WaUot, aLes inventaires ...)b, pp. 216 et 319. 

" I.-P. Hardy. auelques aspects du niveau de richesse ... P. p. 34i. wpelons que Quebec 
est surtout construit en pierre dors qu'8 Mont&al, c'est le bois qui domine. 

" J. Desbiens. op. cit.. p. 69. Pour la relation entre les rnatthiaux des maisons et les 
difftrentes parties de la ville au dbut du me siecle, voir Paul-An& Linteau et Jean-Claude 
Robert. aPropriCtC fonciere et societe il Man~eal: une hypoth&seu. RHAF, vol. 28. no 1 (juin 
1974). pp. 45-65. 



faubourgs en pleine gestation oh les terrains sont moins chers et oB les dglemenrs 

municipaux sont appliqu6s avec un laxisme propre aux villes pr6industrielles. Ces 

nouveaux quartiers, habids majoritairement par des artisans et des joumaliers, se 

construisent rapidement et avec les mat6riaux les plus accessihles et les moins 

chers. La maison majoritaire de l'artisan durant le premier tiers du XLXe sikle, A 

Montrtkl comme ii QuCbec, est cons6quemment une maison de bois et non de 

pierre, meme s'il en est toujours, parmi les mieux nantis. qui continuent d'acheter 

ou de constmire en pierre. On ne saurait dire exactement dam quelle proportion 

mais on sait par exemple qu'A Qutbec durant les premikres dkcennies du XKe 

sikcle, les charpentiers optent massivement pour la maison de hois d o n  que les 

menuisien et les forgerons sont plus nombreux que les autres ii prbfkrer la maison 

de Malgd ce debut d'uniformisation de la maison de l'artisan, on ne 

saurait bien la dkcrire sans slarr&er un peu 2 la maison de pierre, fi3-elle adoptt5e 

par une minorid. 

2.2. La maison de pierre 

Cette maison de pierre du debut du XIXe s iMe  n'est pas tds differente de 

celle de l'artisan prospere du milieu du s ik l e  prkkdent: I'ajout d'un deuxikme 

potle a parfois permis d'agrandir une chambre ou d'en construire une nouvelle. 

mais dans l'ensemhle, aucune innovation technique majeure, que ce soit dans le 

domaine des Cgouts, de Papprovisionnement en eau et meme du chauffage, n'est 

venue transformer radicalement les int&ieurs. Et celles qui ont C d  endommagees 

par le feu ont tJ d p d e s  selon les modbles du dgime fraqais  car les techniques 

de construction et les outils servant ii travailler les principaux madriaux que sont 

1P L. D&y et R Lessard, op. cit.. p.22. Les auteurs constatat que les charpentiers optent 
massivement pour les maisoas en bois un seul &age, que les menuisiers adaptent tes &ux 
types selon le quartier qu'ils habitent et que les forgerons @f&ent celles en pierre deux 
&ages. Voir aussi quelques exemples de maison de pierre chez Ies menuisiers dans J. Bernitr. 
a le s  artisans du bois..,u, pp. 26270.  



la piem et le bois n'ont gdre evold3? Les vieilles maisons de ce genre se 

retrouvent dans les vieux quartiers mais il s'en construit aussi de nouvelles dans 

les faubourgs qui se dkveloppent au toumant du sieccle tels Saint-Jean et Saint- 

Roch ii Qu6bec et Sainte-Marie ou Saint-Antoine i ~ o n t & a l ~ ' .  

La superficie du carre de cette maison de pierre va gkntralement de 65 h 

83 rnttres c a d s  (700 i 900 pieds ca.rds). ce qui correspond B quelques m h e s  

prks ii la maison moyenne des vieux quaniers de Qutbec e t  de Montrhl au milieu 

du XVIIIesiecle qui, une fois sur deux. a un &age au dessus du rez-de-chausde". 

Ce demier est souvent occup6 par une seule p i k e  habitable, le reste de l'espace 

Ctant r6servt5 au comdor et B l'escalier. A l'ttage on trouve deux ou trois pi2ces 

parmi lesquelles une petite cuisine. 

Les murs de cette petite maison ont parfois jusqu'8 trois pieds d'epaisseur 

et I'exttrieur est soit laisst5 B nu. soit recouvert d'un crepi grossier compose 

d'environ un tiers de chaux et le reste de sable. L'intCrieur est recouven par ce 

qu'on appelle dans le langage des artisans de I'epoque un wenduit.. . Celui-ci est 

composd d'une premPre couche de crepi appliquke directement sur la pierre. puis 

d'une deuxieme et parfois d'une uoisikme couche consritu6e de deux tiers de chaux 

et d'un tiers de sable fin". Le travail du plitrier tennine, les murs pouvaient soit 

etre blanchis au lait de chaux, soit Stre peints i h i d e  d'un mtlange d'huile et de 

M Y. Lafiarnboise et M. Lagrenade-Meunier, La foncrion rhidentielle ..., pp. 175 et suiv. 

" J .  C .  Robert. Montr4al. 1821-1871 ..., pp. 381-382. 

" Pour Quebec. voir Y. Desloges. op. cit., p. 90. Pour Montreal. Luce Vermene. Les few: 
d o m e ~ i p e s  a Monzrkal de 1740 d 1760. These de maitrise (ethnographic), Universiir! Laval. 
1977, pp. 24-25. La maison en bois de l'artisan montr&his :! la meme Cpoque aurait 
sensiblement les mikes dimensions, soit 30 pieds par 25 rnais ne compterait qu'un seul &age. 
J. Desbiens, op. cit., p. 69. 

" Y. Laframboise et M. Lagrenade-Meunier, op.cit., pp. 186-192. 



pigments de Blanc de C p s ,  dew produits vendus stpartment chez les marchands 

1ocauxM. 

Sauf dans les quartiers oh elle est souvent coincge entre des maisons plus 

hautes - la Basse-ViLle de Quebec par exemple - , cette maison jouit d'un eclairape 

suffisant En effet. la blilncheur des murs et la lumike du jour qui pCnktre par les 

quatre ouvertures de la fagade (une pone et une crois6e au rez-de-chaussCe, deux 

croif es A I'etage) et les deux ou trois de I'arrih-e assurent une c l a d  de beaucoup 

supkrieure B c e d e s  maisons de bois dont les murs et les cloisons sont partbis 

laiss6s i nu. Malgre l'&roitesse des Lieux. les espaces f i e s  de rangement. c'est-i- 

dire les espaces intkpres dans les murs ou les cloisons ne manquent pas. Cenaines 

maisons B deux Ctages de moins de 50 mbtres c a d s  (500 pieds canes) 

contiennent jusqu'g cinq espaces de rangement tixes, soit deux armoires, deux 

dressoirs et un garde-manger, le tout encastre dans les mur?. 

Dans le premier tiers du sikcle, les nouvelles constructions en pierre ont 

souvent deux &ages en plus des comhles utilisis de plus en plus comme 

logement et non seulement comme espace de rangement. Aux anciennes demeures, 

concentrt5es surtout dam Ies vieux quartiers oC les lots vacants se font de plus en 

plus rares, on ajoute un &age ou, lonque la dimension du lot le permet. une 

rallonge sur les ~ 6 t h  ou i ~'arritre'~. Dans les deux cas, cela leur confere un 

Ibid. et Jobn Herning, Les meubles peinrs du Canado /rangois. 1700-1840. Camdrn et 
Hull, Camden House Publishing / Musk canadien des civilisations, 1994, 179 p. Les murs dcs 
rnaisons en bois suivent sensiblemcnt Ie m h e  uaitement sauf qu'ils exigent un lattage qui 
donnera prise au m i .  Sur I'utiiisation de la peinture indrieure en relation avec le &cor. se 
dferer au chapitre sur le ecor.  

'' Portrait reconstime partir des etudes suivantes: Y. Desloges. Une ville de locatoires. 
pp. 89-93; J.-P. Hardy, (<Quelques aspects du niveau de riches se...,,, pp. 350-352; J. Bernier. 
&es artisans du bois ...*, pp. 2 6 2 7 0 .  Pour un exemple de maison comportant plusieurs 
espaces de rangement inte@s :! la structure, voir ANQ-Q, greffe de C.-H. Dulaurent, 1 er aoiit 
1744, cite dam J.-P. Hardy, (eQuelques aspects du .... n, p351. Pour des exemples plus tardifs. 
voir Yvan Fortier, ((Les meubles meublant dam le &pertoire du mobilier ancien au Qu&bec~,. 
BHCM, Ottawa, Muste national de I'homme, automne 1980 (Collection Mercure no 11). 

Sur I'entassement des vieux quafiiers :! Quebec et sur l'agrandissement des maisons. voir 
J. Hare et aIi, Histoire de la ville de Qukbec, pp. 214-217 et D. T. Ruddel, Qu4bec: 1765-1832, 
pp. 220-228. 



espace habitable plus grand que celui dont jouit la majorite des artisans qui 

posssdent ou louent une petite maison en bois- 

2-3. La maison de bois 

La maison il ossature de bois qui se retrouve surtout dans les faubourgs de 

Quebec et de Montr6al et dam la rnajeure panie de la petite ville de Trois- 

Rivi6res. est aussi hien habitke par les joumaliers que les artisans. Cette maison. 

qu'on appelle communt5ment (<maison de hubourgm, est en constante Cvolution 

durant toute la premiere moitik du XMe si2cle. Elle est aujourd'hui suftisamrnent 

connue pour qu'on puisse en dresser un portrait relativement fid61e3?. 

Au debut du sikle. la superticie de la maison la plus commune s1Ctablit 

aux environs de 50 metres cards (500 pieds c a d s )  avec des dimensions qui vont 

de 4.6 B 6 metres de faqade (15 i 20 pieds) par 6 i 7.6 metres de profondeur (20 

i 25 pieds). Cela les situe en degi des moyennes de l'ensemble des maisons de 

bois des deux plus grandes villes qui vont au dela de 55 metres car& (600 pieds 

c a r r 6 ~ ) ~ ~ .  EUe compte gCnCralement un seul Ctage et sa forme est plus souvent 

rectangulaire que cur ie .  Les faubourgs sont toutefois en pleine croissance de sorte 

que bon nombre des nouvelles constructions ont 65 metres carres (700 pieds 

c a d s )  alors que d'autres n'atteignent mEme pas les 40 metres (400 pieds). Mais 

parce qu'on a recours il un mime modi9e architectural hdrit6 du XVIF sitcle, i 

n A I'origine. le pomait qui  suit a ettf reconstitut2 il ppanir des marches de consmction rt 
des baux B loyer apparaissant en bibliographic. Par la suite. nous avons vkrifie nos domkes a 
I'aide de semblables documents provenant de MontrW puis confront6 le tout aux etudes 
suivantes: Heli?ne Bourque, La maison de faubourg. lbrchitecture domesrique des faubourgs 
Saint-Jean er Saint-Roch de Qukbec avant 1845. Quebec. Institut queMcois de recherche sur la 
culture, 1991. pp. 85-103; J.-P. Hardy, <<Niveaux de richesses et inttrieurs domestiques ...n. pp. 
63-94; J .  Bernier. Ibid.; L. DechPne, (La aoissance de Mon trM...,~ pp. 167-171; J.-C. Rokn. 
MourPal 1821 -18Tf. Aspecrs de l'urbanisarion, Paris, These de doctorat de troiside cycle, 
1977, pp. 224-228; Arias historique du Canada, vol. I .  On trouvera dam l'ttude de H. Bourque 
le pomait le plus complet qui soit de la petite maison du debut du XIX' sikle. 

H Ces moyennes sont pour Quebec et Montreal respectivement de 56 et 62 metres cards 

(605 et 668 pie& carrCs) entre 1760 et 1800. D O M ~ ~ S  tides de 1'Atlas historique du Cunndn. 
vol. I. planche 55. Au temps de Pehr Kalm, la superficie moyenne des maisons de faubourg A 
Quebec etait de 576 pieds cam&. Y .  Desloges, up. cit., p. 90. 



des mat6riaux et des techniques de cowtructions semblables. I'impression 

dominante qui se dkgage du paysage architectural des faubourgs de Monukal et 

de Quebec en est une d'homogdnCit6. 

La charpente est faite de pieces de bois de pin equrriees mesurant de 

quatre h six pouces d'Cpaisseur (le plus Mquemment quaue pouces et demi) 

dkposkes les unes sur les autres et assemblkes B queue d'aronde plus souvent qu'i 

coulisse. Sur ce cam5 reposent les trois ferrnes du comble (pour une maison 

d'environ 6 par 7,6 mttres (20 par 25 pieds). davantage si le carre est plus grand) 

et le toit est fait soit de simples planches chevauchees, soit de (tplanches simples 

et embouffet&es>> de un pouce et demi dS6paisseur poskes il la verticale, dam lequel 

cas il est recouvert de bardeaux. Cette structure repose sur un solage en bois de 

trois A cinq pieds de hauteur compose de pikes de ddre  ou de pin un peu plus 

larges que celles de la charpente. soit de cinq 5 six pouces. Rarement plus d'un 

tiers de ce solage ne depasse la surface du sol. 

Les planchers <<de haut et de bas>> sont faits de planches embout'fetkes d'un 

pouce et demi d'tpaisseur et seul celui du haut est hlanchi sur sa face intkrieure. 

Les murs sont parfois laissks ii nu, c'est-&-dire qu'on se contente simplement de 

hien calfater les interstices entre les pieces du c a d .  Au debut du sPcle, plusieurs 

de ces maisons ne contiennent aucune division intkrieure et le seul dement 

rattach6 ii la structure est un escaiier qui donne accb au comble utilise comme 

remise39. 

~ t a n t  donnt ses dimensions modestes, les ouvertures sont rkduites au 

minimum: une ou deux feneves sur la fa~ade et une seule 2 I'arrikre. toutes 

protkgkes par des contrevents. Il n'y a souvent qu'une seule pone, protegee elk 

aussi par une contreporte, situde B une des extdmitis aiin d'utiliser au maximum 

39 Pour ces caraceristiques, voir les marches de construction suivants: ANQ-Q, greffe de 
Jean Belanger, 18 juillet 1811 et 8 aoit 1818. 



I'espace int6rieur40. On imagine t&s bien I'kclairage dduit de ces maisons. 

paniculi&rement lorsque planchers et murs ne sont pas peints. 

Cene petite maison d'une seule pfce oh vivent de cinq h sept personnes. 

parfois davantage'", perdure au mobs jusqu'au milieu du siecle dans cemins 

quartiers. comme en font foi de nombreux march& de construction des annies 

1840". Elle subit cependant d'importantes transformations h partir de 1810. En 

effet, on y ajoute graduellement une cloison simple qui vient diviser la maison 

dans sa largeur de mZme qu'une ou deux lucarnes aux combles, deux signes 

Cvidents que la fagon d'habiter est en train de changer43. 

Avec une prem3re cloison. il est desormais possible B bon nombre de 

skparer pour la prernitre fois l'espace en fonction de certaines activiGs 

domestiques. Au debut, la fonction des pieces n'est Cvidemment pas encore hien 

nette car il est frequent de uouver outils et berceaux dans la nouvelle pitce conc;ue 

;i l'origine comme charnbre coucher des parents. Cette division interieure vient 

n6anmoins rompre avec une coutume ancestrale, voulue dans certains cas et 

impode par le niveau de fortune dans certains autres. qui voulait que toutes les 

activith familides se dCroulent dans une seule pikce. Cette coutume disparait 

toutefois trks lentement. au fur et 2 mesure qu'on approche de la mi-siMeu. Un 

ro Les quelques photographies des faubourgs &rant de la &uxieme moitie du si2cle 
montrent assez clairernent que la pone est sit& aux ex~emites. 

" Dans la ville & Quebec et les parroisses environnantes, h famille moyenne dam le 
premier quart du siecle compte 4.4 enfants. A la campagne, ce chiffre s'Cleve 5 .  D. T. 
Ruddel. Quebec, 1765-1832. pp. 20-22. Voir aussi Huben Charbonneau, Vie et m n  de nos 
anc2rres. MonuW, Presses de L'univenitt5 de Montreal, 1975. 

M6me aprh le terrible feu de 1845 qui ravage 1 630 rnaisons et magasins et 3 000 
boutiques et hangars B Saint-Roch. on consrruit encore de semblables petites maisons malgrt! les 
interdictions d'utiliser le h i s .  Antonio Drolet, La vilk de Quebec, histoire municipale. Qu6kc. 
Socite historique de Quebec, tome 3, p. 66. 

H. Bourque, op. cit., pp. 90-91. 

J.-P. Hardy, ~Niveaux de richesse et ..A pp. 80-81. Voir la description de la maison 
d'une famille de charpentier comprenant sept personnes vivant dam Ies a n n h  1820 dam un 
espace n'excedant pas 450 pie& cards et comprenant une petite charnbre pour les parents. 



sondage sommaire dans le seul faubourg Saint-Roch de Quebec enue les annCes 

1820 et 1840 indique que la proportion de maisons d'artisans ne comptant qu'une 

seule piece diminue constamment? C'est aussi B la meme Cpoque que les 

inventaires aprh decks indiquent la pn5sence occasionnelle de matelas. de 

paillasses et de baudets dam les greniers et que I'ajout d'un <<escalier meunierr. 

c'est-&-dire d'une Cchelle droite, devient une stipulation courante dans les marches 

de construction. Le grenier, d'ahord utilid comme chambre B coucher pour ies 

plus grands enfanrs, ensuite comme logement locatif - un phdnomtne qui 

deviendra plus courant apr& les annkes 183OM - a contribuC considCrablement 5 

retarder chez les plus dCrnunis la division d'un espace d6jjP exigu. 

Dans les maisons plus grandes, car il s'en construit de plus en plus et elles 

ont g6ntraIement un peu plus de 30 pieds de fa~ade par quelque 15 pieds de 

profondeur. soit qu'on Crige une s a l e  cloison dans sa largeur pour en faire deux 

logements distincts. soit qu'on la divise en quatre B l'aide de deux cloisons qui sc 

croisent dam le but de louer chacune des pieces. Puis, graduellement. on reEve 

le toir pour ajouter un Ctage au-dessus du rez-de-chausske qu'on divise de la mCme 

manikre. D2s lors. sans doute dans un but de conservation Cnergttique et 

d'insonorisation, au dessus du plafond du rez-de-chaussee on applique parfois une 

couche de mortier recouverte d'une rangee de planches. Le deuxieme ttage connait 

ainsi une nette amelioration par rapport B celui du debut du siecle. Le solage s'est 

elevk un peu et il n'est plus rare d'en trouver faconnt de pierres. Ceux qui sont 

encore construirs en bois sont recouvens l'interieur d'une autre ra@e de 

madriers d'au moins uois pouces d'kpaisseur a f i  de le solidifier mais egalement 

de rendre la cave plus utilisable. La technique de construction est sensihlement la 

'' Ibid., p. 86. Tous les ioventaires d'anisans disponibles pour les annees 1820 a 1825 et 
1844 a I849 ont e t t  utilids pour ce sondage. soit respectivement 17 et 24 inventaires aprks 
dCces. Le nombre de maisons comptant une seule piece est pa'i.scf de 57 A 45 9r. Les nombreux 
march& de conswction et baw ii loyer consult& confment cette baisse mais indiquent 
toutefois que ces pourcentages sont sm!valu&. 

a H. Bourque, op. cit., pp. 90-91. 



meme, c'est-Mire que les pieces de bois sont toujoua dbposkes les unes sur les 

autres et rel iks aux extr6mit6s queue d'aronde ou coulisse, mais les murs sont 

moins tpais, trois pouces seulement, et B I'intdrieur on y trouve de veritables murs 

de refend et non de simples cloisons. Plus important encore, murs et  cloisons sont 

lattes, crdpis, plltr6s et peints, y compris parfois jusque dans les combles. 11 s'agit 

donc dam I'ensemble d'une toute nouvelle maison que le nornbre accru de croisies 

et les murs aux couleurs g&n&aIement paes  rendent plus claire. 

Si nous avons tant insist6 sur la maison de faubourg, c'est qu'elle devient 

durant les quarante premi2res anndes du sibcle la maison majoritaire des deux plus 

grandes villes de la vallee du Saint-Laurent. C'est egalement puce que les 

faubourgs connaissent une rn6tarnorphose radicale durant cene p6riode et que 

l'habitation est au centre de ce bouleversement. En effet, dans certains faubourgs 

de QuBbec et de Montdal, la population se multiplie par dix entre la fin du XVIII' 

sitcle et les annees 1840 alors que celle des vieux quartiers ne fait que doubler. 

Cela cr6e une telle pression sur le lopment que la densite d'occupation s'accroit 

plus rapidement que dans les vieux quartiers ob I'on construit majoritairemem en 

pierre et oh il est plus facile d'ajouter un ou deux 6tages4'. La surface habitable 

de la maison de I'artisan ne s'est donc pas n6cessairement accrue. D2s les ann6es 

1830, il est deji  manifeste que le paysage architectural est beaucoup plus 

diversifit5 qu'auparavant et  cette diversification ne fera que s'accentuer par la suite. 

Les habitations de plus d'un &age se multiplient, la pierre comme rnat6riau de 

consvuction est toujours aussi rare et demeure encore I'apanage des commercants 

et des plus riches artisans tandis que la brique fait une timide progression au 

a7 A Quebec, aiors que les populations de la Haute et & la Basse-Ville passent 
respectivement de 2 813 habitants B 5 017 et de 2 649 h 7 281 entre 1795 et 1842, celle du 
faubourg Saint-Roch passe de 829 habitants B 10 760 et celle de Saint-Jean de 1 008 B 8 686 
habitants. Marc Lafrance et David-Thierry Ruddel, (<Physical Expansion and Socio-Cultural 
Segregation in Quebec City, 1765-1840,*, dam Shaping the Urban Landscape. Ottawa. CarIeton 
University Press. 1982. p. 150. A Mon~i t l .  la population de la vieille ville passe de 3 221 
habitants B 6 127 enue I806 et 1844 alors que celle du faubourg Sainte-Marie passe de 1 567 
habitants B 12 333 et celle de Saint-Laurent, de 2 780 B 12 778 habitants. I.€. Robert, 
MonrrPal. 1821- I87 1, aspecrs de I'urbanisation, p. 381. Sur la densite & I'occupation. voir p. 
m. 



detriment du bois qui continuera cependmt de dominer le paysage fauhourien 

jusqu'au moins les am&s 1860a. 

3. La maison de l'habitant 

La maison de I'habitant est de facon gCnCrale un peu plus grande que celle 

de I'anisan. Nous ne parlons pas. hien entendu. de ces petites ~ a h a n e s  de 

planches.. ne mesurant gutre plus de 40 metres cam& (100 pieds can&) que les 

colons nouvellement arrives sur une terre construisaient rapidement et qui ttaient 

la r i d e  des soldats qui accompagnaient Pehr Kalm lors de son voyage le long de 

la vallte du Saint-Laurentl9; non plus de celles en pierre qui ont su faire Cchec aux 

ravages du temps et qui. bien que souvent noyCes dam une architecture 

htt6roclite. embellissent encore le paysage rural de la vallie laurentienne. Ces 

dernitres soni spacieuses, on le sait, mais tr&s peu nombreuses: encore au milieu 

du XIXe sibcle, elles ne dbpassent @re 10 Q de l'ensemble des habitations 

rurales, sauf dans quelques corn tes ob les canieres sont facilement accessih~es'~. 

Nous nous pencherons plut6t sur la maison que la grande majorit6 des ruraux 

a Dans Ies faubourgs de Monutal, enue 1825 et 1852. les &sons de bois baissent dtt 8 1.3 
a 70.3 %. les d s o n s  de briqucz augmentent de 3.9 a 13, 8 % rt celles en pime stagnent 2 prh 
de 16 C/c. I.-C. Robert. [bid.. pp. 397-398. Pour la vale de Qut3wc. Ies premierex donnett% 
cjfficielles proviennent du recrnsement ck 1861 oO on y dit que Ie h i s  est encore ict rnittt2ri;tu 
de 81 Lk drs maironr du quartitr Saint-Rwb. Marc Lalranrr. EUC sur l'thdurron pk\-sryer rlt. 
In 
rille de Qrtehec entrr ISHI et 1890. Parcs Canada Semite dtts lirux histariqutts. l Y 7  I. p. 29. 
(Texte dactylographi&. 

D'apres 1e Recensement des Canadas. 1851-1852. vol. 11. il n'y a que six comtb sur 36 
qui comptent plus de huit pour cent de maisons & pieme. Par exemple, on en trouve une 
concentration p e s  des canieres de Beauport. Chateau-Richer et Neuville dans la region dtt 
Qu&ec. Georges-Piene Uonidoff, &'habitat de bois en Nouvelle-France: son importance et 
ses techniques de  construction^^, BHCM. Ottawa, Mu-* national de l'Homme. no 14 (printemps 
1982)- p. 21. L'aspect technique de cette rnaison de piem B ettS ttudiee en profondeur sous un 
titre mrnpeur (Ctant donne son importance numkique) par Gorges Gauthier-Larouche. 
~ ~ d u t i o n  de la mairon w a l e  traditionne!le dam la rkgion de Qudbec. Quebec, Lrs Resws de 
l'universid Laval, 1974, 321 p. (Collection Les Archives de folklore no 15). 



habitent, une maison en hois dont Ies dimensions et les structures varient 

considerahlement d'une kgion B l'auue. Tout comme pour les autres groupes 

toutefois. il est quand meme possible d'en d6gager les traits les plus peninens h 

notre Ctude. 

A la fin du XVIT sikle, la maison r u d e  de la majoritd des habitants n'est 

@re plus grande que celle de la premiere moitiC du siecle et ressemble P hien 

des Cgards B celle que Pehr Kalm dkcrit B plusieurs reprises. Li oh l'habitat est le 

plus concentd le long du Saint-Laurent, c'est-&-dire dans les rdgions de Q d h e c  

et de Montrkal, la supeficie moyenne des maisons est d'environ 58 metres c a d s  

(625 pieds c a d s ) ,  sauf au nord de la vilie de Quebec oa elle aneint 70 metres 

(753 pieds c a d s  )? Cene maison a rarement plus d'un &age et sa forme est 

plut6t rectangulaire que c d e .  Le toit, A pente assez raide, est souvent couvert de 

planches superposdes et placCes B l'horizontale mais il arrive B l'occasion que 

cenains soient faits de chaume. B l'irnage de plusieurs hitiments de ferme. Les 

interstices entre les pieces de hois qui cornposent les murs sont houches d'un 

mClange d'argile et de paille et les murs exdrieurs dans cenaines regions sont 

parfois blanchis au lait de chaux mais rien ne nous pennet d'en Cvaluer aujourd'hui 

Itimportance. 

L'argile banue sen encore de plancher dans cenaines d'entre elles bien qu'il 

soit plus frequent de voir de dritahles planchers faits de planches ou de madriers 

d4posCs directement sur les solives. Le plafond est compost de deux ou trois 

poutrelles de bois sur lesquelles sont cloudes me ou deux rangdes de planches 

dont I'kpaisseur ne dkpasse pas un pouce et  demis'. Dans un cas ou dans l'auue. 

&ant donne qu'on n'ajoute ni mousse ni terre sur ce plafond, comme dans cenains 

5 1 Plus prtcist5ment, entre les dew pQlodes choisies pour I'enqutte. 17274760 et 1760- 
1800, les augmentations les plus notables se situent au nord de la ville de Quebec ou la surface 
moyenne est pasde de 53 70 mems carrts et au sud de Trois-Riviibes ou elle est pass& de 
51 metres cartes. Ailleurs, les augrnenutions sont de quelques metres seulement. - 4 t h  
hisrorique du Canada, vol. I, planche 55. 

'' Description M e  des marchees de consuuction et des nombreuses descriptions de P. 
Kalm, Ibid., pp. 206-207, 292-293, 416 et 429-430. 



pays nordiques. le procede a le fiicheux inconvhient de hisser kchapper la chaleur 

pounant si precieuse dans un pays aux hivers longs et rigoureux. 

Le nombre de pieces dans ces maisons varie peu d'un endroit B l'autre de 

la vallte du Saint-Laurent. Visitant la campagne environnant QuCbec en 1749. 

Kalrn dira qu'wne ferme comprend ordinairement deux ou trois pieces sous un 

mEme toit. B savoir la cuisine et son feu. tel que nous l'avons dCcrit. et une ou 

deux chambres. ou encore une grande salle et une chambre, garnies d'un po~le"Bb. 

Entre Quebec et Trois-RiviPres. c'est la repartition de l'espace dam ces habitations 

qui retient son attention: << ... le foyer est maconnC au centre de la salle commune. 

qui est assez grande; la partie de cette salle situee devant I'ouvenure du foyer et 

le foyer hi-mEme servent de cuisine. tandis que la partie opposCe sen de charnhre 

B coucher ou de salle de reception pour les visiteurs ..." m. Sur Ies rives de 1% de 

Montrkal ob il trouve une concentration de maisons en pierre dont I'extirieur est 

blanchi A la chaux, il revient sur l'utilisation de l'espace sans toutefois parler de 

doison: &haque habitation comporte plusieurs pikes  ou parties. ordinairement 

une cuisine, une grande salle et une charnbre h coucher. le tout sous un seul et 

meme toit, c'est-A-dire formant une seule habitation.?) Ce dernier type de maison 

compte souvent deux chemintes rnaconnkes i chaque ex t rh i t e  sur les murs de 

pignon alors que la maison de bois n'en cornptera qu'une. situCe ginkralement au 

centre de la maison. 

Il y a bien quelques variantes qui s'ajoutent h ces maisons types mais dam 

l'ensemble, les descriptions de Kalm concordent: la plupart des maisons comptent 

deux ou trois aires d'occupation assez bien definies, se ressemblent d'un endroit 

ii l'autre de la vallee du Saint-Laurent et enfin. les <<pikes>> telles qu'entendues par 

le voyageur ne sont pas ndcessairement fermkes par des cloisons. 

53 P. Kalm, Ibid., p. 292. 

Ibid., p. 416. 

Ibid, pp.429430. 



Une M v e  ttude portant sur l'habitation B 1 ' ~ e  dd'Or16ans dans la dkcennie 

1760 dresse un portrait B peu pr6s identique de l'habitation rude. On y confirme 

que meme pami  les plus grandes maisons, celles dont la surface habitable dCpasse 

les 70 mttres c a d s  (800 pieds cards), la repartition de I'espace intkrieur ddcrit 

par Kalm est tout P fait conforme ii la mani&re r u d e  d'habiter du milieu du 

XWUe s iMe et que la p i k e  cloisonnte se retrouve dans une minorit6 de maisons 

En 1776, un ofiicier demand en fonction dans la region de Batiscan 

durant le premier mandat du gBn6ral Carleton nous donne la description In plus 

compkte qui soit de I'habitation rurale. Retenons seulement les traits les plus 

peninents A notre propos: 

The interiors of stone and wooden houses are as Like as two 
peas. The foundation of a wooden house consists of four 
beams, upon which is placed the scantling. These beams are 
laid in the form of a square with the corners joined 
together. Smaller beams are then nailed between the four 
upright posts. composing the framework of the house; and 
the chinks are tUed in with moss, small stones, mortar and 
lime. The outside walls are then covered with Lime or with 
boards, as the case may be ... In the interior, the walls are 
covered with smoothly planed boards: likewise the ceiling. 
No lime (i.e. plaster) is put upon the walls as with us at 
home. 

All the partitions of the house are built with wooden 
hoards ... The vestibule generally contains the kitchen 
(similar in character to those of most of French villages); ... 
The iron cooking-po~ are ranged about the fire. The 
kitchens ... are used as a "Living room" until the arrival of 
cold weather. ... Next to the kitchen is a room generally 
used as a sleeping-room. Houses containing two rooms are 

M Suzanne Jean. .La maison nwle de l'he dld'(lCans, amknagement de L'espace intgieur 
entre 1761 et 1767r, dam Jean-Claude Dupont (sous la direction a), Habitmion rutale au 
Quebec. Monaeal. Cahiers du Qu~bec/Hurmbise HMH. 1978. pp. 13-28. A hide  de 25 
inventaires apres d&&. l'auteure reconstitue l'utilisation de l'espace et Cvalue le nombre de 
pieces. Sur les 25 habitations CtudiCes. au moins 15 d'entre elles n'ont qu'une seule piece. Les 
autres en cornportent deux et semblent correspondre Zt certaines descriptions qu'en a fait Pehr 
Kalm, c'est-&-dire qu'on n'y fait nullement mention de cloisons. 



rooms are scarce; and when they contain three are 
considered very genteel. ... In every room one will 
fmd at least one bed capable of holding two 
persons. ... In the houses of the poorer people all the 
beds are placed in one room? 

Structure de la charpente. techniques de construction et madriaux sont 

donc sensiblement les mEmes la fin qu'au milieu du XVIII' sikle". L'utilisation 

de l'espace n'a pas change non plus: une cuisine avec foyer qui sen toujours B 

toutes les activids domestiques et sociales et une chambre 1 coucher, u& rarement 

deux, mais celle que Itofficier visite est c lo i somk Dans les maisons des plus 

pauvres, le militaire prend soin d'ajouter que tous les lits de la famille sont reunis 

dans une seule piece, sans aucun doute dans le but de proftter au maximum de la 

chaleur du foyer ou du p&e durant l'hiver, une attitude qui perdurera encore 

1ongtempss9. Sans dome aussi par manque d'espace mais kgalement puce qu'il 

existe encore des habitations oG il n'y a pas d'espace fern6 r6servt5 aux parents. 

Les murs. meme ceux des maisons en pierre, ne sont pas encore couverts d'une 

couche de pl5tre mais plutBt d'un lambris de bois6", et 1 I'exception des ustensiles 

de cuisine et de la vaisselle suspendus p d s  de la cheminke, ils sont encore nus. 

Et comme la maison d6peinte n'est pas celle des habimts les plus pauvres, il 

convient de prgciser qu'au lieu de lambrisser de bois 

nombre vont simplement les blanchir au lait de chaux. 

Ies murs inttkieurs, bon 

57 William L. Stone (Trad.), Leners of Bmnswick and Hessian 
Revoluzion, Albany, N .  Y. ,  Joel Munsell's Sons, 1891, pp. 17-19. 

" Sur la structure, les mat&iaux et l'appafence des habitations 

Oficers during zhe American 

ruraJes, une excellente 
recension des &its de voyage a tte effectue par Mary K. Cullen, Highlights on Domestic 
Buildings in Pre-Confi!di!razion Quebec cut Ontario as seen through Travel Literature fiom 
1763 to 1860, Ottawa, Pates Canada sad., (Texte dactyIograpbit!) 

" Voir au chapitre SIX le chauffage le cas de la famille Stacey qui s'dtablit dans i s  Cantons 
de 1'Est ii la fin des amCes 1830. Jane Vansittart (ed.), Lifelines. The Szacey Leners, I836-1858, 
Londres, Peter Davies, 1976. 

60 Observation confm& plus tard par J. Lambert. op. cit.. pp. 151-152 et par J. Bouchette, 
The British Dominion in Nonh America ..., pp. 407-408. 



Plus d'un quart de sikle plus tard (1806-1808), d o n  que la surface 

moyenne des habitations sest l@rement accrue6', I'auteur et aquarelliste Johil 

Larnben vient confiner la lenteur des modifications qui affectent aussi bien la 

structure de la maison que I'organisation de I'espace inttrieur. 

Their houses are composed of logs slightly smoothed with 
the axe. laid upon each other, and dove-tailed at the 
comers. Sometimes a framework is first constructed, and 
the logs laid upon each other between the grooves. The 
interstices are filled with clay or mud. and the sides of the 
building washed outside and in with lime dissolved in 
water. ... The Canadian habitations consist of only one story 
or ground floor. which is generally divided into four rooms. 
... Some of the small houses have only one or two 
apartments, according to the aftluence or poverty of their 
owners. The better sorts of farmers have always four rooms 
*.* 

The chimney is built in the centre of the house; and 
the room which contains the fire-place is the 
kitchen. The rest are bed-rooms; for it matters not 
how many apartments a house consits of, they are 
seldom without one or two beds in each, according 
to the size of the family6'. 

On retient tout de suite de ces commentaires que les murs sont simplement 

hlanchis B la chaux et que les divisions in~krieures sont un peu plus nomhreuses 

qu'auparavant, un phhomtne contime par les inventaires apr2s decks. 

En 1820, le voyageur Anglais Joseph Sansom s'etonne encore de uouver 

dans une maison de campagne en plein Ctk plusieurs lits reunis dans la salle 

61 Selon les analyses effectutes par Georges Lhnidoff a partir des marches de construction 
pour le volume trois de I'Atlas hisrorique du Canada. la surface moyenne habitable des maisons 
nuales serait pasee de 58 B 68 metres carres enue les p&iocies 1760-1800 et 1801-1860. Ces 
donnees sont deposdes 31 la Division & la recherche historique de Parcs Canada a Hull. Nous 
remercions Georges Leonidoff de nous avoir cornmuniqurf quelques dsultats de srs rechmhes.. 

" John Lamben, Travels through Lowr Can& and the United States in the Years 1806. 
1807 and 1808, Londres. C. Cradodc and W. Joy. 1813, 3 vol. (deuxihe edition). pp.15 1-153 
et 316. Sur les m m  interiem blanchis la chaux une dizaine d'annees plus tad, voir aussi 
Francis Hall, Travels in Canada ..., pp. $4- 85. 



commune avec les d e w  femmes de la maison occupQs au rnttier 5 tisser6', un 

peu comme si l'espace domestique Ctait resd immuahle une epoque ob de 

profondes transformations s10p2rent dans mutes les spheres de l'activitd humine. 

C'est qu'en dCpit des quelques changements qui surviennent d m  les interieurs 

domestiques, la simplicite et la sobriM demeurent encore la r8gle commune chez 

la plupart des habitants. Les inventaires apr&s d k & s  des annCes 1792 1835 

corro horent les observations des nom breux voyageurs: un nom bre croissant de 

ruraux ajoutent une ou plusieurs cloisons B l e u  habitation durant cette ptriode, la 

plupart du temps dans le but de constituer un espace plus en revait destine A 

recevoir un ou plusieurs lits. 

Dans les m C e s  1830, les habitants obliges d'avoir recoun, comme au 

siBcle pdcddent, aux seuls rideaux ou tours de lit pour s'isoler du reste de la 

maison sont de plus en plus rues mais les maisons p i k e  unique sont encore 

nombreuses. Un sondageM effectue dans les inventaires ap*s d&s des hahitants 

de la region montn5alaise indique assez clairement qu'il y a une difference 

marquee entre les rives nord et sud et que plus on s1610igne de la ville, plus il y 

a de maisons ne cornprenant qu'une seule pibce. Il y en aurait environ 25 C/r sur 

la rive nord de Montdal dans les annkes 1830, au moins deux fois plus sur la rive 

sud, mais seulement 15 % autour de la ville, B C6te Saint-Pierre, C6te Saint-Luc 

ou CBte Notre-Dame-des-Neiges par exemple. Ces donntes ont kvidemment une 

valeur bien relative car l'inventaire ap2s d&s n'est pas un document reprtsentatif 

de l'habitation. L'enqutte doit donc Etre poursuivie en amont et en aval et etre 

Btendue A d'autres dgions, en incluant d'autres sources, notamment le marche de 

" Joseph Sansom, Travels in Lower Canada, with the Author's Recollection of the Soil: .... 
Londres, Printed for Sir Richard Phillips and Co., 1820, p. 3 1. 

" Le sondage a ete effectue A partir & 66 inventaires aprb &&s d'habitants proprietaires 
de la dgion de Mon&aI enue'les a ~ & s  1830 et 1835. Ils proviennent tous du projet de 
recherche de Messieurs Wallot et Paquet. Les pourcentages avancb ne le sont quP titre 
d'hypothese car les priseurs ne sont pas toujours p&s sur le nombre de pikes d'une maison. 
Lorsqu'il y en a plus d'une, les mentions teUes que ~dans me chamhre* ou *dam un petit 
cabinet,, laissent peu de doute, mais lorsque ces mentions n'apparaissent pas et qu'il y a pu de 
meubles, on en deduit qu'il s'agit dune maison ii pike unique. 



consuuction. et en affinanr la mkthode pour hien dCceler la structuration des 

intdrieurs, mais il est clair que des modifications sont en train de transformer 

lentement la maison r ~ r a l e ~ ~ .  L'analyse d'une sklection de hiens meuhles dans ces 

habitations nous indiquera avec plus de certitude l'importance et l'ampleur de la 

diffusion des a w e s  changements que les ttudes de niveau de richesse et les recits 

de voyageurs laissent percevoir. 

Conclusion 

Des trois principaux types de maison t tudib .  la maison bourgeoise est 

celle qui a subi plus que toute autre les influences hritanniques tant au niveau du 

style que de l'agencernent interieur. Lieux pour se r6unir et se distraire en famille. 

lieux pour les receptions mondaines. lieux pour le travail. lieux pour le repos ou 

les relations intirnes sont autant d'acquis qui datent deji d'un sitcle dans une 

bonne p d e  des maisons de Mite  en France et en Angleterre. Avec parfois un 

peu de retard. 1'Clite des colonies Cpouse cenains grands mouvements qu i  ont cours 

en Europe et la recherche du confon au debut du XIXe sikcle en fait partie. Les 

nouvelles p ikes  - hall, salons (parlor rnais sunout sining room et drawing room 

ou charnbre de compagnie) - qui s'ajoutent aux nombreuses dkj2 existantes 

reflttent manifestement l'enrichissement d'une elite montante qui a trouve dans 

l'habitation un dcmaine d'investissement privilegik. La pr6sence de ces pieces dans 

une maison symbolise @dement la r6ussite. sinon I'affimation sociale qui 

s'exprime par la participation active une manitre de paraitre et de vivre. 

65 11 n'y a pas que l'intheur qui change durant cette pdriode; toute la structure de la rnaisun 
semble prendre une auue forme. La trentaine de march& de construction consulk!s entrt: 1800 
P! !840 dans la region de Quebec le laissenr clairement entendre, bien qu'ils concement la 
plupart du temps des maisons en pierre. des biitirnents de fume ou des travaux xconciaires tels 
que toitures, caves A lambrisser ou a consmire et ralIonges aux maisons &jA existantes. Ici 
aussi il 
faudrait une analyse plus fine car meme si les march6 de construction sont indispensables pour 
deceler les changements structurels, on ne connait pas l'importanct: de cet acte notarit5 par 
rapport au nombre totaI de maisons, anciennes c o m e  nouvelles, ce qui permemait dlCvalurr 
t'importance des cbangements B I'khelle de la vallee du Saint-Laurent. 



L'habitat de pierre des plus fortun& des artisans s'apparente il celui des 

petits commeqants ou des petits entrepreneurs en construction. Il est relativement 

spacieux 1 cause de ses deux ttages habitables et compte de d e w  & quatre pikes 

A fonctions souvent multiples mais gkn6ralement bien dCfinies. A la fin du XVIIr 

sikle. 11intirnit6 telle que nous I'entendons aujourd'hui. c'est-&-dire I'isolement de 

la chambre coucher des autres espaces par des cloisons, est deja un acquis qui 

fait partie de leur quotidien. Mais chez les autres, c'est-bdire chez la majorid des 

artisans. ces changements s u ~ e n d r o n t  un peu plus tard. soit durant la premi2re 

moitie du siiicle suivant En divisant leur espace unique en une ou deux pikces 

bien circonscrites par des cloisons, ou encore en utilisant les comhles pour y 

placer quelques lits. ils rompent radicalement avec certaines habitudes ancestrales 

qui voulaient que l'isolement soit assud - chez certains d'entre eux seulement - 
par des rideaux suspendus autour du lit. Cet isolement par rapport A l'espace 

collectif annonce une nouvelle w o n  d'hahiter qui va se concretiser durant toute 

la premitre moiti6 du si2cle. 

Entin. l'habitation d e .  entendons celle des habitants, semhle offrir plus 

de dsistance que la maison de ville aux principales transformations structurelles. 

Les contemporains qui nous ont semi de guides ohservent sans 6tomement que 

les pi6ces cloisonn6es. ii savoir les charnhres A coucher. tardent 1 se concrttiser. 

II n'y a tvidemment pas unanirnite parmi eux - cenains afIwment que la maison 

de l'habitant ne contient guere plus de chambres cloisonnCes qu'au milieu du 

X W e  siikle - et pour cause: les ditErences rkgionales ne sont pas aishs B 

percevoir et les gentmlisations sont trop souvent une caract6ristique des rkcits de 

voyage. Les inventaires aprh  d&bs tiennent un autre langage: ils c o n f i e n t  la 

lenteur des transformations mais ils sont concluants sur l'ajout d'une ou de deux 

pi&ces cloisom6es dans un espace auparavant entitrement collectif. I1 nous est 

impossible d'evaluer I'importance de ce changement comme nous I'avons fait chez 

les artisans des faubourgs. Il est probable que de nouvelles sources. documentdres 



ou archCologiques. permettront un jour de dCgager les cW't'&ences rt5gionales et de 

nuancer nos observations ou celles des voyageurs66. 

Agrandissement de l'espace habitable, restructuration de l'espace intCrieur 

et sans doute nouvelles utilisations de ces espaces marquent it des degres divers 

l'evolution de l'habitadon urbaine ei rurale, cossue et modeste, durant le premier 

tiers du XIX' sikle.  A ces changements correspondent de nouvelles faqons 

d'habiter, de nouvelles relations entre les mernbres d'une mEme famille, bret'. de 

nouveaux comportements dont l'analyse va hien au deI& des limites de ce survol 

de 1'habitation6'. Celui-ci visait seulement ;i dresser les grandes lignes du cadre 

physique dam lequel d'auues changements s'optrent, tout aussi significatifs pour 

1'Ctude des comporternents et  de la qualite de la vie quotidieme: l'introduction. 

parfois en grand nombre, de nouveaux biens mobiliers. Les observateurs 

contemporains ont en effet no& B plusieurs reprises dans le premier tiers du XIX' 

sikcle la ptnktration d'objets de toutes sortes dans les habitations. pinkation 

ostentatoire chez les uns. timide chez les autres. Reste B savoir s'il s'agit seulement 

d'un phenornene marginal perqu par les lentilles souvent dtformees de voyageurs 

en ma1 d'exotisme ou d'une veritable vague de consommation comme cenains 

auteurs I'ont d q i  observe chez les plus fortunCsM? Les chapitres qui suivent vont 

justernent tenter d'kvaluer l'ampleur de ce ph6nomtne tout en essayant de voir 

jusqu'8 quel point il a contribut 2 lfam8ioration du bien-ttre quotidien. 

66 Un projet de recherche est &j& enuepris sur I'habitation rurale en Mauricie par Paul- 
Louis Martin de t'universitd de Trois-Riviihes. Voir un bref apercu des uansfomations de 
l'hat>itation dam Continuit& no 63 (hiver 1995). pp. 15-18. 

Sur la fqon d'habiter et sur les relations entre les occupanrs dune maison, il serair 
intkessant qu'historiens et ethnopphes sfinspirent, entre autres modeles, de celui que Jean 
Cuisenier klabore dam La ma ison rustique. Log ique sociale et composirion arcllirecr uralr , Paris. 
Presses Universitaires de France. 199 1, 380 p. 

" De plus en plus d'enquetes concluent a une amelioration du niveau de vie durant le 
premier tiers du X W  siecle. Voir surtout ceiles de Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot en 
bibliographic de m2me que celles de Christian Dessureault et John Dickinson . 



LE CHAUFFAGE 

Au debut du XVIII' siecle. la future propietaire de l%e d'OrlCans et femme 

d'affaires C harlotte-Fraqoise Juc hereau de Saint-Denis. veuve du ric he 

commeqanr Fraqois Viennay-Pachot avec qui elle a eu 16 enfants. chaufk sa 

demeure 5 h ide  de trois cheminees mais d'un seul petit pdle. Elle habite pourtm~ 

une spacieuse demeure en pierre 2 deux &ages, comprenant huit pi2ces. et que 

seuls les plus fortun6 des marchands posddent i 1'6poque1. 

P k s  d'un siMe plus tard, plus prkcidment en 1795. la demeure 

montrhhise du marchand et traftquant de fourrures ~tienne-Charles Cmpion. 

homme assez intluent pour E t r e  associC B la fondation du Beaver Cluh. rst 

chauffke B I'aide de trois pofles en fonte dont un A fourneau et d'au moins unr 

c heminee'. 

Vers 1830, les marchands quebecois William Bums et John Craigie 

possedent respectivement 10 et 16 poeles en plus de quelques cheminees pour 

chauffer une spacieuse habitation d'une douzaine de pieces" Situation analogue B 

Montrkal o t ~  les plus riches des marchands tels Benjamin Solomon. John 

Richardson, Horace Dickinson et F. A. Trottier-Desrivieres ont tous entre 1 0  st 15 

poi?les4. 

' Serge Saint-Pierre, Les modes de vie des habitants et cornmerpnts de lo P l u u  Royllu m m  
1660 et 1760. Quebec. ministibe des Affaires culturelles, 1983. pp. 102-115 et Dicrionnt~ire 
biographique du Canada (DBC), vol. 11, p. 3 16. 

DBC, vol. IV, pp. 1&145 et ANQ-M. greffe de Jean-Guiilaume Delisle, minute 504.3. 1 1  
janvier 1 796. 

3 George Bervin, &nvironnement rnatttQiel et activites Sconorniques des conseillers ext5cutifs 

et Mgislatifs QuCbec. 1810-1830,), Bulletin d'hisroire de la culture ntaterielle, 17 ( 1983): pp. 52- 
53. 

ANQ-M. geffe  de G. D. Amoldi. inventaire de E. M. Seixa. epo~se de B. S. Solurnon. 7 
juin 1830; greffe de W. N. Crawford, inventaire de John Richardson. 13 juin 1831: greffe dt: N. 



Ces exemples ont Bd delihtrement choisis parmi les plus 

citadins parce que ce sont d'ahord chez eux que pCn&rent. en 

nouveautks qui se repandent par la suite dans les autres couches 

tbnunCs des 

gknkrai. les 

sociales. 11s 

illusvent le changement majeur qui s'opkre pendant pr5s d'un sitcle et demi dans 

le domaine du confort domestique. En effet, le pofle prendra pr&s de cent am 

(1660-1750) pour seconder ou d t t rher  ie foyer ouven dans la plupart des 

habitations. puis dans le premier quart du XIX' sikle. il se rnultipliera avec plus 

ou moins de rapiditi selon les niveaux de fortune pour assurer le confon 

calorifique auquel tous aspirent. riches et pauvres. 

1. Les principaw modGles de pdles 

Durant tout le XVIIIe sitcle. le choix de poCles qui s'offre aux citoyens est 

relativement restreint. La fonne varie t6s peu: il s'agit d'une boite plus souvent 

rectangulaire que carde, gtnhlement mont6e sur des pattes mais parfois 

simplement dCposee sur une plate-forme de hriques ou de pierres de taille. Lcs 

matdriaux avec lesquels ils sont construits sont par conue tres divers: la pierre. In 

hrique, la t6le et  la fonte sont autant de mattriaux qui determineront le c o k  du 

poiile de meme que sa populariti dans certaines couches de la sociitk. Pusskder 

l'un ou l'autre est donc rkvdateur du niveau d'aisance mat6rielle mais aussi de 

1'~volution du confon domestique. 

Le modkle le moins connu. ignore tant par les documents ofticiels que par 

l'historiographie. est Ie poele en pierre. On ne connait pas son aire de distribution 

exacte ni son degr6 de popularite mais on sa i t  qu'il est peu present i la ville, 

prohahlement B cause de sa facture trop primitive. Il peut Etre fahrique avec j. peu 

pres n'importe quelles pierres disposCes en forme de card ou mime de c e d e  el 

sur lesquelles on place une plaque de mCtal ou un ~~couverc l e~ ,  selon I'appellation 

de Pehr Kalm. Son cofit de fabrication minime le rend facilement accessiMe de 

B. hucet, inventaire de Horace Dickinson, 2 juillet 1832; greffe de Peter Lukin. invrmmire dtt 
Francois-Amabie Tronier-Desrivii?res, 16 mars 1830. RCcisons q ue cmains de es @les serveni 
uniquement faire la cuisine. 



sone qu'on le rencontre dans des regions partbis CIoignks ou chez les plus 

dkrnunis des habitants. Ainsi. i Petite-RiviLtre. prks de Baie Saint-Paul. l i  06 

abondent les galets dans les champs, Pehr Kalm, observateur consciencieux dont 

la prolificit6 nous est fort utile aujourd'hui, dtcrit ainsi les podes qu'il voit: ~ L e s  

poeles de cette region-& sont preyue roujours consuuits avec ces galets ou avec 

du granit. ii l'exception du couvercle. qui est en fer; le tuyau. Cgdement est en fer: 

la plupan des poBles d'ici sont conswits de la sorte et fort peu d'entre eux sont 

tout en fer% Les galers sont aussi utilis6s dam d'autres regions et Kalm ne 

manque pas de le souligner: B Lorette par exemple. prks de Quthec, les 

icsauvages>> y ont recours dans leurs maisons de deux pieces constmites la mode 

franpise. A Sault-au-R6coIlet. on utilise aussi certe ressource du milieu qu'est le 

galet pour fabriquer le corps du poele mais ce sont des plaques de ucalcaire gris 

et duP0 qui remplacent la plaque de fer du dessus. trop chZre pour etre 2 la port& 

des bourses des habitants de la region. Ailleurs aussi, sans doure. on utilise la 

pierre pour fabriquer son pdle mais il est impossible de savoir comhien 

d'hahitants o m  eu recours i cet appareil des plus Cconomiques ni juyu'l  quand 

I'hahitude s'est perpktuke. 

L'auue modele le moins cher au milieu du XVIIIe sitcle est le pofle de 

hriques7. Simplement fait d'une hoite rectangulaire en hriques sumontee d'une 

plaque en fonte importke de France ou fahriquee aux Forges du Saint-MauriceX. 

ce type de poele etait le moins pratique des trois modLtles les plus courants 

' Pehr Kalm, Voyage de Pelrr Kalm au Canada en 1749. Traduc~ion annotee du journal de 
route par Jacques Rousseau. Guy Bethune, Pierre Morisset. Montn!al. CLF. 1977. p. 392. 

Ibid., pp. 265 rt 464. A Sault-au-Wrollet. on fabriqur mGme des poSles en argile sur lesquel~ 
on depose simplement une plaque de calcaire. 

' Yvon Desloges. Une vilk de locaraires: QuPbec au W I I F  si2cle. Ottawa Environnement 
Canada, 1991, pp. 166 et 168: lean-Pierre Hardy. <<Quelques aspects du niveau de richesse et dtr 
la vie rnaterielle des artisans de Qu&ec et de Monubl, 1740-1755n. Revue d'histoire de 
I'Amdriquefranpzise, vol. 30, no 3 (hiver 1987), p. 359. 

Marcel Mousse tie, Le chnufjage domestique nu Canada des origines ci l'industridistltion. 
QuCbec. PUL, 1983. pp. 74-75. 



(brique, t6le. fonte) puce  que le moins mobile. La coutume voulait en effet qu'on 

d h o n t e  Ies poeles durant l'ete et qu'on les range. Le poele de briques semhle plus 

populaire 1 Qutbec qu'A Montdal oh on en recense hien peu dans les inventaires9. 

~ u n t  donnt son prix abordable et son procede de fabrication a i d  - on pouvait le 

monter directement sur la terre hattue ou sur une pierre de taille -. il est toutefois 

surprenant qu'il n'y en ait pas eu davantage, paniculii3ement en milieu rural o t ~  

la premiere rnaison du colon. construite avec hien peu de moyens. avait parfois 

comme plancher simplement l'argilc sur laquelle elle reposaitlO. Efficace n'en pas 

douter i cause de I'epaisseur de ses parois, le poele de briques commun ne semhle 

pas avoir traversi les sikcles avec la mf me popularit6 que son concurrent le poele 

de t81el1. 

Le poEIe de t6le commence 2 se dpandre en milieu urhain d b  les annees 

1720". sans doute pour repondre aux besoins d'une clientele rnoins fonunee pour 

qui le p d l e  de fonte import6 erait inaccessible. Aussi. le retrouve-1-on plus 

fdquemment comme deuxi2me poele chez les mieux nantis mais comme unique 

appareil chez bon nombre d'artisans" et B plus forte raison chez les joumaliers et 

Ies habitants. On sait qu'8 I'instar du poele de fonte iI Ctait offen en location" 

mais aucun document, aucun observateur contemporain ne nous en l a k e  une 

description. Probahlement le moins efficace des trois mod8es i cause de la 

minceur de ses parois. il apparait par contre comme le plus pratique. D'un prix 

9 Pour QuCbec, voir Y. Desloges, op, cit., p. 289, note 91; pour Montdal, voir J o e  Desbiens. 
Le niveau de vie et l'univers domestique des anisans mnrrealais entre 1740 er 1809. W s e  de 
maitrise (histoire). UniversitC de MontdaI. 1991, pp. 78 et suiv. 

'O P. KaIm, op. cit., pp. 29 1-292. 

I '  Les quelques N l e s  de briques qui ont surv6cu au ravage du temps appartiennent B des 
institutions religieuses. Voir par exemple celui de I'H6pital GtWral de Quebec. 

" Y. Desloges, op. cit., p. 166. 

I' Luce Vennene, Les feux domeniques a MmtrPal de I740 a 1760, These de -ui,tt: 
(ethnographic), Universid Laval, 1977, p. 47. 



ahordahle, de facture simple - un foqeron ou un ferblantier local pouvant 

facilement en fabriquer un -. d'une ICgikett? cenaine qui lui assure mohilite. il s'est 

vite kpandu dam toutes les couches de la socittt5 quoique bien inkgalement. En 

milieu rural comme en milieu urbain. on dir toutefois qu'il est graduellement 

remplacC par le poele de fer dans la deuxikme demie du siikle". Nous verrons 

plus loin qu'il tarde B se faire remplacer et qu'il compte encore pour 20 Ck de tous 

les poOles recends dam la campagne montrialaise B la tin du sPcle. 

Enfin, le type le plus courant. celui qui a traverse les siecles sous des 

formes sans cesse modemisees. le poCle de fer ou de fonte. Present dts le XVII' 

siecle dans quelques habitations cossues de 1'Clite de la Nouvelle-France. le po&le 

de fonte g a p e  la faveur du public au sible suivant: il s'agit d'abord d'une simple 

boite rectangulaire dkpode sur le sol, comme le dim Pehr Kalm. elevee par la 

suite sur des pattes16. Parmi ces demiers, certains seront munis d'un cendrier - 
aussi appelC trkpied - pour recevoir les cendres. d'autres reposeront sur une pierre 

de taille qui en tiendra lieu. 

Les premiers modtles. originaires de Hollande, dlAUemagne et des pays 

scandinaves, sont import& mais i partir de 1742, les Forges du Saint-Maurice 

cornmencent B en fabriquer. Aprks la Conquete, les poeles qui sortiront des forges 

locales de Saint-Maurice et de Batiscan (aprks 1794) concurrenceront directement 

les importations anglaises. en pxticulier les poeles de marque Carron fahriquis 

en kosse.  

Ce potle de fer, qu'il soit import6 ou fahriquC sur place. sohre ou dtcore 

de motifs de plus en plus sophistiques au fur et mesure que le sikcle progresse. 

est sans contredit le plus efficace de tous les modkles. Les parois de certains 

IS Pour la ville, voir J. Desbiens, op. ci~. .  p. 79; pour La campagne, voir John Dickinson. 
wNiveaux de vie des paysans nomancis et qu&&ois au 18' si2cle~~. clans G6rard Bouchard et 
Joseph Goy (dir.). Famille. ~conomie er socikti! rurale en conreue d'urlwnisnrion fI7t-Xk 
sitcles), Chicoutimi/Paris. SorepEchecs, l990, pp. 216 et 219. 

'' P .  Kalm. op. cit.. pp. 29 1-292 et Robert-Lionel Seguin. aLe po2le en NouveiIe-France BS, Les 
Cahiers des Dir. no 33. 1968. pp. 166. 



d'entre eux auraient jusqul& un pouce et demi d'tpaisseur, pennettant ainsi 

d'emmagasiner la chaleur pendant une plus longue pCriode de temps que la t6le 

ou mtme la brique non r6fractaire. C'est donc lui. malgd son prix eleve et son 

poids qui en fait un objet encombrant. qui rkgnen en maitre dam les salles 

communes de la plupart des habitations. 

Dans le demier quart du X W I e  sitcle toutdois. un nouveau poele fait son 

apparition dam les habitations, lui aussi fait de fer ou de fonte et qui viendra 

tantat s'ajouter au premier, tantdt lui faire concurrence: le poEle double ou h 

fourneau que l'on appellera plus tard (au XIX' s ikle)  porle B deux ponts. Il s'agit 

du poCle simple d6ji connu que I'on a surmonte d'une auue boite parfois 

Egtrement plus petite, parfois l&&rement plus grande que la premiere. munie de 

portes laterales et qui sen de foumeau. 

Ce type de PO& tarde B se faire adopter en milieu rural mais il se repand 

u t s  rapidement en milieu urhain puisqu'il represente i la fin du XVIII' siecle 

environ 38 4r de l'ensemble des pd les  recends 1 Montr6al. Et on ne le trouve pas 

seulement chez les marchands. les membres des professions liberales et les 

tbnctionnaires mais tgalement chez les plus fonunCs des artisans. Il convient de 

noter que cet appareil n'est pas uniquement choisi pour son efficacite thermique: 

les habitudes culinaires, en pleine mutation au toumant du sible.  comptent 

probahlement parmi les raisons les plus importantes. 

Jusqu'aux annees 1830- 1835, quelques autres moddes viendront s'ajouter 

aux plus courants mais aucun ne deviendra populaire. Les petits po&les 

fonctiomant au charbon par exernple. utilids en Europe et aux ~ t a t s - h i s .  sont 

extrEmement rues  au Canada meme si le comhustihle est peu coiiteux et 

facilement accessible g rke  aux navires en provenance dlAngleterre et d l~cosse  qui 

l'utilisent comme lest Mtme les Britanniques. pourtant habitues A se chauffer au 

charbon, hi pr6Erent le po2le 2 bois et gardent plut6t le charbon pour leurs foyers 



B grillet7. Quant 3u farneux poele de type Franklin, du nom de son inventeur 

Benjamin Franklin (1706-1790). Ccrivain et homme politique cCPhre. ils sont 

connus depuis le milieu du XVIII' sikcle dam les colonies voisines du sud mais 

ils ne sont pas adoptes facilement par les Canadiens. Ce que l'on appelle 

communCment le poele Franklin. de son vrai nom le Pennsylvania Fireplace. 

connut dks ses dChuts plusieurs versions C o n p  d'ahord pour Bue instdK juste en 

avant d'un foyer - sa plaque posterieure servant de pone au foyer - il fut ensuite 

suftlsamment vansformk pour qu'on puisse I'indrer directement dam les foyers. 

Dans les deux cas. le principe est le meme: un espace est r6servC en dessous du 

poele pour faire circuler l'air frais qui va alimenter une mince boite placee L 

l'arrikre du feu; l'air qui y cimule est ainsi rechauffd et son ensuite par des 

conduits sit& sur les cBt6s ou au-dessus du pdle. Les inconvenients des poP1es 

Franklin - parois trop minces, ramonage difficile. danger de feu. efficacid 

douteuse - Iiemport&rent sans doute sur les avantages car il ne parvint pas B 

concurrencer les poEles de fabrication locale ou import& d1~ngleterreIR. Ils furent 

en fait si rues  qu'ils apparaissent en cemins endroits vraisemblahlement comme 

des Clements ddcoratifs plutBt que comme ohjets purement fon~tionnels'~. Enfin. 

17 Sur la raretC des pdles il ckbon .  voir Marcel Moussene. Le ckzuffige dornesrique .... pp. 
113-1 14 et Jean Rovencher, Les modes de vie de la populnriun dr Place-Ro~ale enrrv /820 er 
1859, Qu&ec. ministbe de Affaires culturr3ks, 1990. pp. 3 - 2 6 .  3 0  et suiv. L'utilisation du 
charbon c o m e  combustible semhle & ce point rare qu'entre 1760 et 1860, seulement deux riches 
marchancis de Place-Royale chaufferaient au charbon, I'un avec un foyer ii grille l'auue avw un 
q&le B charbon,). Les artisans du metal teLs les forgttrons et lrs ferbIantiers l'utiiisenr par conm 
en abondance. 

Sur Ie fonctionnemen~ Ies avantages et les inconvtnients du @le Franklin. il faur lire les 
belles pages que nous livre Pehr Kaim dans Adolph 3. Benson (editeur), Perer Kalm's Trar-els in 
Nonh America, Tile English Version of 1770, New York, Dover Publications, 1987. pp. 652-654. 
Le Finbdais etait d'autant plus en mesure de bien d h i r e  l'appareil de chauffage que l'inventeur 
lui en wait pretC un lors & son passage B Philadelphie. Voir aussi Priscilla J. Brewer. (<We Have 
Got a Very Good Cooking Stove. Advertising. Design. and Consumer Response to the Ccn)kstove. 
1815-I88011. Winferrhur Ponfolio, vol. 25, no 1 (spring 1990), pp. 36-37 et William Srale. 
Recreating rhe Hisroric House Interior, Nashville. American Association for S ra tcr and L ( ~ a l  
History. 1979, pp. 59-60. 

Voir les qurlqurs exemples cites dans I. Rovencher, op. cif.. pp. 25-26. 



les prerni6res cuisinieres que les journaux publicisent sous le nom de cooking 

stoves arrivent tardivernent, soit dans les andes  1830. mais la plupart leur 

pret2rent le poele traditionnel en fonte avec lequel ils sont habituees B faire la 

cuisine. Ce n'est que dans la deuxieme moitiC du XIXe sihcle qu'ils se repandront 

davantage. 

Dans I'ensemhle donc, la technique dominante est la meme: une boite de 

fonte chauffke au bois et assumnt le principal du confort caloritique. P d e s  B 

charbon, B combustion en couche mince (base burner) et calorif2res B air chaud 

ou 2 vapeur sont des exceptions durant le premier tiers du sikle et le chauffage 

central est l'affaire de la deuxi&me moiti@*. 

2. La situation en Europe et a w  ~ t a t s - ~ n i s  

En Europe. le poele est utilisC depuis au moins le XVIe sikcle par les 

Allemands, les Suisses et les Hollandais. Montaigne (1533- 1592). qui en connait 

les avantages pour avoir profit6 de ses hienfaits lors de ses voyages, n'htsite pas 

B en faire lieloge chez hi" mais les Franpis mettront tout de meme deux siecles 

avant de l'adopter. Un retard diffiicile i expliquer sinon par de profondes 

r6sistances psychologiques. car certains hivers sont parfois tr8s rudes dans la 

moitie septenuionale du pays. Quoi qu'il en soit  le poele n'enue que tr2s 

craintivement chez les plus a ids  au dehut du XVIIIe sikle. n'atteint pas le quart 

des foyers au milieu du siMe, et P la fin, la cheminCe demeure toujours le moyen 

de chauffage de la majorit6. 

Au moment oh le Canada adopte massivement le poele, la France urbaine 

en est encore 2 perfectionner sa cheminee, le rnoyen de chauffage qui va dominer 

encore une bonne panie du XIXe sikcle. EUe est d'abord multiplite pour en mettre 

XI Pour quelques exceptions, voir Ibid., pp. 25-26, 230 et suiv. 

" Daniel Roche, Le peuple de Paris, essai sur la culture populaire au XVIIP sikcle. Park. 
Aubier Montaigne, p. 149 et Fernand Braudel, Civilisation matkrielle, icorzomie et capitalismw, 
W - X V I I F  sikcle, tome I ,  Les structures du quorrdien: le possible er 1 'impossible, Paris, Armand 
Colin, 1979, pp. 261-262. 



dans presque toutes les pieces chez les plus riches; on ajoute des plaques 

mttalliques sur la paroi arri5re de l'iiue afii de rnieux relltter la chaleur: on la 

ritr6cit enfin tout en ajoutant une courbe au tuyau de sortie afin d'eliminer la 

furnee et d'augmenter son efficacite". Quant la France r u d e .  elle suit loin 

derrikre les progres de la ville. Encore au debut du pdsent sikcle. nombreuses sont 

les pPces d'une maison qui ne sont poumes  d'aucun moyen de chauffage". 

A l'exception de la maison des Allemands de Pemsylvanie qui sont 

farniliers avec le poele et qui n'htsitent pas B l'utiliser dL.s leur arrivee dans leur 

nouvelle patrie. la rnaison amkricaine de la majorit6 est froide et tout B fair 

inconfortable au XVIII' s~cle" .  Dans la plupart d'entre elles. il n'y a que le foyer 

pour chauffer et cuisiner car l'utilisation du poele se gtnkralise tardivemenr. pas 

avant les annkes 18 15-1820. Meme le fameux pode Franklin invent6 en 1744 et 

commercialis5 dts  les anntes 1750 ne connait pas chez h i  la popularit6 qu'on a 

bien voulu lui accorder. Dans une dgion relativement froide comme le nord du 

New Jersey par exemple, on le retrouve dam moins de 10 9 des inventaires entre 

1804 et 1 8 15 et nulle part ailleurs auparavant. Par contre, le Tenplate stove. un 

poCle fait d'un assemblage de dix plaques de metal comme son nom l'indique et 

qui sen surtout B chauffer, commence B se repandre. Mais il n'empone pas 

davantage la faveur du public que le poPle Franklin car il appardt, h i  aussi, dans 

B peine 10 Q des inventaires au toumant du sikcle (entre 1795 et 1 8 0 6 ) ~ ~  signe 

YI - Informations W e s  de Annik Pardaiht-Galabrun, La naissance & l'inlime. 3000 foyers 
parisiens XVlr-XVIIP sikcles, Paris. Presses Universitaires & France, 1988, pp. 334-336 et & D. 
Roche, op. cit.. pp. 139-143. 

De nombreux tcrivains se plaisent rerm5mo~r leurs souvenirs d'enfance dors que its nuits 
glaciales, sans aucun appareil de chauffage, etaient d o s e s  c o w t e s .  Voir, enue autres auteurs. 
Jean Giono, La chasse arc bonheur, Paris, Gallimard, 1988, p. 1 14. 

Elisabeth Donaghy Garrett, Ar Home: The American Family, 1750-1870. New York. Harry 
N. Abrams, 1990, p. 187. Voir aussi Jack Larkin, The Reshaping of Everyday Life. 1790-1840, 
New York, Harper and Row, 1989, p. 135. 

Amy Friedlander, *House and Barn; The Wealth of Farmers. 1795-1815~. Hisroricnl 
Archeology, vol. 25, no 2, 1991, pp. 21-23. Priscilla J. Brewer, dam (<We Have got a very g a d  
cooking stove>>, Winterthur Portfolio, vol. 25, printemps 1990. pp. 35-36, a f fme:  In rf~e 1810s, 



evident que la progression du p d l e  aux Ctats-~nis est r6eUemeent l'affaire du XIX' 

siikle. Par la suite. le foyer continue d'Etre utilist5 jusque tard dans le siecle 

comme unique source de chaleur et seul moyen de cuisson chez les plus pauvres. 

comme systeme de chauffage d'appoint chez les plus 2 l'aise qui vont pr6f6rer le 

poPle au foyer pour cuisine? En fait, aux ~ t a t s - h i s .  la generalisation du poele 

utilisk pour le chauffage se confond presque avec le poele pour cuisiner qu'on 

' commence B commercialiser vers les annees 1830 seulement". 

3. La situation au Canada 

Au Canada, le p d l e  est adopt6 trh (61 puisque les religieuses ursulines de 

QuCbec en utilisent un pour chauft'er leur dortoir di5s 1668'~. Cinq ans plus tard. 

ils sont dejjh sufiisamment nornbreux dans les habitations de la ville de Quebec 

pour qu'on 1Cgifer-e sur leur utilisation. Un r2glemenr de police interdit en effet B 

tout habitant de la Basse-ViUe de faire dlever chez soi aucun poek soit de fer. 

soit de briques, s'il n'est dans une cheminte ou qu'il n'en soit fait de capahles pour 

rnettre i c e ~ x ' ~ ~ .  Ne maiuisant pas encore tr6s bien cette innovation, il semble 

qu'on veuille prendre toutes les mesures necessaires pour pdvenir les incendies. 

particuli&rement dans une ville 06 les maisons sont mitoyennes. On ne sait pas 

ce qu'il advient de ce  rkglement par la suite mais chose cenaine. les poeles, 

sunout ceux en fer et import& de France, se r6pandent assez rapidement en milieu 

stoves were wtdely introduced in the Northeast and were welcome by consumers ..., mais elle ne 
se base sur aucune stastistique. 

3 P. J. Brewer, Ibid, pp. 35-36; E. D. Garret, op. cit., pp. 38, 99, 101, 187; J. Larkin, op. cit.. 
p. 135; Bernard L. Herman, aOrdinary Mansions,, dans Afrer Ratification. Material L i p  in 
Delaware 1789-1820, Newark, University of Delaware, 1988, pp. 52 et suiv. 

Lawrence Wright, Home Fires Burning. The History of Domestic Heating and Cooking. 
London, Routledge and Kegan Paul, 1964, p. 128. 

" M. Moussette, Le chauffage dumestique .... p. 67. 

Pierre-Georges Roy. &a protection contre le feu Quebec sous le regime franpisais.. Le 
bulletin des recherches hisroriques, vol. XXX. no 5 (1924), p. 13 1. 



urbain puisque 8 s  la fin du XVIIe siecle, il s'en trouvait un dans pres de la moitit 

des mBnages de la ville3'. 

3.1. La ville 

Au milieu du X W  sikle. pds de 80 5% des menages de la ville de 

QuChec posdderait au moins un poele. et parmi ce pourcentage. une minorite 

seulement (6.7 %) en aurait plus d'un. des marchands et des officiers pour la 

plupan". Ces donnkes sont confirmtes par une etude plus ponctuelle. pomnt sur 

les anisans seulement et qui rM9e qu'un peu plus de 20 9 des familles d'anisan 

n'ont pas de poele et que les modtles en t61e et en briques se reuouvent mt6t 

chez les plus pauvres des artisans comme poEle unique. tandt chez les plus aists 

comme deuxi2me appareil de chauffage3'. 

Monukal est loin d'Etre en reste: les quelques etudes effectuees sur les 

mEmes decennies confirment en fait que le poele y est encore plus populaire que 

dam la capitale oh I'on semble privilegier la chaleur de l'8trej3. En effet. trois 

etudes dont deux portant sur les artisans seulement et une sur plusieurs groupes 

sociaux affinnent que plus de 90 4r des habitations montrealaises sont munies d'au 

moins un poele et que, tout comme B Quebec, ceux en t61e et en briques servent 

soit de PO& unique aux plus pauvres, soit de systkme d'appoint aux plus fortunts 

qui preferent toujours I'efficacitk et I'apparence des poEIes de fonteY. Les quelques 

points dt6cart (environ 10 &) entre Monu6al et la capitale vont persister jusqu'i 

la fin du X w I e  siWe puis se r6sorberont graduellement par la suite sans qu'on 

- - - 

M Y. Desloges, Une ville de locaraires, pp. 165-166. 

'= J.-P. Hardy. ~Quelques aspects du niveau de richesse ... n. pp. 358-359. 

" Sans doute parce que Quebec est plus consrmit en pierre que Montreal. Voir ce sujet Ibd .  
pp. 358 er 371. 

J. Desbiens, Le niveau de vie .... pp. 78-79: J.-P. Hardy, op.cit.: L. Vemette. Les f e u  
domestiques ..., pp. 35-36. 



puisse trouver d'explication ~ a l a b l e ~ ~ .  

Le p d l e  est un acquis au milieu du X W  si2cle en milieu urbain, il n'y 

a aucun doute. Mais qu'en est-il du confort calorifique t a t  recherch6 par tous? 

Luce Vermette dans son etude sur les feux domestiques entre 1740 e t  1760 h 

Montdal en arrive B la conclusion, en jumelvlt foyers et poeles B ['aide de 70 

inventaires, qu'il y await enue 42 et 48 % des pikes chauffks, selon qu'on est 

simple artisan ou marchandM. Il s'agit probablement d'une appdciation optimisce 

de la situation du chauffage. D'ailleurs, son kchantillomage d'inventaires apres 

dects ne dkpasse pas les limites de la ville fonifide; de nombreux invenraires ne 

contenant aucune information sur les foyers. son objet d'ktude. ont kt6 elirninis: 

enfin, bon nombre de citoyens, rnoins fortunes ou simples locataires, n'ont pas dt6 

consid6r&". Ses donnees nous donnent quand mCme une excellente indication du 

degre de confon calorifique dont cenains pouvaient bentficier d t s  le milieu du 

si&cle. 

La &lit6 montr6alaise. en autant qu'elle puisse Cue appdhendee, 

s'apparente celle de la ville de Quebec oh la norme d'un poele par famille 

s'etablit au milieu du XVIII' siecle. Bien scr, avant cette date, bon nomhre 

devaient se contenter du foyer alors que les hauts personnages du pays. en plus 

d'utiliser leurs amples cheminees de l'Cpoque, en ont dQ& plus d'un. Le gouverneur 

gentral de la Nouvelle-France, Rigaud de Vaudreuil, en aurait eu trois dont deux 

en t6le vers 1725"; le puissant negotiant et rnemhre du Conseil supkrieur Charles 

35 On peut tout de meme proposer quelques hypotheses pour explique la fois 1'Ccart enue 
les deux villes et sa disparition. D'abord. l'inventaire a p e  &ces est un document qui n'atteint peut- 
Etre pas tous les plus dhunis; ensuite, Ia location de @Ies, un commerce qui se pratique depuis 
dejA longtemps, est un phenomhe impossible B quantifier. Pour des exemples de location. voir R. 
L. SCguin, La civilisation traditionnelle. .. , p. 375. 

36 L. Vamette, op. cit., p. 31. 

Ibid., pp. 3-4. 

' M. Moussette. LP chauffiqe .... p. 68. 



GuiUemin en aurait posskde autant 15 ans plus tad9; enfin. ce qui est plus inusid. 

le riche marchand Charles- Aubert de Lachenaie en aurait eu quatre d& la tin du 

X W e  si5clea. Ce sont 18 toutefois des exceptions car la norme est de deux poeles 

au milieu du sikcle chez les mieux nantis et d'un seul, comme nous l'avons dit, 

pour la grande majorid de la population. D'ailleurs, chez les artisans. qui ne son1 

pas les plus demunis dam la sociktt5. on se contente d'un seul poele de tBle ou de 

briques dans 75 21 80 Ck des ca4'. 

La longueur des tuyaux de po8e est un auue facteur a considerer lorsqu'on 

veut estimer le confon calorifique. Il s'agit d'un aspect du chauffage qui apparait 

tout B fait anodin P prerni8re w e ,  mais il peut nous domer un boo apercu de la 

place du poele par rapport au foyer, place qui influe direclement sur le 

rayonnement de la chaleur dans lhabitation. 

Les premiers poeles de la colonie auraient Ct6 rattachts B la cheminke du 

foyer par un court ruyau. C'est du moins ce qui ressort des plans de construction 

de l'kpoque et que corrobore un edit de 1673 interdisant aux citoyens de la Basse- 

Ville de Quebec d1<<tlever chez soi aucun pode soit de fer. soit de briques. s'il 

n'est dans une cheminte ...% Un demi-sikcle plus tard. soit en 1726, un autre 

reglement du Conseil souverain interdit aux citoyens ade faire passer les tuyaux 

de poCle au travers des cloisons de planches ou de charpente, et au uavers des 

planchers, qu'il n'y ait au moins aux dits passages un demi-pied de jour au 

pourtour du dit tuyau, en teUe sorte qu'il ne touche rien de combustible. SOUS 

39 Y. Desloges. op. cit., p. 170. 

Ibid. Trois fois sur quatre, dit l'auteur. ie @le de tdle constirue I'unique genre d'appareil 
dans le monde de la transformation. Pour Monrdal, Ies chiffres ne sont pas aussi precis mais J.  
Desbiens affme que les artisans qui om plus d'tm @le au milieu du siecle sont rares. J.  
Desbiens, op. cit., p. 79. 

" P.-G. Roy, *La protection contre Ie feu...*, p. 13 1. 



peine de dix Ewes d'arnende...43n. Cene deuxi2me mesure. destinke elle aussi B 

proteger des incendies, veritables fleaux des villes coloniales. laisse entendre que 

d b  cette tpoque le potle s'tloignerait du foyer et que les tuyaux se prolonpraient 

grice B plusieus coudes. pour aller chauffer d'autres pikes. Elle sous-entend aussi 

qu'il peut y avoir plus d'un poele dam les habitations. Sans doute cet edit vient-il 

endriner une habitude qui tend B se rgpandre en milieu urbain mais il n'est pas 

acquis qu'elle se gen6ralise 2 l'ensemble de la population dh cette 6poqueU. 

S'il est wai que la rfeuille de tuyaun - c'est ainsi que les notaires les 

enregistrent le plus souvent au XVme sikcle - a une longueur d'un pied et demi 

et que la moyenne par habitation est de 4.6 feuilles, les tuyaux mesureraient 

quelque six pieds selon certains. <<environ une brasse de long>> selon d'auues, c'est- 

&dire cinq pieds". Si telle etait rkellement la longueur des tuyaux (peu importe 

la Egtre difference entre les deux interprktations), le poele de la majorite 

demeurerait encore pks du foyer au milieu du sikcle. En fait, meme dam les 

maisons des plus riches. I deux ou trois &ages. le poele n'a pas besoin d'&e sku6 

bien loin du foyer pour ameliorer considerablement Ie confort: un poCle B chaque 

Ctage. place 2 l'arritre du foyer plut6t qu'g l'avant peut rendre une maison 

relativement confortable en chauffant une p i k e  de plus. Malgr6 les froids 

sihdriens qui paralysent une bonne panie des activiks Cconomiques du pays h tous 

les hiven. c'est sans doute pour cette raison que I'klite ne souffre pas rkellement 

du froid mfme s'il arrive i l'occasion qu'elle se plaigne? 

a4 Marcel Moussene, op. cir., pense au contraire qu'eIle se g~nQalise. 

'' L'argumentation et les calculs proviennent & M. Moussette. op. cit.. p. 76. R.- L. SCguin. 
dans Le poile en Nouvelle-France, pp. 159 et 167, affirme que les tuyaux au debut du XVIIIe 
siecle avaient plut6t entre trois et cinq feuilles, ce qui correspond &vantage ii la brasse. Voir aussi 
de nombreux autres exemples dans 8.- Z. Massicotte. &usage des @les sous le regime franpis-. 
Bulletin des recherches hi~oriques, vol. 22. no 1 1 (19161, pp. 334-335. 

" Citons ici, a titre bexemple. la lettre de Madame Begon son beau-fils l'hiver 1748 : wJe 
voudrais. cher fils, Eve en France avec cent coups de pie& clans le ventre. Au moins. ne serais-# 
pas expos& il geler et B p&ir dam un [as de neige. Le vent qu'il fait et les feux que i'on est oblige 



La situation du chauffage en milieu rural est moins bien connue. C'est 

pourtant 1% que vit prks de 75 9 de la population sous le regime frmqais et plus 

de 80 9i durant la premiere moitik du XMe si~clei7. 

Le bois est le principal combustible et  le charbon ne viendra pas le 

concurrencer avant le milieu du XIX' sitcle. On se plaint souvent que le bois est 

cher, parfois qu'il est rare comme dans la region de Saint-Jean aprks le feu de 

1788 qui detruit plusieurs hectares de foreta; il faut donc aller le chercher un peu 

plus loin de la maison, mais de f a ~ o n  gt5nkrale il ne manque pas, ni au XVII' ni 

au XVme siecle. Au dire de cenains contemporains. on &le meme moins au 

Canada qu'en France oCi le climat est pourtant plus temp&. Ruette d'Auteuil. 

procureur gtnCral au Conseil souverain de Qutbec entre 1680 et 1707. Ccrira dans 

ses memoires: 

II ne faut pas penser. kcrit-il. que ies F r q a i s  
habitues en Canada souffrent consid6rablement de ce 
froid, parce qu'ayant du bois en volont6, ils se 
chauffent tam qu'il leur plait, hien diffgrents en cela 
des Franpis de quantitk de provinces de France qui 
manquant de bois souffrent infi iment plus de froid. 
quoique dans un air plus tempere. que ne sont ceux 
de Canada parce qu'ils n'ont pas de quoi se chauffer 
et que sonant de la rue ou des champs o t ~  ils sont 

de faire me donnent des battements de coeur ii m'en faire uouver mal, car quand je vois ce temps 
et que je pense que, s'il arrivait un accident, ce que je deviendrais &ant ici seulr avec mon cher 
#re...*. R N Q ,  vol. 15, 1934- 1935. p. 20. Rapportk aussi dam M. Mousserte, op. cir., p. 99. 

" Sur les plus &centes donnks coneemant le rapport enue la population male et urbaine. voir 
Serge Courville, (eUn monk rural en mutation: le Bas-Canada dans la premike moitie du XDC' 
siklew, Hisroire sociale. vol. XX, no 40 (novembre 1987). pp. 237-258 er Entre M e  et canlpagne. 
LOssor du village dans les seigneuries du Bas-Canada, Quebec, Les presses de I'Universite Laval. 
1990, pp. 37 et suiv. Entre 1783 et 1831, il y await en fait enm 87 et 89 % de ruraux (vivant en 
dehors des grands principaux centres tubains) et la proportion qui viMait de la terre se situerait 
enue 60 et 70 %. 

" I. Weld, op. cit., p. 24. 



glacks. ils reviement dans leurs rnaisons qu'ils 
trouvent sans feu49. 

Pehr Kalm, si avare de commentaires sur le chauffage en milieu urbain, 

s'est monu6 beaucoup plus prolixe sur le milieu d; or jamais il ne fait allusion 

au fait que le systeme de chauffage en vigueur au Canada pouvait ne pas repondre 

adequaternent aux rigueurs du climat Bien au contraire, I'impression gendrale qui 

se degage de ses nombreuses descriptions est que le poele vient seconder le foyer 

pour assurer un meilleur confon thermique dans de nombreuses habitations rurales 

d2s le milieu du si&cIe. Nous disons dans de nombreuses hahitations car il esr fort 

probable que dans les petites maisons qu'il a d6ji observ6es. mesurant ii peine 40 

mktres carres. le foyer devait 2ue I'unique source de chaleur. 

Tout au long de la vallee du Saint-Laurent, de Montrkal h Baie Saint-Paul, 

chaque fois que la maison visitge est munie d'un poEle, celui-ci est toujours accolC 

au foyer, soit devant soit demkre, ce qui, dans ce dernier cas, a l'avantage de 

chauffer I'autre partie de la maison qui. nous l'avons dejh vu. n'est pas toujours 

diviske par une cloison. Dans les environs de Quebec. la description qu'il fait de 

la maison ma le  est beaucoup plus detaillke qu'ailleurs. Toutes sont 6quip6es d'un 

foyer en pierre qu'il s'empresse de qualifier d'inefficace, comme partout au Canada 

d'ailleurs, puisqu'il n'a pas de cl6 de tirage, mais t o m s  ne sont pas munies d'un 

poZle en fer. En effer, il existe Cgalement, dira-t-il, <<des poCIes consuuits en 

hriques ou en pierre er qui ne sont pas d'aussi grandes dimensions que les 

prtkedents, mais la partie du dessus est en fer. Ces deux especes de poZle reposent 

sur le sol et un tuyau de fer en son qui va rejoindre la cheminee de 1'9tre"m. Plus 

tard, 2i Petite-RivPre comme dans la dgion du Richelieu, il remarquera des poEles 

49 Cite dans R.-L. Seguin, LA civilisation traditiomelle & I'mhabitant* aux XVIr er XVUr 
sitcles, Mantra, Fides, 1967, p. 348. 

M P. &tlm, Op. cil., p. 292. Le @le en pierre auquel Kalm fait allusion a aussi Cte observe 
chez les Indiens de Lorette pr& de Quebec. 



rattaches ii la cheminCe mais demere celle-ci. Retenons la description qu'il nous 

livre des maisons du Richelieu, generalement plus spacieuses qu'ailleurs au pays": 

[...I le foyer esr masonnk au centre de la salle 
commune, qui est assez grande; la partie de cetre 
salle siruee devant I'ouvenure de foyer et le foyer 
lui-meme servent de cuisine. tandis que la panie 
opposie sen de chambre i coucher ou de salle de 
r6ception pour les visiteurs; il existe parfois, derri2re 
le foyer, un poele en fonte qui chauffe la piece; j'ai 
vu ce mode d'installation du foyer en quelques 
endroits au Canada5'. 

Peu importe donc la region que le voyageur finlandais visite ou le type de 

maison qu'il decrit, il apparait assez clairement que le poEle est present un peu 

partout en milieu rural au milieu du sikcle. Reste i savoir combien d'hahitations 

males peuvent jouir d'un deuxi5me appareil de chauffage qui viendrait seconder 

un foyer de trois 2 quaue fois moins efficace et dont la technique de fabrication 

semble encore ma1 maitride"? Les etudes qui nous apporteraient quelques chiffres 

se font encore attendre. On peut toutefois affrmer qu'il y avait plus de poeles de 

hrique, de pierre et de t6le que de fonte. On verrait mal, en effet, que la fonte 

domine la tBle et la brique alors qu'en milieu urhain. du moins B Quthec. la brique 

est presque aussi populaire que la fonte". D'ailleurs, les seules Ctudes qui portent 

sur le milieu rural avancent que le poOle de fer ou de fonte serait une nouveautt 

dans les annCes 1740 chez les habitants de 1 Ie  de Montrkal et de lTle Jisus et 

5 1 S ur kt surface cornpar& des habitations de la Vallte du Saint-Laurent, voir I'Atlas hisrorique 
du Canada. vol. I. pIanche 55. 

" P. Kalm, op. at.. p. 416. 

Sur I'efficacite du foyer par rapport au Hie. voir M. Moussette. Le chaumge .... pp. 101- 
105. La technique de fabrication des foyers est ma1 maitride en France aussi et ce n'est qu'aprih 
1750 qu'on diminuera la dimension des &es des cheminees afin de conserver un peu plus ti 
chaleur dans les int&ieurs. Voir A ce sujet entre autres ouvrages, Daniel Roche. Le peuple de 
Paris. Paris, Bditions Aubier Montaigne. 1981. p. 140. 

st Y. Desloges. Une ville de locaraires, pp. 167 et 289, note 91. 



qu'il remplacerait graduellement le po8le de t6le". Dans une auue Ctude 

comprenant la totalit6 des inventitires ap&s dCcb disponibles provenant des 

seigneuries de l7le de M o n e a l  et de Boucherville durant la dkcennie 1740- 1749, 

on recense des poeles en fer dam seulement 14 9r de I'ensemble des inventaires 

mais aucun en milieu rural, c'est-&-dire A Bou~hervil le~~. 

Avec l'acquisition du poele. pludt de brique et de t6le que de fonte. on 

peut donc a f fmer  qu'un minimum de confort calorifique est atteint au milieu du 

si2cle il la ville comme la campagne. Et cela est d 'aumt plus vrai que les 

maisons de la majorit6 ne sont pas &s grandess7 et que le recours au feu de 1'Ltre. 

bien que peu efficace, est une constante. D'importantes amCliorations resent 3. 

venir, notamment au niveau de la qualid des poeles, de leur emplacement par 

rapport I'Sue et de leur multiplication dans une mEme habitation. 

4. Ven un usage plus efficace des p & k  

Dans la recherche du confon thermique. la genCdisation du poele en 

milieu urbain d'abord. puis nval par la suite, est donc l'affaire du X V m  sil.cle. 

C'est un acquis considerable qu'il irnporte de noter car ni la France. ni l 'hgleterre, 

ni les voisins du Sud - les   tats de la Nouvelle-Angleterre actuelle - n'adoptent 

pleinement cet appon technique pourtant dijB bien a n d  dans les coummes de 

55 John Dickinson, diveaux de vie des paysans nomands et quebecois au 18' siecle*. dans 
Bouchard G. et J. Goy (dir.), Farnille, t?conomie et sociktf rurale en contexte d'urbanisarion (1 7'- 
2U si2cles). Chicoutimi/Paris, SorepJEchecs, 1990, pp. 216 et 219. L'analyse se fonde sur 58 
inventaires apes &ces pour la @node 1730-1750 et 50 pour la p&iode 1778- 1782. I1 est 
intbessant de noter qu'on ne mentiome nullement le @le de brique poumt uks rtpandu a 
QuCbec, et que cene absence ou rared est aussi signal& dam ll&ude de L. Vemene. Les f e u  
domestiques ..., p. 36. 

' Dessureault. Christian et John A. Dickinson. ~Niveau de vie et reproduction sodale dam la 
plaine de M o n W .  1740-1804~~, dam, Transmerrre, hkriter, sucdder. La reproduction fmilialt, 
en milieu rural. sous la direction de Roland Bonin, G h r d  Bouchard et Joseph Goy, Lyon. Resses 
universitaires de Lyon, 1992, pp. 153-167. 

Sur les dimensions des maisons. voir J.-P. Hardy, op. cit.. pp. 349-352; L. Vermette. op. cir.. 
p. 24 et Alas Itisrorique du Canada, vol. 1 ,  planche 55. 



qu'il remplacerait graduellement le p d l e  de t 6 d  Dans une autre ttude 

comprenant la totalit6 des inventaires apds d&s disponibles provenant des 

seigneuries de IVe de Monea l  et de Boucherville durant 1a dCcennie 1740- 1749. 

on recense des poeles en fer dam seulement 14 9% de I'ensemble des inventaires 

mais aucun 2 BoucherviUeM. 

Avec I'acquisition du pdle ,  plut6t de brique et de t61e que de fonte. on 

peut donc &firmer qu'un minimum de confort calorifique est atteint au milieu du 

s iMe A la ville comme la carnpagne. Et cela est d'autant plus vrai que les 

maisons de la majorit6 ne sont pas &s grandes5' et que Ie recours au feu de 1'8tre. 

bien que peu efticace, est une constante. D'importantes am6liorations restent B 

venir, notamment au niveau de la qualite des pdles. de leur emplacement par 

rapport I'itre et de leur multiplication dans une mCme habitation. 

4. Vers un usage plus efficace des pdles 

Dans la recherche du confon thermique. la gCntralisation du poOle en 

milieu urbain d'abord. puis rural par la suite. est donc l'affaire du XVIIIe sPcle. 

C'est un acquis considkrable qu'il importe de noter car ni la France, ni 1'Angleterre. 

ni les voisins du Sud - les Etats de la Nouvelle-Angleterre actueile - n'adoptent 

pleinement cet apport technique pourtant dkjjil bien ancr6 dans les coutumes de 

s5 John Dickinson, diveaux de vie des paysans normands et q&bd~ois au 18' sii?cIe~~, dans 
Bouchard G. et J. Goy (dir.), Fwnille, tkonomie et socitftt! rurale en contexre d'urbanisation (17'- 
20' sikles), ChicoutimifParis, SorepIEchecs, 1990, pp. 216 et 219. L'analyse se fonde sur 58 
inventaires apes &i!s pour la mode 1740-1750 et 50 pour la @node 1778-1782. 11 est 
inr&ssant de noter qu'on ne mentionne nullernem le @Ie de brique pourtant trb repandu 
Qu&ec, et que cette absence ou rare& est aussi signal& dans l'&ude & L. Vermette. Les feu 
domestiques ..., p. 36. 

" Dessureault, Christian et John A. Dickinson. diveau & vie er reproduction sodale dam la 
plaine de MontrM. 1740- l8O4*, dans. Trmmttre ,  Mriter, succtfder. La reproduction familiale 
en milieu rural, sous la direction de Rolande Bonoaia, Ghrd Bouchard et Joseph Goy, Lyon, 
Resses universitaires de Lyon, 1992, pp. 153-167. 

Sur les dimensions &s maisons voir J.-P. Hardy. op. cit.. pp. 349-352: L. Vermette, op. cit. . 
p. 24 et Atlas historique du Canada, vol. 1, planche 55. 
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certains pays nordiquesS8. Et le premier tiers du siecle suivant ne vient gukre 

modifier cette donn6e de base car de 80 B 90 % des habitations du Bas-Canada 

sont pouwues d'au moins un p d l e  entre 1792 et 1835 (tableau 1). Il y a bien sGr 

de ltgtres variations d'une periode B I'autre, d'une ville B l'auue, ou encore entre 

ruraux et citadins mais rien de vraiment significatif, rien que l'occasionnelle 

inconsistance des inventaires ou le ph6nomhe des locations ne pourraient 

TABLEAU 1 

I Proportion d'inventaires contenant au moins un @le 

Dbs le tournant du ?UXe sigcle des changements s'annoncent qui 

conduire A un nouveau stade du confort calorifque. Et ce nouveau hien-itre n'est 

pas tant redevable aux dernibres dtcouvenes en matiere de fer et de fonte qu'i 

l'am6lioration du niveau de richesse qui pemet B la majorit6 de  se procurer des 

appareils de chauffage plus performants et en plus grande quantitk. 

La qualit6 passe d'abord par I'abandon progressif du p d l e  de t61e au profit 

du p d l e  de fer. Inutile d'insisrer de nouveau sur les nombreux avantages de celui- 

ci sur celui-P. Le poele en t61e est le plus vorace de tous: il consomme 

56 Lorsque les voyageurs &rangers Thomas Anbuy (1776-1777)' Isaac Weld (1795-1797) et 
J9hn Lamben (1806-1808) s'ttonnent de trouver un @le dans chaqw maison qu'ils visitent, ce 
n'est ertainement pas ti cause de sa nouveaut& mais bien davantage puce qu'il n'est pas encore 
adopt6 dans leur pays d'origine ou, ce qui fut effectivement le cas B quelques occasions. ils n'en 
ont rencontre que t&s peu aux f rats-unis. pays qu'ils ont d'abord visit& Sur Isadoption tardive du 
p d e  aux h s - ~ n i s .  voir, enm autres ouvrages, Priscilla J. Brewer, *Home Fires: Coockcroves 
in American Culture, 1815-1900>~, dans Peter Beenes (dir.), House and Home, Boston, Boston 
University, 1988, pp. 68-88 et Elizabeth Donaghy Garret, At Home: 77le American Family, 1750- 
1870. New York, Harry N. Abrams, 1990, p. 187. 



rapidement son combustible, exige qu'on entretienne son feu constamment et 

conserve peu longtemps sa chaleur. A la ville comme 2 la campagne, ceux qui 

peuvent se le pennettre se debanassent de leur p d l e  de t61e. Ce changement. qui 

s'effectue graduellement 2 partir des annees 1750, representerait selon cenains 

auteurs une des principales ameliorations de la vie quotidieme des habitants de 

la deuxikme moitiC du XVme ~iecle '~.  Avec le saut dans le nouveau siecle. 

I'abandon d'un appareil desormais considere comme dksuet est plus marquee. En 

1792-1796 dans la region montr6alaise, les poeles de t81e representent 20 4 de 

tous les poeles recensks B la campagne et 12 1 B la ville alors qu'une dCcennie 

plus tard, ils den representent plus respectivement que 7 et 5 %. Ils continuerom 

de diminuer par la suite et demeureront un phhomkne marginal (tableau 2 ) .  

TABLEAU 2 

Importance des p&les de t61e 
clans la region montr6alaise 

(W' 

Ensemble Campagne Vine 

1792- 1796 18 20 12 

1807-1812 6 7 5 

1820- 1825 5 7 3 

(% = nombre de Wles de t6Ieltotal des poiiles) 

Le poele de rBle se retrouve dam B peu pr2s tous les groupes sociaux ii la 

fin du X w I e  si2cle. y compris chez les marchands B I'aise comme uoisieme ou 

quatrihme poEle, mais un peu plus frequemment chez les habitants. Au debut du 

XIXe, soit une dtcennie seulement plus t ad ,  on a l'irnpression que les habitants 

veulent se moderniser car il s'en trouve tres peu chez eux alors que chez les 

artisans, les marchands et les membres des professions liberales, on en comptent 

davantage bien qu'ils soient presque toujours utilisks comme appareils secondaires. 

Chez les habitants, il est clair qu'il ne suffit plus chauffer convenablement leur 

59 J. Dickinson, op. cit. 



demeure; chez les autres, son prix modique permet de le conserver comme 

sysPme supplt5mentaire. 

La qualit& c'est aussi I'introduction du poele double dans les foyers. On 

comait son importance dans la transformation des habitudes culinaires et  des 

gestes quotidiens de la menaghe. Philippe Auben de Gasp6 en t6moigne assez 

fidtlement lorsqu'il se remtmore le temps oit sa mere ~y cuisait des poulets. du 

ragofit de mouton et des bardes de lard",. En realit& il est fort probable que 

l'influence du poZle B fourneau sur Ies habitudes culinaires ait p e l  plus lourd que 

son apport au confon calorifique. Il faut par contre souligner que sa masse de 

metal presque deux fois plus importante d6gage nCcessairement plus de chaleur. 

et qu'en condquence il impone de savoir qui btn6ficie de cet avantage. 

A la ville, le poEle double se retrouve dam certaines demeures peu de 

temps apres sa mise en march6 vers les anndes 1770~'. Une vingtaine d'annees 

plus tard, il semble dkj3 avoir atteint le sommet de sa popularit& du moins dans 

la region montr6alaise, en comptant pour 38 9r de tous les pd les  recensCs entre 

les annCes 1792 et 1796 (tab1eau3)~'. 

A la campape.  ce nouveau pofle peneve beaucoup plus lentement. 

Toujours dans la region montr&laise, il compte pour 12 4r seulement de tous les 

poeles recensb h la fin du XVIIIe sible et il faut attendre les anndes 1820- 1825 

pour qu'il atteigne 30 9. I1 connait par la suite une legtre baisse. hien relative 

toutefois puisque de nouveaux poeles, de styles et d'utilitts plus varies. se 

multiplient dans les habitations de certains groupes sociaux. comme nous le 

verrons plus loin. 

Ces N l e s  auraient ett! fabriques presque simultant!ment aux Forges du Saint-Maurice et a 
la fonderie Carron en gcosse ven  les anndes 1770. Voir M. Moussene, up. cir.. p. 136. Pour les 
premieres mentions de pdles doubles S Monut!al, voir J. Desbiens. Le niveau de vie ..., p. 79. 

62 Jean Rovencher dam son etude sur Les mdes ak vie de la popularion & Place-Royale rnrrv 
1820 er 1859, p. 21, situe I'gge &or du @le il deux ponts ( N l e  double) enue 1820 et 1830. Selon 
hi, il y aurait en moyenne un @le doubIe par habitation inventorik. Signalom toutefois que son 
ttude se restreint au m e t r e  de Place-Royale. 



Importance des pdles doubles 
dam la w o n  rnontr6alaise 

(%I* 

Ensemble Campagne ViUe 

1792- 1796 18 12 3 8 

1807-1812 25 20 3 8 

1820- 1825 32 30 34 

1830-1835 25 24 26 

' (a = nombre de N l e s  doublesltotal des poEles) 

Une analyse plus fine effectuCe uniquement chez les habitants de la region 

monu&daise rkvde que le poEle double n'est pas adopt6 aussi rapidement par ceux 

qui habitent loin de la viUe que par ceux qui habitent la ptripherie mais qu'il 

p t d u e  quand meme dans une proponion considerable de foyers. Chez les 

habitants residant tout prks de la ville. c'est-&-dire dans la paroisse de Montrkal. 

il atteindrait 75 % des habitations dans les rneilleures annees (1 820 i 1835) et 

dans les rkpions plus eloignees telles que les ile Jbus. Perrot et Bizard sur la rive 

nord et l'ile Sainte HClene ou la valKe du Richelieu sur la rive sud. au plus 11 4 

(tableau 4). 

TABLEAU 4 

Importance des p d e s  doubles 
cbez les habitants de la r6gion montrkalaise 

(%IS 

Campagne 

1792- 17% 6 

1807-1812 24 

1820- 1825 41 

1830- 1835 37 

' (% = nomhe de foyers ayant un @le doubIe/nornbre total d'inventaires d'habitants) 



Comment expliquer ce mouvement? Par l'influence que la ville exerce 

toujours sur la campagne ou par le niveau de fortune? Sans doute faut-il envisager 

les deux hypothkses h la fois mais sans moyen fiancier, du moins au tournant du 

sikcle, cette nouveaute ne pouvait prendre la place qu'elle occupera plus tard dans 

la maison de Ithabitant moyen. Son prix relativement ClevC, d e w  fois plus que le 

poele simple. soit entre 150 et 200 #, parfois plus63, ne le rend certainement pas 

accessible ii toutes les bourses. D'ailleurs. les premiers habitants B l'acquerir h la 

fin du siikle, un sur vingt sur la rive nord dam la region montr6alaise. deux sur 

26 sur la rive sud, comptent paxmi les plus i I'aise. Et c'est encore vrai au debut 

du sikcle, mtme en milieu urbain. Dans la region de Quebec, par exernple. sur la 

totalit6 (19) des inventaires de menuisiers et de charpentiers rep&& enue 18 10 et 

18 19. seuls les uois menuisiers les plus riches ont un pode doublea. Par la suite. 

le facteur monktake semble jouer beaucoup moins, sans doute puce que le niveau 

de richesse des habitants s'est ldgkrement arn6liorC. Le poele double est devenu 

un objet de plus en plus populaire. de plus en plus recherche B cause de son 

humeau, de sorte que les lieux de fabrication se sont multipli6sb5; enfin. meme 

si son prix ne semble pas avoir varit 6normCment par rapport au poele simple66. 

il existe sur le march6 une plus grande varitte de mod&les dont certains viennent 

63 Rix ~ v d u &  enue 1792 et 1812 Zt panir des inventaires awes dkces de la region 
monueaiaise. Plus prki&ment , le @le de tBle va de 3 3 16 # avec la rnCdiane A 6 #. le simple 
en fer ou en fonte de 40 A 110 # avec la mCdiane A 80 # et le double ou ii fourneau de 90 A 228 
avec la mkdiane A 180. Ce sont 18 les prix minima et maxima de 250 N l e s  incluant les tuyaux. 
Les Ccarts de prix pour un mEme @le sont souvent dus B la v&t~stt. 

Jacques Bemier, ~ L e s  artisans du bois de la rr5gion de Quebec au &but du XIXe siecle~~. 
dam Rene Bouchard (dir.), La vie quotidienne au Qut?bec. Hisroire, &tiers, techniques rr 
rradrions. Sillery, Presses de IZJniversiE du Quebec, 1983, p. 272. 

" En plus des W l e s  importes dgcosse el de ceux des Forges du Saint-Maurice, il s'm 
fabriquait aussi awc fonderies de John Henderson Gdbraith et de David Alexander Ross A Quebec. 
M .  Moussette, op. cit., p. 136. 

66 Entre 1820 et 1825, le prix du N l e  en t61e varie de 4 A 12 #, celui du W l e  simple en fer 
de 40 70 #, celui du double ou 8 fourneau de 90 180, mais les prix les plus courants se situent 
aux alentours de 120 et 150 #. Ces defiers sont donc encore au moins deux fois plus chers que 
les @les simples. 



repondre aux bourses plus modestes. tel le pdle de fer avec fourneau en t6le. 

alors que d'auues, Ies cooking stoves, viennent repondre aux gofits de modemisme 

que les plus aisks peuvent satisfaire. Les habitants, sunout ceux vivant ii proximite 

des villes. conservent donc majoritairernent le pd le  A foumeau au moment oh les 

plus riches se toument vers les derniikes nouveaut&, les cuisiniibes. 

1.2. La quantiti 

A la fin du XVme siecle. la tr8s grande majorit6 des habitants du Bas- 

Canada n'ont qu'un seul poEle dans leur demeure (83 9 B Monu&d et 77 % b 

QuChec) et lorsqu'on ahorde le deuxikme tiers du XIXe si&Ae. il en reste encore 

une faihle majorit6 qui den a qu'un seul (tableau 5). Presque tous les habitants 

sont donc pourvus de l'equipement essentiel pour &fronter les froids hivemaux. 

mais ceux de la plaine de Montreal semhlent un peu mieux equip& d2s la fin du 

XVIII' alors que 12 9r de leun inventaires comptent plus d'un poele come 

seulement 2 Q dam la rkgion de Quebec (tableau 5). 

TABLEAU 5 

Proportion d'habitants ayant un ou plusieurs e l e s  
(W 

1792- 17% 1807-1812 1820- 1825 1830- 1835 

1 f i l e  M ' 83 60 48 53 

Q** 77 70 63 54 

2 f i les  M 10 28 34 32 

Q 2 12 20 34 

3 @les M 2 3 10 11 

Q 0 1 5 0 

l p & l e e t +  M 94 9 1 90 96 

Q 80 82 88 89 

M = region montdalaise 

" Q = n5gion q u ~ ~ c o i s e  



Depuis les observations de Pehr Kalm, qui nulle part dam son oeuvre n'a 

mentionne la presence de plus d'un poele dans les habitations mrales, il y a donc 

lepkre progression de I'appon calorifique dans la region monu6alaise. Nous disons 

legere progression seulement puce  qu'g la fin du sikcle. 12 & des habitants qui 

possedent un deuxikme poele, c'est bien peu; parce que la maison mrale de la 

v d k e  du Saint-Laurent s'est legerement agrandie depuis ce temps6' et que les 

tuyaux de potle ne semblent pas encore serpenter dans les p f c e s  de la maison. 

ce qui pourrait suffire chauffer convenablement une maison de taille moyenne6'. 

Sur ce demier point, les inventaires a p 6 s  dCc& sont assez precis durant les deux 

premieres dkcennies du XIXe sikle. Lorsqu'un tuyau est inventoriC, il a presque 

toujours la meme dimension qu'auparavant et. dans le cas contraire. on prend hien 

soin d'en preciser la fois la longueur et le nombre de feuilles qui le composent. 

Quand les tuyaux dkpassent considCrahlement la longueur la plus couramment 

utiliske (trois 2 cinq feuilles). une douzaine par exemple. c'est qu'il y a plus d'un 

potle. La plupart des propriktaires qui ont plus de quatre ou cinq feuilles de 

tuyaux sont soit marchands, soit membres des professions l i b h l e s ,  soit artisans 

mais rarement habitants69. 

D'ailleurs aucun voyageur ne mentionne que les tuyaux serpentent dam les 

! I pikces des maisons rurales avant le 

en parlent se rapportent plut6t & 

debut du XIX' sDcle. Et les quelques-uns qui 

la maison urbaine, tel Isaac Weld et John 

61 Sur les dimensions des maisons, voir Georges Ltonidoff, &a maison r u d e  de la vallee 
laurentienne~~, BHCM. no 14, printemps 1983 et Atlas historique du Canada. Toronto. 1990, vol. 
1, planche 55. Pour une discussion sur le sujet. voir infra. 

Que le lecteur issu d'un milieu modeste et d'un certain Age se souvienne des annees 1950 
oh la pIupart des maisons villageoises et ruraIes ttaient encore chaufftes au moyen d'un seul M k  

bois avec ses tuyaux circulant dam quelques pieces avant d'aller rejoindre la chemintk du second 
&age ou du grenier converti en chambres ii coucher, 

69 Pour quelques exemples, voir ANQ-M. greffe de Jean-Pierre Gauthier, inventaire ck 
Augustin Ranger, 29 juillet 1794 (habitant posst5dant plus d'un N l e )  et greffe de Antoine Foucher. 
inventaire de Louis-Joseph Soupras. 25 octobre 1792 (membre des professions liberales posslfdant 
onze feuiIles de ruyau avec son q p n d  po2le des Forges~). 



~ a u d e " .  pour ne citer que les plus cornus. En fait. ce n'est pas avant les annkes 

1820 que les tuyaux s'allongeront vraiment et il est difficile de savoir si le 

phtnomkne est marginal ou gknkralisk car c'est justement cette tpoque que les 

inventaires deviennent plus imprkcis. L'impression gCnCrale qui se degage de la 

lecture des inventaires est tout de meme que les poeles simples accompagnes de 

sept h neuf feuilles de ruyaux apparaissent avec une plus grande frequence. 

C'est d'ailleurs de cette kpoque que datent les premPres ohsenfations des 

voyageurs laissant entendre que les poeles ne sont pas toujours accoles i la 

cheminCe et qu'en consequence. les tuyaux sont plus longs qu'auparavant. Cellr 

de Benjamin Silliman d'ahord. dks 18 19. qui tient toutefois A prkciser lui-meme 

qu'il ne parle pas des maisons communes mais des <<better sort of comges [that] 

are built of stone ... * 

Inside. the houses appear very comfortable: they are 
plastered or wainscoated and each mansion is 
furnished with an ample stove. usually standing in 
the middle of a large room, or in the partition of 
two or in the common angle of several7'. 

Celle de Basil Hall ensuite. en 1827. fortement impressionnC par la heautk des 

dermes franc;aises>> lors de son passage dam la repicln de Quebec: 

Nous nous logeiimes i un prix trb modCrt dans une 
ferrne tianqaise. dont la distribution Etait tout i la 

70 Isaac Weld, Travels ~hrough the States of Nonh America and the Provinces of Upper and 
Lower C a d a  during the Years 1795-1 797, London. Stockdaie. 1799. (Johnson Repon 
Corporation. New York. 1968). p. 226. John Maude, Visit to the Falls of Niagara in IS&% London. 
Longman Rees. 1816, p. 240. Ces voyageurs confiient en fait 1'Cloignement du Wle de la 
chemink au tournant du sii?cIe, au moment mEme ou les po5le.s cornmencent h se multiplier. Un 
bon exemple de ce que les voyageurs rapportent se trouve dam I'inventaittr de Louise-Charlotte 
B oucher de Boucherville. veuve du ntgocian t Jacques Perraul t . Celle-ci pasdde un (a  grand @ltt 
franqais,~ avec freize feuilles de tuyau. ANQ. greffe de G. Plant&. 7 septembre 1792. Le phknomhe 
ne doit cependant pas P f r e  exagtrd car on prdfh muhiplie Ies N l e s  cornme chez Ie riche 
marchand Jonathan Eckart de Qut2.x~. dont les cinq N l e s  de sa maison ont en moyenne six 
feuiUes de tuyau et le e l e  double & marque Cnrron qui chauffe une petite maison voisine de 
la sienne n'a que cinq feuilles de tuyau. ANQ-Q. greffe de P. L. Deschesneaux. inventaire de 
Jonathan Ecicart, 24 juin 1794. 

'' B. Silliman. Renlnrkr Made .... p. 367. 



fois confortable et 61Cgante. Au milieu de la cuisine, 
la premi8re chose qui  frappa nos regards fut un 
coffre en fer, semhlahle aux caisses dont se servent 
les hanquiers; je fis plusieurs fois le tour de cet 
objet sans pouvoir en deviner l'emploi. Enfin je 
questionnai norre h6tesse; elle m'apprit que c'Ctait un 
poCle d'oc partaient plusieurs tuyaux. au moyen 
desquels la chaleur pknttrait dans tous les 
appartements; en etC, an enkve ces tuyaux et, alors, 
rien dans le monde ne ressemhle mains i un poele. 
Sans ce cotfre, dit gaiement notre h8tesse. le froid 
nous tuerait en hiverz. 

Nu1 doute que l16loignement du poele de la cheminCe et sa nouvelle 

localisation au milieu de  la piece centrale ou B la jonction de deux ou plusieurs 

murs. marquent un progrks relatif. mais l'am6lioration la plus notable dam le 

monde rural est plutBt due B l'introduction d'un second po&le au tournant du sitcle. 

Et en ce domaine. les deux regions tvoluent assez diffiremment. la region 

qu6h6coise accusant un retard constant. 

La proportion d'hahitations ayanr deux poeles passe de 1 0  ii 28 9 h 

Monu6al et de 2 i 12 8 B Qutbec au tournant du siecle (tableau 5). Lorsqu'on 

ahorde le deuxieme tiers du XMe sikle,  ces pourcentaps atteignent pour les deux 

regions respectivement 43 et 34 R. Bien scr. le deuxi2me poele est souvent un 

wieux de Lyom ou des *Forges>) parfois c a s e  et rafistol6. reposant simplement 

sur une pierre de raille. mais il s'agit tout de m&me d'un progris notable accompli 

en un peu plus d'un quart de siicle. progris que les voyageurs ne signalent jamais. 

uop 6tonnes de voir r6gner en maitre au milieu de la cuisine, de la <<public 

apartment)> pour employer leur expression, cette grosse hoite de fer qu'est le 

pokle. 

Pendant ce temps, ?i la ville. les artisans. les membres des professions 

liWrales et surtout les marchands ont accompli des pas de gtant B la faveur d'une 

conjoncture qui a favorid les plus riches. A l'oree du nouveau sitcle, les 

'' B. Hall. Voyage dam les ESUIS-his.  pp. 179-180. 



marchands urbains ont en moyenne 2.6 poiles par habitation ii Montreal et 2.0 it 

Qudbec (tableau 6). C'est deux fois plus quz les habitants et les artisans mais Fa 

ne semhle pas encore un progn5s notable par rappon A I'elite qui. cinquante ans 

plus 161. possMait ddjja deux poCles par Le proprth est en fait ailleurs. 

D'abord dans le nombre de marchands qui peuvent desomais cumuler les 

appareils de chauffage: alors qu'au milieu du s iMe  2 QuChec, 6.7 % seulement 

des menages possi5dent plus d'un appareil de chauffage. ce pourcentage atteint 

55 9r (60 % 'r Monu6al) 5 la fin. Ensuite dans la multiplication des potles qu'une 

minorit6 seulement peut .se pernettre. 

TABLEAU 6 

Nombre moyen de @les chez les marchands urbains 

On le sait, les moyennes sont gentralement trompeuses et celles-ci tout 

paniculitrement. car dans une @on comme dans l'autre. il y a pr2s de 50 R des 

marchands qui posstdent au minimum trois poeles la fin du XVIII' sitcle 

(tableau 7). Et parmi ce groupe. sunout ii Montreal. cenains chauffenr Ieur 

demeure A I'aide de cinq ou six poeles. Frangois Tardif. coIl2gue du marchand 

montr6alais ~ t i e n n e  Campion dont nous avons par16 en d6hut de chapitre. possede 

six poeles dont trois P fourneau et un de Londres pour une valeur totale de 646 

l i~res '~ .  Sur la rive nord, G. Leroux-Desneval en a six h i  aussi et sur la rive sud. 

deux autres marchands en ont chacun cinq7'. Dans chacune de ces habitations. 

73 Pour le milieu du siecle B Quebec. voir Y. Desloges. op. cit., p. 170. 

ANQ-M, greffe de Jean-Guillaume Delisle. inventaire de Franqois Tardif. 1 1  janvier 1796. 

'' ANQ-M. greffe de Joseph Papineau. inventaire de G. Lemux-Desneval. 22 octobn 1794: 
greffe de Joseph Papineau. inventaire de Pierre Brunet, 12 juillet 1792; greffe de Joseph Papineau. 



I'ensemble des p d l e s  vaut enue 400 et 650 livres. une somme assez considtrable 

pour I'tpoque si I'on songe qu'ailleun, chez les habitants et  les axtisans par 

exemple, 150 livres est un investissement que seuls les plus aisb peuvent 

permettre. 
- - - - -- -- .- 

TABLEAU 7 

Proportion de marchands ayant un ou plusieurs pdles 

(W 

Un tiers de si6cle plus tard. les marchands des deux villes auront doublC 

leur moyenne. soit quatre pour Qutbec et cinq pour Montdal (tableau 6), et cette 

augmentation esi essentiellement due h une minoritt de bien nantis qui n'hesite pas 

il placer des appareils de chauffage un peu partout dans leur demeure. de la cave 

au grenier. Le mouvement dtbute d2s la deuxieme decennie du sitcle et il apparait 

clairement dans les inventaires des annCes 1820 alors que quelques habitations 

contiennent d6jh huit et neuf poeles Montreal comme A Q U C ~ ~ C ?  Mais c'est 

surtout en 1830-1835 que les plus grands marchands. tels les Richardson. les 

inventaire & Gaspard Massue, 12 juin 1792. 

'' A MontrQL voir les marchands suivants: ANQ-M. inventaires de William Hutchison ct 
James Birss, greffe & Nicolas-Benjamin Doucet, 11 avril 1820 et 6 fevrier 1821; inventaire de 
John Stephenson, greffe de Andd Jobin, 24 juillet 1821. Pour Quebec, voir l'articlr de G. Bervin. 
~Environnernent rnattkiel ...,,, en particulier le tableau 3. p. 52. 



Dickinson, les Trottier-Desrivi2res et les Ducondu nous rev&lent m e  douzaine de 

poeles et mime davantage". 

Bien entendu, ces donnees ne rkvelent que les grandes tendances de sorte 

que, d2s Ie debut du sikcle, quelques-uns des plus fortunes n1h&itaient pas ii 

ajouter au confon de leurs nombreux lits de plume et de leua paillasses autant de 

pdles  que leur maison contenait de chamhres". Dans I'ensemble toutefois. ce 

genre de confon est venu un peu plus tard et est demeure l'apanage d'une minorirk 

de nantis dont la premPre dame du pays. Lady Aylmer. faisait partie. Et elle 

n'htsite pas ii fake part de ce bienetre B ses amis d'ouue-mer: 

I Thought after passing two Winters in the South of 
Europe, I should never support the extraordinary 
degree of cold in this part of Canada but in some 
respect it is like Russia, the houses are so 
Completely warmed by the stoves in all the 
passages, that you are not aware of the degree of 
temperature out of doors. The Canadians keep their 
houses warmed by stove heat up to a degree that 
few Europeans could support. we have 
Thermometers placed in our suite of sitting rooms. 
and by placing stoves in passages every where. 
since we arrived, we can keep the whole house to 
the temperature of 64, at which degree it is very 
agreable and healthy and I assure you that I have 
never felt a sensation of Cold.., 79 

Rien de surprenant, kvidemment, B constater que Lady Aylmer n'ait jamais 

souffen du froid. Son statut et sa fortune l'en presservent et pres de la moitit des 

marchands bdnkficient d'un confort comparable et peut-Etre mEme davantage car 

les plus petites maisons n'exigent pas autant d'appareils pour &re bien chauffkes. 

n ANQ-M, Ibrd. Pour en savoir plus sur l'importance de ces grands marchancls, voir la these 
de J. Lafleur, Capital marchand et frmsifion vers le capitalisme ... 

" Pour Monuhl. voir I'exemple de Patrick Robenson ANQ-M. greffe de Louis Chamboillez. 
23 mars 1808, qui pos- huit pe les  dont sept simples et un (<four de fen,. 

'' Lady Aylrner.  recollections of Quebec ... B, W Q ,  p. 286. 
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Certains membres des professions liberales jouissent @dement d'un semblable 

confort, mais notre &hantillomage nous permet de les saisir dam le deuxieme 

quart du XIX' s i 6 l e  seulement. alors que la moyenne enregistrt5e chez eux se situe 

entre trois et quaue poeles. Quant aux artisans. leur situation n'est @re 

comparable B celle des marchands ou des membres des professions liberales mais 

ils devancent ltg8rement les habitants avec une moyenne de posies un peu plus 

dev& (tableau 8). 

TABLEAU 8 

Nombre moyen de Hies par habitation selon les occupations 

Ha bitants M ' 

Qm- 

Marchands M 

Q 
Artisans M 

Q 
Ensemble M 

Q 

M = dgion montr&daise 

" Q = dgion qu6Mcoise 

Conclusion 

A I'inverse de ce qui se passe dans les colonies de la Nouvelle-Anpleterre. 

le poele s'impose tres t6t au Canada en tant que principal appareil de chauffage. 

D&s la f i i  du XVII' s ikle ,  il s'en trouve au moins un dans une maison sur deux 

dans la ville de QuCbec et  un demi-sikcle plus tard, il est pdsent dam plus de 

quatre maisons sur cinq, une proponion qui ne variera pas de fason notable durant 

le premier tiers du XIXc sitcle. Cette longue marche vers un confon thermique 

toujours de plus en plus grand s'est effectuke par Btapes. D'abord les potles de 

tBle, et dans une moindre mesure ceux en briques, encore presque aussi populaires 
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que ceux en fer au milieu du XVIIIC sibcle, disparaissent graduellement dans la 

deuxi2rne moitit du sikle au profit des pdles  de fer beaucoup plus eflicaces. A 

l'auhe du sikle suivant, les poBles de tble ne cornptent plus que pour 5 % de tous 

les poSles recends dans la ville de Montrtal. Ensuite, le p d l e  double dont 

116nonne masse de fer ne peut qu'accroitre le rendement calorifrque, s'impose dam 

de nomhreuses habitations durant la mtme penode (1770- l79O), c'est-&-dire durant 

les 20 premikres annees de sa fabrication, de sorte qu'il compte pour plus d'un 

tiers des poeles de la ville de Montdal entre 1792 et 1796. Ent'in, autre 

avancement mds  non le moindre. et qui a lieu surtout durant le premier tiers du 

XIX' sible: tous ceux qui peuvent se le pennettre se procurent un deuxi2me. voire 

un troisikme poele qu'on placera dans une charnbre ou la asalle de compagnie>p. 

Chez les anisam rnontdalais par exemple, le pourcentage de ceux qui en 

poss2dent au moins deux passe de 16 % ii 40 95 entre 1792 et 1835 (tableau 9) 

alors que chez les marchands. on passe de deux ii cinq par hahitation en moyenne, 

ce qui inclut des maisons cossues chauffees par une dizaine de pdles  et parfois 

davan tage. 

TABLEAU 9 

Pourcentage d'artisans ayant un ou plusieurs MIes 

(W 

Les changements sont tgalement notables en milieu rural mEme s'ils n'ont 

pas lieu tout ii fait au meme rythme. Au X W e  comme au XVIII' siikle, aussit6t 



que le colon nouvellement arrive sur sa terre peut remplacer sa cabane de pieux 

chauffee au moyen de l'unique cheminee de housiUage par une petite maison de 

pieces sur pi8ces. il se fabrique ou se procure l'un ou I'autre des poeles les plus 

accessibles et les plus communs, c'est-%-dire celui fait de pierre. de brique ou de 

tBle, plus rarement celui de fer. Dans le dernier quart du XVmS sikcle. donc un 

peu plus tardivement que les citadins, les habitants les plus fortunks vont troquer 

leur vieil appareil de chauffage contre un poele en fer. Et l'adoption du  PO& 

double s'effectue encore un peu plus tard, soit dans le premier quart du sikcle 

suivant, sans doute B cause de son prix elevk. Vers 1820, le PO& double est 

devenu 2 ce point A la mode dam la region montr6aIaise qu'il peut r6gner dam 

quelque 75 9 des dsidences de cultivateurs situCes A la pkriphkrie de la ville et 

dans 40 Lk de celles plus CloignCes. Enfin. signalons que des le toumant du siecle. 

la tendance ajourer un deuxibme p d l e  est dejl  perceptible et ira s'accentuant 

jusqu'aux annees 1830 alors que de 35 ii 45 C/r des habitants bheficieront d'au 

moins un autre poE1e pour chauffer une habitation qui s'est ltg2rement agrandie 

et qui a et6 cloisonnke atin d'ajouter une premiere et parfois une deuxieme 

chambre 8 coucher. 

L'arntlioration considerable du confon thermique des habitations tant 

urhaines que rurales. paniculierement dans le premier tiers du XIX' sitcle. ne 

devrait cependant pas nous fake perdre de vue que hon nombre de citoyens se 

battent quotidiemement contre le froid. A la ville. le bois de chauffage n'est pas 

aussi accessible qu'8 la carnpagne et il est cher pour de nombreuses bourses. Or. 

il en faut enue quinze et vingt cordes par annee pour chauffer convenablement 

une petite demeure et davantage lorsqu'on posskde plus d'un poSlesO. A treize ou 

quinze shillings la corde au debut du XD(' siecle, le salaire quotidien d'un artisan 

(de 3 ii 4 shillings) et  encore moins celui d'un journalier (de 2 B 2 shillings 2 

Au &but du XIX siecle. Lord Selkirk parle de 12 P 15 corks pour une famille ouMike de 
Montreal et de 30 A 30 pour une maison h la campagne contenant deux poiiles. White. Patrick 
(editeur). Lord Selkirk's Diar). 1803-1804. Toronto. The Champlain Society, 1958. p. 215. 



deniers) ne suffit pas8'. On essaie bien de rarnasser rous les morceaux de bois qui 

uainent dans les cours des chantiers de construction navde, mais la concurrence 

y est parfois forte. Arrive une crise. maladie ou perte d'emploi, et c'est la miere.  

Dans les moments de froid intense, on pounait toujours avoir recours aux 

bouillottes. aux bassinoires, aux marmites B chauffer. aux braseros. voire aux 

richauds utilis6s habituellement pour terrniner la cuisson des aliments. mais la 

plupan de ces objets sont soit trop onCreux pour les bourses modestes. soit tout 

ii fait inadt5quats8'. Quant aux rideaux. aux tapisseries et aux tapis, des coupe-froid 

relativement efficaces et recherchCs par bon nombre, ce sont tous des objets qui 

ne leur sont pas encore accessibles. 

En milieu rural, meme si le bois de chauffage est censC cue plus 

accessible. la situation peut Gne aussi catastrophique sinon plus qu'a la ville. Les 

premitres maisons, constmites la plupart du temps de faqon tr2s rudimentaire. et 

meme les deuxihnes faites de pikes sur pieces. Ctaient exposees aux grands vents 

glaciaux de l'hiver et la cheminee ou le potle unique ne rCussissaient que tres 

rarement 2 la rendre confortable. Aussi, Ctait-il courant de voir les hommes. w i re  

toute la famille. passer la nuit couchts prks du foyer ou du poile. autant pour se 

tenir au chaud que pour l'alimenter de sorte que le voyageur John Lamben au 

dCbut du siecle ne s'en formalise pas outre mesure lorsqu'il constate le fait"). 

R s'agit certes d'une minorite impossible B quantifier, une minorite qui  

semble prendre de I'importance apres les anntes 1835 surtout. mais elle fait quand 

meme panie de cette kalite que nos documents ne peuvent cemer. Pour la trks 

grande majorit6 toutefois, le poele A bois suffsait A procurer le minimum de 

8 1 On evalue en effet enm 50 et 60 jours de travail Ie pix du loyer et entre 65 et 85 jours 
celui de I'approvisionnunent normal en bois de chauffage. Voir J.-P. Hardy, up. cit.. p. 88. 

J. Provencher dans Les mdes de vie. .. . p. 30. voit dispdtre la bassinoire (contenant en 
cuivre servant 3 chauffer Ies draps de lit avant de se coucher) aprks 1820, laissant entendre que Ir 
confon calorifique a augment6 de fagon considerable. Sans dome a-t-il raison Iorsqu'iI park de 
milieux aisCs cornme ceux de Place-Roy& B QuCkc, mais dans les milieux populaires. crs 
instruments sont peu nombreux tant ti la fin du XVIIIe qu'au XIXe siecle. 

" John Lambert, Travel ..., p. 153. 



confon que I'on pouvait esp6rer B 116poque. mSme s'il existait une t r h  grande 

disparitt5 entre riches et moins riches. disparite immtdiatement apparente dans la 

quantitk de poeles des w et des autres. Or on sait que la chaleur d'une maison 

a des dpercussions directes sur la vie farniliale: par temps froid, les plus dCmunis 

doivent ntcessairement s'entasser p r h  du poele ou de la cheminke non seulement 

pour la nuit mais pour plusieurs autres activith quotidiennes, alors que les plus 

B I'aise peuvent u t i he r  2 loisir toutes les pikces de la maison et s'isoler pour la 

nuit dans une chambre coucher bien chauffee. 



Au milieu du XVIIIe siecle, les Canadiens de la vallke du Saint-Laurent 

eclairent leur maison B l'aide de chandelles et de  lampes B huile. tout comme on 

le faisait ailleurs dam le monde au meme moment. Les g a s  utilises dans la 

fabrication des chandelles et les huiles qui se consumaient dans les lampes 

provenaient toutefois de sources differentes, l'huile d'olive en Europe au lieu du 

pras animal en AmCrique par exempIe, mais les techniques de fabrication des 

chandelles et la forme des lampes Ctaient padois d'une grande ressemhlance. 

Presque un siecle plus tard. ce sont encore les rnbmes luminaires qui 

dominent dam les foyers des Canadiens. Est-ce A dire qu'il n'y eut aucune 

amelioration durant tout ce temps ? Que les quelques innovations dam le domaine 

des combustibles et des bdleurs de lampe qui voient le jour durant ce temps n'ont 

pas atteint les Canadiens ? Que les habitations demeurent aussi somhres qu'au 

sibcle prdddent ? Certainement pas. Comme dans hien d'autres domaines. des 

amiliorations ont eu cows mais elles n'ont pas atteint egalement et en meme 

temps toutes les regions et tous les groupes sociaux. Pour saisir ce qui se passe 

dans I'ensemble de la vallke du Saint-Laureni, penchons-nous en un premier temps 

sur les innovations qui ont marque la piriode i 1'Ctude en matitre d'ecldrage. 

1. Les premiers changements 

Les premieres modiikations qui ont eu  des rkpercussions dignes de 

mention sur les luminaires utiliks ou fabriqub au Canada inte~iennent d'ahord 

au niveau des rnati5res combustibles les plus courantes que sont la cire et I'huile, 

ensuite au niveau des modes de combustion eux-memes. 



1.1. Les combustibles 

La plus primitive des chandelles que I'on connaisse etait fahriquee avec une 

meche de jonc u&s Cche que I'on avait au pr&dahle trempee dans un g a s  animal. 

Sa popularid ne sembie pas avoir tt6 tr6s grande ni au Canada ni aux ~ t a t s - ~ n i s :  

les documents manuscrits n'en font jamais mention et son suppon en forme de 

pince, appelt en anglais rush light holder, ne se revouve qu'd de tr&s rares 

exemplaires parmi les nomhreux luminaires anciens qui ont survkcu aux affres du 

temps. 

La chandelie faite avec la cire d'aheille compte aussi parmi les plus 

anciennes. Fabriquee depuis au moins 1'Antiquit.k. elle produisait une flamme d'une 

qualitt nettement supCrieure 5 celle des auues mais est toujours demeurke peu 

accessible B cause de son coiit Cleve de sone qu'elle fur p reyue  toujours l'apanage 

des plus riches1. 

La chandelle faite de gras animal, tire principdement du boeuf, du mouton 

et du porc selon les Clevages coutumiers des pays, est sans aucun doute la plus 

rkpandue. Dam cenaines contrkes du monde on I'utilise encore de nos jours et en 

Occident, elle fut utilide abondamment jusqu'au moins la fin du XD(' sikcle. 

Cette chandelle avait par contre de nombreux inconvknients dont ceux de s'amollir 

par temps doux, de degager une odeur dbsagrbable. de fumer constamment et 

d'artirer les petits rongeurs. Aussi, de nombreuses expkriences ont-elles CtC 

effectukes afin d'amkliorer la composition de cette chandelle que M i t e  aurait 

volontiers abandonnee pour mieux. Plusieurs de ces expdriences irnpliquaient 

' Sur I'&olution des luminaires en Occident, voir les principaux ouvrages suivants: Dareen 
Yarwood, Five Hundred Years of Technology in the Home, London, B. T. Batsford Ltd, 198.3. 
p. 1 15; Loris S. Russell, A Heritage of Light, Toronto, University of Toronto Press, 1968. pp. 1 5- 
16 et Lighting the Pioneer Ontario Home, Toront, Royal Ontario Museum Series, 1966; John 
Caspall, Making Fire and Light in the Horn pre-1820, Woodbridge, Antique Collectors' Club. 
1987, pp. 42-45. Quelques supports de chandelles A meche de jonc (rush light holder) ont 
trouvCs au Canada mais on ne sait pas s'ils ont kte fabriques et utilists ici ou simplemeni import& 
d'ouw-mer. La question est debanue dam L. S. Russell, A Heritage of Light, pp. 12-14. Pour Iss 
Brats-~nis. voir, parmi de nombreux ouvrages. Anhur H. Hayward, Colonial and Early American 
Lighzing, New Yark. Dover Publications, Inc., 1962, 198 p. ; Roger W. Moss, Lighting for Historic 
Buildings, A Guide to Selecting reprotlncrions. Washington, The Reservation Press, 1988. I9 1 p. 



l'huile de baleine, un produit fort recherche A I'epoque, un produit si important 

qu'il fut i la source de I'essor de certains   tats de la Nouvelte-Angleterre dont le 

Rhode Island et particulitrement le Massachusetts avec ses deux plus cCl2hres 

centres de peche, l'lle de Nantucket et New Bedford'. 

Toutes les haleines qu'on pouvait apercevoir Etaient chassdes. autant celles 

& fanons comme la baleine bleue et le rorqual que celles B dents comme le narval 

et le cachalot On utiiisait presque tout dam une baleine: la viande servait de 

nourriture, Les fanons servait B fabriquer des peignes. des ebaleines* de corset et 

des contenants de toutes sones, la graisse Ctait fondue et mise en b a d  - souvent 

sur les baleiniers meme -, puis vendue pour en faire des lubrifiants et  des huiles 

combustibles. Ce sont preciskment ces huiles dont la qualit6 pouvait varier en 

fonction de leur traitement, qu'on pouvait utiliser dans les larnpes A godet au lieu 

du suif. Mais de tous les c6tacCs. le cachalot Ctait Ie plus apprecid des baleiniers 

pour plusieurs raisons. En plus de contenir une graisse qui. une fois fondue. 

produisait une huile de prerni2re qualid, il avait dans sa Cte une poche d'huile 

encore plus fine appelte blanc de baleine ou spermaceti - du latin sperma 

<<sernenceB et  ceri .<baleinen, d'oh son nom anglais spermwhale - qu'on utilisait 

pour fabriquer des chandelles. 

Le spermaceti est en fait utilise dits les annees 1750 dans la fabrication des 

chandelles mais l'expansion de la chasse P ce mammifire B la fin du siecle a vite 

fait d'accroitre considCrablement la production et la diffusion de la meilleure 

Sur la piiche ti la baleine B I'+oqw qui nous concerne, on consultera avec intt3i.t la 
bibliographic et I'etude synthi?se de Jean-Pierre Roulx, La peck de la baleine dans IXtlmriqur 
Nord jusqu'au milieu du HX siicle. Ottawa Parcs Canada 1986. 119 p. (Collection ftudes en 
archblogie, architecture et histoire). k s  informations qui suivent sur l'imponanctl dtt c a t r  
indusvie aux h t s - ~ n i s  et tout paniculi2rement de l'huile de baleine sont principalanent ririies drs 
ouvrages suivants: Daniel Francis, 771e Great Clmse: a Histop of World R7~1ling. Ton~nto. 
Penguin Books Canada 1991. 288 p. ; Gordon Jackson. The British Wzuling 7hl f t? ,  Hamden. 
Archon Books, 1978, 3 10 p. ; Robert Owen Decker, Whaling Induszv of New London, York. 
Liberty Cap Books, 1974, 202 p. 



chandelle qui n'ait jarnais existe3. Quelques decennies plus rard toutefois. la 

diminution du cachalot que l'on devait aller dthusquer toujours de plus en plus 

loin dam les eaux chaudes, suscita la recherche de nouvelles avenues. Les 

chercheurs rt5ussissent alors isoler deux substances qui font partie de la 

composition des corps gras animaux, la st6arine et 1'oKine. L'utilisation de la 

s t h i n e  marquait un progr2s car cette substance avait la faculte d'accentuer la 

hrillance de la flamme. Puis, vers le milieu du XIXe sikcle. lorsqu'on a reussi B 

produire de la padfme avec le petrole. un autre pas etait acccompli: le melange 

de la paraffiine liquide 2 d'auues produits tels l'huile de baleine et la sdarine 

permettaient de produire des chandeues plus fermes, degageant moins d'odeur. 

eclairant davantage, bref. d'une qualit6 jamais atteinte auparavant4. 

Ces recherches et ces exptrimentations ne sont Cvidemment pas toutes 

axies sur I'arndioration de la chandelle. aussi capitale que fut son importance B 

l'epoque. A p d r  de gras animal et de diffkrentes huiles dont I'huile de baleine 

commune. l'huile d'olive. I'huile de colza.' et meme le pricieux spermaceti, toutes 

sortes de mClanges sont effectuis afin de decouvrir le produit qui permettrait 

d'amdliorer I'iclairage des rues des grandes villes europeennes et amtricaines rnais 

tgalement des edifices publics et des maisons. Et B la faveur de ces essais. de ces 

titonnements du toumant du sikle qui ont Cgalement concouru 5 remplacer la 

chandelle de suif, on tente de perfectionner la lampe la plus commune et la plus 

repandue qui soit dans le monde, la lampe ii godet. 

' Des le milieu du XVIF  siecle. la Nouvelle-Angletrrrr expone ses produilc de la Fchr en 
Europe. En 1770 par exemple. elk envoie ~ 6 8 9 2  kilos de chandelles de spermaceti en Graride- 
Bretagne et en Irlande, 6370 ailleurs en Europe et 158 23 1 aux Indes occidentales~>. J.-P. Proulx. 
op. cir., p. 72. 

Sur les &apes qui ont marqud Rvolution dcr la cbandelle. voir tout paniculierement D. 
Yarwood. op. cit.. p. 115 er R. W. Moss. op. cif.. p. 34. 

L'huile d'olive et I'huile de colza sont uri1i.e~ en Eumpe seulemen~. La demike provirnt & 
la p i n e  d'une plante de la famille du choux. le brcrssiccr nopus. R. W. Moss. op. cir.. p. 181. 



1.2. Les lampes 

Connue au Canada fraqais  sous le nom de hec-de-corbeau, la lampe j. 

godet est utiliske sous une forme plus ou moins semhlahle un peu partout dam le 

monde jusqu'l la fin du XD(' sikcle. De nomhreuses personnes ont tent6 avec 

achamement d'en amtliorer l'efficacite depuis au moins la fin du sitcle pricident 

Certaines d'entre elles, qui ont su hien utiliser Ies expCriences des pr6dtkesseurs. 

sont plus connues que d'autres. Tel est le cas du chimiste suisse Franqois-Pierre 

Ami Argand (1750- 1803) qui travailla B Paris mais qui obtint en 1784 un brevet 

du gouvemement anglais pour son hriileur de lampe dont i1 wa i t  un urgent hesoin 

pour ses exp6riences de distillation et de fermentation. L'invention d'Argand. 

disons plus justement l'arn6lioration" consistait essentiellement 2 soutenir une 

mtche venicalement entre deux tubes (et non plus horizontalement comrne dans 

la lampe B godet). I'un insere B l'intirieur de I'autre, afin de creer une circulation 

ayant pour effet de  dCcup1er la luminosiu5 d'une simple mixhe. Le chimiste ajouta 

i cela un cylindre en verre en guise de cheminee afin de retenir la flamme et de 

pennettre une circulation d'air. Le reservoir fennt s'inspirait du principe de la 

fontaine: placCe un peu plus haut que le hriileur. I'huile (de baleine ou de colza) 

descendait avec rCgularitk griice 5 une manette de contr6le. Le hriileur 1 m2che 

venicale qu'il utilisa n'Ctait pas non plus nouveau mais il I'avait grandement 

ameliore. Argand eut le merite de riunir tous ces tlCments en un ensemhle qui 

avait belle allure. 

Cene nouvelle lampe ne ressemblait Cvidemment en rien I'ancienne et 

provoqua une vtritable r6volution dans le domaine de I'dclairage. Dts  qu'elle Kut 

connue, on essaya de la pirater de part et d'autre de llAtlantique et c'etait 

relativement a i d  puisqu'i I'exception de la cheminke en verre, toutes les autres 

parties ttaient faites de fer-blanc. Cenaines furent de veritahles copies comrne 

c e k s  qui Ctaient fahriquees aux hats-unis sous le nom de mantel (nmp. et que 

' Sur les concepts dr rt!volution. d'invention rt d'innovation. il faut consulter I'ouvragr 
poschume de Maurice Daumas. Le clwval de C&r, ou ie rnyfhe des revolutions techniques. Park. 
hitions des Archives conternporaines. 199 1. 324 p. 



les familles les plus a ikes  aimaient disposer sur le manteau de leur cheminCe i 

l'unite ou par paire quelques annees seulement apres son invention. D'auues furent 

moditikes considtkablement, ici Ie r6servoir, 18 la cheminke. 1 i  encore la meche 

mais le plus souvent. c'Ctait le briileur qui faisait l'objet des expbriences les plus 

achamCes car on essayait de remplacer I'huile de baleine de premikre qualitt avec 

laquelle les lampes de type Argand fonctionnaient le plus efficacernent ec qui 

cothait toujours de plus en plus cher. Des experiences furent donc faites avec 

d'autres combustibles tel le camphene, un mClange de terebentine raffinCe et 

d'alcool et le lard oil, un dCriv6 du gras de porc. Le succts fur dkcevant car les 

lampes de type Argand ne tolkraient pas ces combustibles qui dtgagedent 

heaucoup trop de furnee et qui ne produisaient pas la flamme desirie. On essaya 

donc de transformer toutes les parties des lampes. De nomhreux modeles 

apparurent d t s  lors sur le marche europeen et amiricain rnais celles qui 

fonctionnaient B l'huile de baleine commune ou au spermaceti ont continue 

d'ohtenir la faveur du plus grand nomhre jusqu'au milieu du sitcle. moment ob 

elles furent supplantkes par les lampes au k6rodne7. 

2. Les nouveauk sur le march6 bas-canadien 

Les joumaux du Bas-Canada annoncent de temps 2 auues des quantitCs nun 

nkgligeables de coton pour faire des mkches. des m k h e s  d6jB toutes faites pour 

les lampes, des chandelles et de la cire i la livre ou i la caisse, tous des produits 

7 Les infomations sur la composition des chandelles et sur les innovations concemant la larnpe 
A I'huile proviennent des ouvrages suivants: D. Yarwood. op. cit., pp. 1 15- 1 t 7; E. I. Woodfwad, 
C. Sullivan, G. Gusser, Appareils d'Pclairage. Collection de r4fkrence narionule, P a m  Canada 
Environnement Canada, Parcs Canada. Direction des lieux et des para his toriques nationaux. 19 8 4 
op. t i t . ,  pp. 11,3536 et 36-47; L. S. RusseU, Lighting the Pioneer. .., pp. 6-10; Jeanne Minhimick. 
At Home in Upper Canada, TorontoNancouver, Clarke, Zrwin and Company Limited, 1983. pp. 
162- 165; J. Caspall, Making Fire and Light .... p. 279 et Elmer L. Smith, (dir), Early Ligilting front 
Tallow to Oil in Early America. Lebanon (Pennsylvania), Applied Arts Publishers, 199 1. pp. 16- 17. 
Pour un rtsumt des nombreuses innovations et brevets d'invention durant Ia premii?re maitie du 
X K  siecle, voir A. H. Hayward, op. cit.. pp. 126 rt suiv. A noter toutefois que re dmier 
oumge est celui d'un collectionneur passionnC et non d'un professionnel de l'histoire. On explique 
ainsi le fait qu'il regorge d'anecdotes inutiles. 



que l'on retrouve aussi dans les stocks des invenraires de marchands. Prkcisons 

toutefois qu'on uouve uks peu de ces differents produits avant la deuxi2me 

dkcennie du siecle. Pour ce qui est des larnpes 5 mkhe verticale. les journaux ne 

sont pas rds bavards; quelques-unes sont annoncies dts le debut du sibcle mais 

ni Ies prix ni les descriptions qu'on en fait nous 6clairent sur la vraie nature de ces 

lampes. Les archeologues disent trouver au Canada bien peu de traces de lampes 

B meche verticale avant les anntes 1850 et les plus rkentes recherches eftectdes 

en milieu urbain. notamment B la Place-Royale de Quebec, affinnent sensihlement 

la meme chose8. La confrontation des documents notariCes et les journaux 

contemporains permettent toutefois une autre lecture de la situation. 

2.1. La chandelle 

Le voyageur finlandais Pehr Kalm c o n f i e  plusieurs reprises la 

prkdominance de la chandelle au milieu du XVIII' si2cle dans la vallCe du Saint- 

~auren t~ .  Elle est generalement fahriquee de fagon anisanale i panir de la graisse 

des animaux de la ferme ou, dam les rkgions oG l'on chasse la haleine. le 

marsouin et le phoque, ii partir de l'huile de ces animaux. Son cofit est minime et 

elle est facile i fabriquer. Les deux facons les plus ripandues dans le monde son1 

aussi connues et pratiquees ici. La premiere est celle qui exige le plus de travail 

mais le moins d'equipement: il faut uemper plusieurs reprises une tige. 

genCralement de coton. dans un gras liquide jusqu'i l'obtention de la forme et de 

la dimension voulues. Cette technique est dite <<B la baguette>>. L'autre fac;on 

8 E .  I .  Woodhead et al., op. cit., p. 36. Pour Place-Royale. voir Monique La Grenade-Mrunier. 
Les modes de ltie a Place-Royale, 1760-I820. Quebec, ministkre des Affaires c u l ~ e l l e s .  1984. 
Rapport de synth&e. tome I, pp. 38-42 et Jean Provencher, Les modes de vie de la populurion dr 
Place-Royale entre I820 er 1859. Quebec, ministbe des Maires culturelles, 1990. S ynthhe. pp. 
30-34. (Collection Patrimoines) 

' Pehr Kalm, Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749, traduction annot& du journal dr 
route par Jacques Rousseau et Guy Bcfrhurne avrc le concows de Pierre Morisset. MonWal. Pierre 
Tisseyre. 1977. 674 p. Cette observation s'acfresse cfgakment a la ville de Quebec oh ellet a &re 
confinnee par 1Ytude d'Yvon Desloges, Une rille de locaraires. Quebec au M I P  siicle. Ottawa. 
Environnement Canada, Service des Parcs. 1991. pp. 163-165. 



consiste simplement B emplir d'un gras quelconque un moule dans lequel on a au 

prealahle tendu une rni5~he'~. On la uouve tout aussi bien B la ville oh magasins 

et marches publics Itoffrent B la clien3le. La chandelle de fabrication anisanale 

subit alors la concurrence de la chandelle manufactur6e. impode de France ou 

d1Angleterre ou tout sirnplement fahriquCe sur place car Monm5al et Quebec 

comptent d6jl  quelques manufactures de chandelles avant le XIXe sikcle. 

Signalons. dam la capitale. celle de W. Smith sur la rue Couillard et celle de A. 

et T. Wilson dans le quanier Saint-Roch qui font l'objet de publicitk dans les 

joumaux dks 1789. Une dizaine d'anntes plus t ad ,  c'est au tour de Thomas 

Richards d'offrir (<de la Chandelle au Moule ou P la haguette, en gros ou au 

detail, provenant de sa manufacture situCe pr5s des 43zernes de ltAnillerie>> 5 

la Haute-Ville ou encore des fr2res Francis et William Hunter qui proposent le 

meme type de chandelles en plus de leur savon jaunel'. 

Commerpnts et marchands tiennent parfois en magasin des stocks 

considCrables de chandelles. Cenaines sont simplement faites de suif, semhlahles 

B celles que les habitants fahriquent chez eux et fort prohahlement semhlahles 

aussi i celles qui sortent des manufactures locales. En tous cas. aucune annonce 

de ces manufacturiers locaux ne hi t  mention de chandelles de meilleure qualiti. 

D'auues sont faites de spermaceti ou blanc de haleine. une substance tres f i e  er 

coQteuse. On connait hien la premiere: son efficaciti est douteuse. l'odeur qui s'cn 

10 Pour en connaiue &vantage sur la technique mditionnelle de fabrication des chandelles 
communes A partir du gras animal. voir Jean Provencher. Les quatre saisons dam to vallPr drd 
Saint-faurent, Mon&al, BorM, 1988, pp. 426-427. 

" Pour les manufactures locales, voir les annonces de W. Smith puis de A. et T. Wilson. dans 
le Herald Miscellanj and Adveniser du 23 et du 30 novembre 1789. rappodes par Jacques 
Bemier, ((Les artisans du bois de la region & Quebec au debut du XIX' siikleu, dam Rene 
Bouchard, (dir.), La vie quotidienne au QuPbec. Histoire, m4tier-s. techniques et traditions, Sillery. 
Presses de l'Universitt5 du Quebec, 1983, p. 279. Pour celle de Thomas Richards et des frkres 
Hunter. voir respectivement La Gazerre de Qukbec du 6 juin 1797 et du 27 aoiit 1801. Pour les 
importations provenant &Angletern, voir M. La Grenade-Meunier, op. cit.. p. 4 1 et J . Rovencher. 
op. cit.. p. 31. Dam le HawCanada les premieres fabriques de chandelles auraient vu le jour h 
peu pres en mike temps. A ce sujer voir I'annonce que le tallow. chandler Henry Lingwood fait 
paraitre dam le Upper Cannda Gazette du 20 septembre 1797 et reproduite dans J. Minhinnick. 
ap. cir.. p. 160. 



dkgage dCpldt B plusieurs mais elle est facile 2 fahriquer et  son prix la rend 

accessible B la trh grande majorite de la population. Meme s'il est u&s rare que 

les notaires pdcisent la nature des chandelles qu'ils inventorient, le doute n'est 

plus possible lorsqu'ils en h e m  la valeuf': il s'agit de la chandelle la moins chere 

et la plus commune sur le marche. On connait moins l'autre parce que la 

popularisation de la cire de paraffine I'a r616guke aux oubliettes dans la deuxikme 

moitie du XM' s2cle. En fait, elle est si diffkrente de la premi2re qu'il convient 

de sty meter un peu. 

Depuis la turn du X W  siikle. la chandelle faite avec le blanc de baleine 

est la rneilleure chandelle sur l r  march6 tant europken qu1am6ricain. Ses qualies 

sont si nombreuses qu'elle surpasse toutes les auues: eUe est plus h e  que ses 

concurrentes, plus p2e aussi, fume moins et produit me flarnme plus brillante. 

L'expansion de la p&he 2 la baleine au toumant du s ik le ,  entre a w e s  dans 

cenains   tats de la NouveJle- Angleterre dont le Massachusetts 06 elle devient une 

des industries les plus florissantes, en a facilit6 sa diffusion dam le monde. Malgre 

la proximid d'un des plus importants lieux de production. l'huile de haleine et le 

spermaceti qui entrent au Bas-Canada proviement en grande partie dlAngleterre 

par l'inrermbdiaire des marchands britanniques install& B Montrbal et 2i Qukhec. 

Et meme s'ils sont connus depuis dkji longtemps. c'est assez tardivement que ces 

prkcieux produits apparaissent presque sirnultan6ment. ii QuChec comme 2 

Montr6a1, dans les annonces de journaux locaux et dans Ies inventaires aprks 

" Les inventairs ap&s deds ne sont cenes pas les meillem documents pour coonaim le prix 
ds biens de consommation courante rnais ils nous donnent quand meme un ordre de grandeur. 
Ainsi la livre de suif se situe autour de 12 sols en 1830, soit & 5 & 7 fois moins que la cire 
blanche et le spermaceti. ~ o a s  tour & suite que jusque vers les annees 1820, les &duations 
des biens mobiliers qui sont faites dans les inventaires Ie sour gtneralement en live Eranpkse (#I. 
Par la suite, e l l s  sont majoritairemeat effectdes en livre courant & la Province (f) qui vaut un 
peu rnoins que la l i w  sterling. Sur les diff'entes monnaies en circulation et sur les t5quivalenus 
monetaires entre durant la wade I'ttude, voir GilIes Paquet et Jean-Pierre Wafiot, aLe systhe 
furancier bas-canadien au tournant du X W  sikle*, L'Aaualitt? &conomi@e, vol. 59, no. 3 
(septembre 19831, pp. 456-513 et G. Paquet et J.-P. Wallot, Le Bas-Canada au toumnt du 
19' sitkle: restructuration el modemisation, Ottawa La societc! historique du Canada, 1988, p. 19 
(Brochure historique no 45). 



dCcks. En effet, Ies prernikres annonces de chandelles de Londres, de 4<chandelles 

de spermaceti* et de acire blanche>> destinCe B la fabrication de chandelles de 

premiere qualid. apparaissent dam la deuxieme decennie du sitcle seulement": 

c'est 5 peu pr5s au meme moment qu'on signale Ies premitres chandelles de 

spermaceti dans les hiens des families. On ne connait pas le prix exact de cettr 

chandelle mais une livre de cire blanche, une cire de grande qualid. se vend 1 

livres et 16 sols en 181214. Qu'elle soit encore rare et que seuls les plus fonunks 

puissent l'acquerir sont d e w  choses qui se comprennent d t s  Iors assez aiskment. 

Jonathan Eckart par exernple. un riche marchand specialis6 dam le commerce du 

tahac i Quebec. qui tient commerce rue Saint-Jean, posskde dans sa spacieuse 

demeure et non dans son magasin, une boite de spermaceti candles 6valuCr h 36 

livres (#) en 181215. A la meme Cpoque. tous les luminaires d'un habitant moyen. 

B savoir un chandelier, un fanal et une larnpe, tous en fer-blanc, ne valent souvent 

pas plus d'une livre (1 #)? 

Un peu plus tard, ce type de chandelles se retrouve beaucoup plus 

frequemment et dam les inventaires et dam les joumaux. Le contenu meme drs 

annonces indique clairement qu'elles sont moins rares et qu'une plus grande varier6 

de chandelles est offerte au client: les chandelles de spermaceti voisinent 

dCsormais celles en suif et celles dites de composition, prohablement un m61ange 

de cire et de gras. Cenaines d'entre eIIes ant des mkches uirees, d'autres une 

simple tige de coton. ll en est qui sont concues pour les lanternes, d'autres pour 

13 Quelques-unes apparaissent avant cette date mais ce n'est qu'apri?~ 1812 qu'elles 
cornmencent ii se multiplier. Voir, rntre autres, les annonces du montr&dais John Blackwood dans 
la Gazene de Qukbec du 25 juin 1812, celle de John Stuart de Quebec, I b d ,  4 aoht 18 13, et celle 
de Reiffenstein and Co., Ibid., 5 juiu 1817. 

La Gazette de Qukbec, 25 juin 1812. 

l5 ANQ, greffe de Jean Belanger, inventaire de Jonathan E m  14 fevrier 1812. 

l6 Pour quelques exemples de prix & luminaires d'habitants, voir ANQ-Q, greffe de Jacques 
Boucher, inventaire de Genevieve Begin, 5 juillet 1809; inventaire & M. L. Beaumont, 7 juikt 
1807 et inventaire de J&me Arguin, 21 mars 1812. 



les chandeliers, d'autres enfin pour les lampes de carosset7. Les prix demeurent 

cependant toujours aussi tleves de s o m  que m h e  les institutions 

gouvernementales et les individus les plus fortunes continuent d'utiliser la 

traditiomelle chandelle de suif parallelement a la nouvelle. Ainsi, lorsque la 

Chambre dlAssemhlee du Bas-Canada a hesoin de renouveler son stock de 

chandelies en 1 832, le gret'tler demande qu'on lui soumette des prix pour .c 1 oO() 

livres de chandelles de s u i t  B raison dc six chandelles B la livre (des counes) et 

pour 1000 livres de la meilleure chandelle de blanc de haleine. de Londres>p. des 

courtes et des longues". Quelques annCes auparavant, lorsqu'on dresse l'inventaire 

des hiens d e  Jean-Olivier Perreault, avocat en vue de la capitale et president du 

Conseil lkgislatif du Bas-Canada, on y dtcouwe 10 livres et demi de wAandeiles 

de blanc de haleine >> evalu6es 2 31 livres et 10 sols, A c6t6 de 15 chandelles 

communes, probahlemenr faites de suif &ant donne la modicitk de leur prix. 

Precisons que pour tclairer son immense maison de 12 pieces dont 7 chamhres 3 

coucher. I'avocat dispose de 27 chandeliers dont cenains B plusieurs branches. 7 

lustres, 3 lantemes et 2 fanaux19. Cette reserve n'apparait pas excessive en regard 

de la dimension de la maison mais ii cause de la chene du hlanc de haleine qui 

persiste toujours malgre sa disponibilitt sur le marche. les mernhres de l'tlite qui 

ont autant de chandelles de cette qualitt ne sont pas 1Cgion. Et cela se comprend 

mieux lorsque l'on constate que les seules chandelles de blanc de haleine du 

conseiller Perreault valent trente fois plus que la larnpe, le fanal, le chandelier et 

ANQ, greffe de Errol B. Lindsay. inventaire de I. Ohvier Perreault. 18 aoct 1827. et George 
Bervin, <tEnvironnement rnat&iel et activites ~coaomiques des conseillers rx&cutifs et ICgislatifs 

Quebec, 1810-1830~~ Bulletin d'histoire de la culture mar&rielle, Ottawa Mus& national de 
l'homme, no. 17 (printemps 1983). p. 52. 



les deux rnaninets d'un hahitant de 1'Ancienne-Lorette, pourtant heaucoup mieux 

Cquipk que la plupart de ses conMres i la meme Cpoque". 

2.2. La larnpe 

La larnpe de I'habitant, de l'artisan ou du joumalier de 1835 est tout ii fait 

la meme que celle qui tclairait sa maison un sitcle plus t6t. et s'il y a quelques 

exceptions. I'tchantillon ne nous les livre pas. Le recoupement de cenaines 

donntes tirees des inventaires aprh  d e d s  ne laisse effectivement aucun doute sur 

la nature de cette lampe. qu'elle soit munie d'un crochet ou d'une crkmailltre. 

11 s'agit de la plus primitive des lampes qui soit, celle que de nomhreuses 

civilisations utilisaient sous diverses formes mais dont le principe variait peu: un 

recipient peu profond en forme d'tcuelle dont une partie du rebord est tvasee en 

forme de hec destine B recevoir une mkche reposant h I'horizontale dans un liquide 

combustible, ghtralement du gras animal que la chaleur de la tlamme fair fondre 

graduellement. 

Elle est aujourd'hui connue sous le nom de bec-de-corbeau i cause de sa 

fonne mais elle connaissait i 1'Cpoque de nomhreuses appellations. Ainsi. dans la 

rigion de Trois-Rivitres. on I'appelait lampe de charaille ou lampe defer; ailleurs. 

c'Ctait chaleuil ou lampe d queue". Aux h a t s - ~ n i s  et dans le Haut-Canada. le 

mEme appareil Ctait et est toujours appelt cmsie lamp bien qu'une version 

ICgerement modifite. appelee b e q  lamp, ait t t t  heaucoup plus populaire. La betn 

3 Soit une liwz et quave sols. ANQ, greffe de Antoine A. Parent, inventaire de Michel Gagnt!. 
12 septembre 1825. 

" Pour les diffhntes appellations au XVI1Ie siecle. voir surtout Nicole GenCt. Louise Decarie- 
Audet et Luce Vennette, Les objets familiers de nos anc.e'rres, MonuSal, Les editions de I'homme. 
1974, pp. 80 et 348. Voir aussi Luce Vermette. L.a vie donzesrique a u  Forges du Saint-Mauric.t), 
ministere cles Affaires indiennes et du Nard. Pam Canada. Direction cles lieu et dcts p i c  
histotiques nationaux. Travail inkctit numb 274, 1977, p. 73. 



lnmp se distinguait nettement de la p ~ d d e n t e  par un couvercle 5 chamiere et un 

petit support B meche situ6 2 I'intkrieur du contenant? 

Les rnat6riaux dont elle est fabriquee sont toujours les memes: le fer-blanc. 

un metal heaucoup plus accessible et  un peu moins cher aprks 1800". est prkt'kre 

au tier forge et au cuivre jaune. Le combustible gtn6ralement utilist B la ville 

cornme P la campagne est le suif, comme en font foi les nombreuses mentions de 

<<pain de suif>, qui accompagne la lampe lorsqu'elle est remisee dans une armoire. 

Les premieres mentions de lampe avec 4iole>>. entendons fiole d'huile. 

apparaissent sunout a p r b  1830"~ ce qui ne signifie pas toutefois que l'huile de 

haleine ou d'auues rnammit'eres marins n'ttait pas utilisee auparavant dans 

certaines regions par les pecheurs ou les moins riches. Lors de sa visite des 

habitations le long du Saint-Laurent, le voyageur Pehr Kalm signale qu'en aval de 

Quebec. dans la region des ~houlements. <<En place de hougies, on utilise dam 

toute cette region-ci, assez frdquemment, des lampes garnies d'huile de marsuin 

(sic); c'est ce qu'on utilise ordinairement; si cette huile fait defaut, on se sen 

Cgalement d'huile de baleine ou de phoque".. 

Le prix de cette lampe interdit toute confusion avec la lampe des riches. 

I1 varie trks peu pendant pr2s de 40 am: une lampe en fer-hlanc usagCe munie de 

sa cr6maill5re vaut &n&alement de 6 B 12 sols entre 1790 et 1835 et une neuve 

$1 - Pour les hi t s -~n is  mais surtout pour le HautCanada voir L.S. Russell. Ligh~ing the 
Pioneer. .. , pp. 5-6 et A Heritage of Light.pp. 49 et suiv. ; E. I. Woodhead, C. Sullivan et G. 
Gusset, Appareils d'kclairage .. ., pp. 35-40. 

" Sur Ie passage de la fabrication du fer-blanc de I'Allernagne I'hgletene pub aux hats- 
Unis au X W  sii?cle, voir Aifred Luck, 4ontribution A l'histoire du fer-blanc~~, Revue d'histoire 
de la si#mrgie, vol. H, no. 3 (19661, pp. 111-162. Voir aussi Bertrand Gille, Histoire de lu 
diallurgie, Paris, Presses universitaires de France, 1966, 126 p. 

" Pour un exemple. voir ANQ. greffke de Louis Bemier. inventaire du 10 septembre 18.12. 

Pehr Kalm. Voyage & Pehr Kalm au Canada en 1749, traduction annotee du journal de 
route par Jacques Rousseau et Guy Bethume avec le concours de Piem Morisset, Moneal. Pierre 
Tisseyre, 1977, p. 354. 



vendue au magasin vaut presque le douhle? Les quelques rares faites de cuivre 

et appanenant aux plus aists valent parfois plus de trois livres''. mais de fagon 

g6nCrale, les luminaires les plus communs, c'est-&-dire ceux faits de fer-hlanc, ne 

vdent pas plus que la lampe B godet. Un fanal ou un chandelier usage vaut de  6 

B 12 sols et un fanal neuf se paie 1 livre et  4 sols en 1807 comme en 1835'" Et 

le chandelier en cuivre jaune. presque aussi populaire que celui en fer-hlanc. ne 

vaut pas plus cher. 

Posseder l'un ou l'autre Iuminaire ne tient donc pas tam B son prix qu'8 sa 

disponibilitd sur le marche, aux coutumes rtgionales et plus encore au coet du 

combustible, que ce soit le sui t  la cire ou l'huile. Ainsi, s'il y a quelque 

amelioration de l'tclairage chez les habitants. les misans et les joumaliers dans 

le premier tiers du XIXe sikcle. ce n'est pas du c6t6 de la lampe qu'il faudrn 

chercher car elle n'a gubre connu de modification. Tel n'est cependant pas le cas 

de la lampe de 1'Clite. 

Les descriptions tides des inventaires de marchands et de professionnels 

sont un peu plus dCtaillCes que celles qui proviennent d'inventaires d'anisans ou 

d'hahitants mais pas suffisamment pour hien identifier les differems types de 

lampes qui circulent sur les marchis europeens et amCricains 8 s  le tournant du 

siecle. Et les joumaux de I'kpoque ne sont pas d'un meilleur secours lursqu'ils 

annoncent sans plus de dttail, des <&mpes de verre... des 4ampes de passage* 
'9 ou ades larnpes A pateme>>- . En conuepanie. les prix ne trompent pas de sone 

26 R i x  tvaluCs B partir d'une cinquantaine de mentions enue 1792 et 1835. Les tzxu~mtrs vont 
de d e w  sols B une livre. 

-r Voir l'exemple du marchand Jonathan Eckart. ANQ. greffe de Jean BClanger. inve~~taire du 
14 fevrier 1812 et celui du maitre forgeron Pierre Lefranpis. ,greffe de Louis Panet. invmairct 
d'aobt 1825. 

Pour 1807. voir ANQ. p f f e  de Joseph Plante. inventaire du marchand Charles Deblois. 22 
juin 1807. Pour 1835. voir ANQ. greffe de Louis Brmier, invcntaire de David L'heureux. 12 mai 
1835. 

Notons que ce type d'annonce demeure u5s rare. Voir celk des marchands Burns n Wobey 
dam La Gazerre de Qu4bec du 25 mai 1799, celle de Wiliarn Lewis, Ibid., 25 juiilet 181 1 et celk 



qu'il est impossible de les confondre avec les larnpes A godet Par exemple. en 

18 12, la lampe de corridor du marchand quih6cois Jonathan Eckan est Cvaluee P 

30 livres et 15 ans plus tard, les deux dampes avec globes, du conseiller lean- 

Olivier Pemault valent 48 Li~res'~. Ce sont, A n'en pas douter, des nouveaut6s pour 

le sikle et leurs prix r6dlent que ce sont des lampes d'une tr&s grande qualit6. 

Elles valent toutes entre 18 et 30 livres et Ies variations semhlent essentiellement 

dues aux styles et aux madriaux. Une lampe de table vaut plus qu'une lampe de 

corridor, une autre en cristal davantage qu'en simple verre. 

Avant 1810, c'est-&-dire avant I'apparition des premieres mentions de 

larnpes i mbche venicale dans les joumaux, tous ceux qui ne pouvaient pas ou 

n'osaient pas dClier les cordons de leur bourse pour se payer un tel luxe. et ils 

Ctaient encore majoritaires parmi les marchands et les memhres des professions 

liherales. se contentaient de lanternes munies de parois en verre au lieu de toile. 

de papier ckt? ou de come polie. Sans doute ressemhlaient-elles a la &interne en 

globe.> que le richissime Charles Grant garde dnns sa chamhre de compagnie en 

1792". A la meme Cpoque. ses colkgues pounant uks 2 l'aise financierement - 

on pense ici B Jonathan Eckart ou 2 la veuve de Jacques ~errau1t"- . ne possedent 

que quelques petites lampes 1 godet communes et ce sont toujours des chandeliers 

qui Cclairent leur soiree. exactement comme le faisaient leurs anceves plusieun 

gkntrations auparavant. Le style de leurs chandeliers a peut-Eue legerement 

change et l'argent a peut-etre remplack Ie cuivre comme fini mais 1'Cclairage n'est 

pas de meilleure qualitk. 

de Campbell et Chapman, Ibid., 8 aoit 18 16. 

L'inventaire de Jonathan parle de dampe de passage.. mais ltxpression la plus courarnmrnt 
employee est ~lampe de conidor>>. ANQ-Q, greffe de Jean B6langer. inventaire & Jonathan k k a n .  
14 fkvrier 18 12 et greffe de Ekroi B. Lindsay, inventaire de Jean-Olivirrr Perreault, 18 aoir 1827. 

3' ANQ. greffe de P. L. Descheneaux, inventah dtt Charles Grant, 11 dkembre 2792. Crttc: 
lanterne est Cvaluk B six livres. soit de h i t  douze fois plus que la lantme de lehabimt. 

32 Sur la famille Perrault, voir le DBC,vol. 5. 
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MEme une quinzaine d'annees plus tard. alors que les nouvelles lampes 

sont de plus en plus presentes sur le march6 nord-amtricain. hien peu parmi les 

plus riches s'en procurent. Sur une douzaine de marchands de la ville de QuChec 

dont un inventaire est dressi entre 1807 et I8 12, on en trouve une seule, tvaluke 

i 30 livres3'. C'est une s o m e  certainement imposante par rapport au prix de la 

larnpe ou du chandelier de l'hahitmt mais hien dirisoire en cornparaison des 

chandeliers argent& que cenains marchands posskdent et qui valent parfois jusqu'5 

120 livresY. A Montr&I. oh les marchands sernhlent un peu plus 5 l'dse 

financPremennt. la situation n'est guere diffirente: sur 19 marchands. citadins et 

ruraux confondus. seul Palrick Robertson, un des plus riches marchands de la 

~ i l l e '~ .  poss2de une lampe. Chez lui comme chez ses colltgues. il semhle qu'on 

en soit encore au stade des essais, qu'on ne so$ pas encore convaincu de 

l'efficacitk de cette invention rkente puisque ce sont sunout les chandeliers qui 

eclairent sa maison comme en font foi les 23 que les notaires ont inventorits h sa 

mon Tous les auues. y compris les marchands et Ies mernbres des professic 

lihdrales. se contentent de multiplier les chandeliers et. j. un moindre degri. 

fanaux et les martinets. 

I1 faut donc attendre le deux2me quart du sikle pour que les nouvel 

Ins 

les 

Ies 

lampes 1 mtche verticale se repandent. DCsormais. les annonces de journaux 

disent sensiblement la m&me chose que les inventaires des plus riches. Les rues 

annonces des annees antkrieures contenaient peu de dktails alors qu'a panir des 

annees 18251830, elles se font plus nomhreuses tout en &ant un peu plus 

precises. Ne nous rnCprenons pas toutefois. les lampes demeurent encore des 

" ANQ. geffe de Jean Bthger.  invenraiR de Jonathan Eckan 14 fevrier 1812. 

Chez les riches. les chandeliers son1 presque toujows evalues par p a i . .  Pour un cxcmplri 
de prix. voir la paire de chandeliers du marchand James Black. ANQ, greffe de Michel Berthclot. 
inventaire du 3 fr5vrier 18 1 1. 

35 Sur la fomne de Patrick Robertson, voir Jean Lafleur. Capital marchand et rransirion w s  
le capitalism: &ude sur les nlarchands montrealais au cours du premier tiers du X i Y  siPcle. these 
de M. A. (Histoire), UniversitC de Montn5ai. Monu&k 1988. tout particuli&ement pp. 64 et suiv. 



objets rares et cofiteux sur le marche. A preuve cet encanteur de Quebec. G. D. 

Balzaretti. qui n'a toujours que quelques lampes 2 offrir i ses clients meme s'il 

semhle se sptcialiser dans les luminaires. Pendant au moins cinq am,  3 tous les 

it&, il se rend d'une place 1 l'autre B la recherche de nouveaux acheteurs. En juin 

1830, ii la wente du soin) qu'il organise S 1'Hdtel Mailhot de la rue Saint-Jean. il 

n'a que <cquelques lampes de passagen A offrir mais en juillet 1832. lorsqu'il se 

rend dans les magasins de J. C. Reiffenstein. son inventaire est plus important: ~2 

lampes de nuit en bronze, plusieurs lampes de nuit, (et) 2 Cltgantes lampesMl*. En 

rnai 1835. il dispose d'un bon nomhre de chandeliers. de mouchettes er de pone- 

mouchettes argent& mais il n'a toujours que ~que lques  paires de superhes lampes 

de tahle3'>>. Par la suite. de telles annonces se font un peu plus nombreuses mais 

les quantitks offertes demeurent toujours modestes jpsqu'au moins le milieu du 

sikcle. sauf lorsqu'il s'agit de lampes de moindre qualite. telles ces 120 douzaines 

de veilleuses d'Xlmagne (sic)>) que I'encmteur Balzaretti oftie en 1835 et qui sont 

fon  prohablement de simples lampions qu'on uouvait tgalement en grand nombre 

aux ~ t a t s - ~ n i s  A la meme kpoque3'. 

Pour avoir une idCe de la forme, du style ou encore des madriaux de  ces 

lampes, ni les annonces dam les joumaux. ni les inventaires a p e s  d e c b  nous sant 

d'une tres grande utilit6. En revanche ces derniers sont fort rkvilateurs de leur 

popularit6 et ils nous indiquent clairement que les nouvelles Iampes se retrouvent 

d a m  plusieurs rnaisons de marchands et de memhres des professions liherales B 

partir des annCes 1830, parfois B plusieurs exemplaires. Chez John Anderson d r  

Quebec par exemple. on trouve des lampes dans au moins trois pi2ces differentex 

36 La Gcene de Qukbec, 24 juin 1830 et 24 juiUet 1832. 

" La Gazene de Quebec, 30 mai 1835. Les descriptions cle larnpes provenant des annonces dr 
journaux ne pennenent jarnais de bien les identifier. La description la plus precise que nous awns 
uouvCe provienr & la section des objets perdus et se lit comme suit: manquant une petite l a m p  
romaine de cuivre, sur un piedestal mobile en descendant et en montant. d'environ 15 puces dt: 
hauteurn. La Gazene de Qukbec. 14 juin 1832. 

Lu G c e m  de QuPbec. 2 juin 1835. 



une lampe de table dans la salle B manger, une auue sernblable dam une autre 

pitce non identifiee et dam un conidor. deux &rnpes de comdor* dont une 

suspendue. Les valeun de ces larnpes vont du simple au double. soit 18 # pour 

la larnpe de corridor et 36 # pour celle de la sdle  B manger'9. A u m t  de lampes 

dans une mime demeure n'est tout de meme pas chose courante chez les riches 

des a n n h  1830; une et parfois deux est plutBt la nome. Mais quel contraste 

quand mEme avec Itanisan ou l'hahitant qui doir encore se satisfaire de la t'aible 

lueur de Isantique larnpe B godet ou de la chandelle de suif. 

Plusieurs raisons expliquent le fait que ces nouvelles lampes ne penevent 

pas davantage dam les foyers has-canadiens. On maitrise encore mal le principe 

du bfileur qui exige une honne circulation d'air pour ohtenir une plus belle 

flamme: on essaie constamment de nouveaux comhustihles et les larnpes 

disponibles n'acceptent pas n'importe quel d'enue eux; les explosions sont 

Mquentes et les risques d'incendie. constants; enfin. des prix hors de pont5e de 

la majorit6 semblent etre l'obstacle le plus sCrieux. Sans doute est-ce pour cette 

dernihe raison que durant le premier tiers du XLX' sikle. l'amt5lioration de 

Iteclairage domestique pour la majorit6 de la population ne passe pas d'ahord par 

l'acquisition de cette nouvelle larnpe. 

Personne ne met en doute le fair que la larnpe B meche verticale 

revolutionne l'&Aairage intCrieur; il est certain aussi que la qualit6 de certains 

comhustibles ajoutent un peu plus de lumi6re A des interieun qui ont toujours Cte 

somhres; de meme certains luminaires traditionnels sont-ils plus etticaces que 

d'autres: le chandelier 2 deux branches plus que le simple. le lustre j. plusieurs 

hranches et les chandeliers de cheminee avec <<pendants en cristal* davantage que 

les auues s'ils peuvent profiter de l'effet rkflecteur d'un miroir. Mais tous ces 

objets de luxe sont r6servks aux plus riches. apr& les annkes 1820 surtout, et la 

majoriti de la population devra se contenter de multiplier les appareils connus. 

39 ANQ, greffe de Louis Panet, inventaire de John Anderson, 19 mars 2834. 



3 Les progrk du XIX' s iMe  

A la fin du XVLII' sitcle. trois familles sur cinq de la vallee du Saint- 

Laurent posedent plus d'un Iuminaire pour Cclairer leur habitation et une sur cinq 

n'en a qu'un seul (tableau I). Les autres ont necessairement recours B la chandelle 

que l'on tient i la main ou que l'on depose dans le premier contenant venu 

puisqu'aucun support n'est inventoriP. Mais dts le tournant du sikcle. un nomhre 

sans cesse croissant de familles ne se satisfait plus de cette situation; et en ce 

domaine. Ies deux rkgions dift2renr Eg6rernent. 

TABLEAU 1 

h-oportion d'inventaires ayant un Iuminaire et plus 
(Toutes occupations confondues) 

(W 

Dans la region de la capitale. la progression s'est t'aite graduellement. sans 

&coups: enue la fin du XVIII' et les annees 1825. le nomhre de familles qui 

comptent vois luminaires et plus fair un bond rkgulier de quelque 10 Q pendant 

deux decennies puis stagne par la suite. Le pourcentage est ainsi passe de 3 1 i 54. 

a On suppose que ces farnilles ont toutes des chandelles et que les supports qu'elles poss2dent 
ne valent mOme pas la peke d'Etre inventods. Sur la mete des suppons de chandelle dans certain?; 
milieux, iI zipparait opportun & rapporter ici quelques extraits du &it que I'architecte amCricain 
Frederick Law OLmsted fait de son htbergement dans une famik nrrale de Virginie en 1856. Aprb 
s'5ue repose dans Ie salon (sirring-room) ou il n'y avait aucune chandelle et apr& avoir sou*. 
&laid seulement par une chandelle qubn eteignit tout de suite ap rh  Ie repas, le visiteur se dirigea 
vers sa chambre h coucher accompagnt! de son h6te. Mr. Newuzn asked if I wanred the c~tndle 
to undress by, I said yes. ... and waited a moment for him to set ir down: as he did nor do so I 
walked rowards him. lifring my hand to rake it. " No, I will hold ir ". he said, and then I percuir-ed 
that he had no candle-stick, but held rhe lean linle dip in his h a d .  RapponC dam R. W. Moss. 
Lighting for Historic Buildings .,.. p. 35. 



Dans la plaine de Montr6al. le changement est moins graduel et s'effectue un peu 

plus tardivement. soit dam la deuxitme decennie du sigcle. Aprks une Kgere 

progression au tournant du siecle, le nombre de h i l l e s  avec au moins trois 

luminaires fait un hond prodigieux d'un peu plus de 20 46 en une seule dtcennie. 

passant de 37 i 59 9r. Apres 1825. un peu comme si I'amdioration de l'kclairage 

nlCtait plus possible autrement que par I'apport de nouvelles techniques. c'est la 

stagnation tout comme dans la r6gion de QuCbec. 

La plupart des groupes sociaux panicipent 2 cette arndioration @&ale: 

journaliers. artisans. habitants et. bien entendu. elite marchande et professionnelle. 

Les deux demiers groupes sont toutefois ceux qui y panicipent le plus. chacun h 

leur t'aqon. chacun 1 la mesure de leurs rnoyens financiers et de leur statut social. 

Ce sont les habitants qui connaissent les augmentations les plus 

consid6rahles. sans doute parce qu'ils partent de plus loin que tous les autres. Dans 

la region de la capitale, un premier saut d'importance s'effectue avec le passage 

dans le nouveau si?cle: le pourcentage d'hahitations comprenant au moins trois 

luminaires passe de 23 ii 40 %. Par la suite. jusqu'aux annCes 1830. la progression 

restera lkgtre. soit 7 Q seulement. Dans la plaine de Montreal. le grand hond est 

un peu plus tardif - aprks 18 10 - . mais il est heaucoup plus spectaculaire car le 

nombre de familles ayant au moins trois luminaires passe de 30 5 64 Q en une 

dizaine d'annies (tableau 2). 

TABLEAU 2 

Proportion d'inventaires d'babitants 
ayant un luminaire et plus 

(W 

RCgion de Montrial Re'gion de Qu6hec 

1 2 3 et + 1 I 9 3 et + 
1792- 1796 25 29 25 32 34 2.3 

1807-1812 28 31 30 - 73  30 30 

1820-1 825 11 16 63 -- 1 3  25 46 

1830-1 835 15 22 54 15 9 47 



96 

La difference entre les habitants des &pions de QuChec et de Montr6al 

s'ktend tgalement aux types d'appareils d'6clairage. Dans la premiere, la Iampe h 

godet est beaucoup plus repandue que le chandelier et le f a d  qui connaissent une 

popularit6 il peu prks @ale. d o n  que dans la deuxikme. c'est le chandelier qui 

domine nettement. suivi du fanal et de la lampe. loin derriere. (tableau 3). 

TABLEAU 3 

Proportion (Qe ) d'inventaires d'habitants 
contenant des luminaires 

1792-1796 

Rigion de Montrial 

Chandelier 63 

Fanal 50 

L a m p  19 

Martinet 0 

Lustre 0 

Re'gion de Qukbec 

Chandelier 25 

Fanai 51 

Lampe 74 

Mar tinet 2 

Lustre 0 

Chez les artisans. un groupe tres hetkrog2.ne au XVIIIe sikcle autant que 

dans le premier tiers du sitcle suivant4'. les changements sont fort inigaux d'un 

metier B I'auue. mais on y dkd le  tout de mime une leghe  progression generale. 

Entre la fin du XVme siecle et les annBes 1820. le pourcentage de ceux qui 

4 1 A ce sujet, voir les etudes suivantes: J .  Desbiens, op. cit.; Jean-Pierre Hardy et David T h i e ~  
Ruddel. Les apprenris anisans a Qukbec 1660-1815. Montdai, Les Presses de 12Tniversite du 
QuChec. 1977. 220 p.: Jean-Pierre Hardy. (Quelques aspect!! du niveau de richrsse et de la vie 
matkrielle des artisans de Q u C k  et de Montnhb, Revue d'lrisrotre de l'Ami?rique frangaise. vol. 
40. no 3 (hiver 1987). pp. 339-372: Peter Moo& Building a House in New France. An Account 
of the Perplexiries of Clienr and Craftsmen in Early Canada. Toronto. McClelland and Stewart. 
1977, 144 p. 



posstdent au rnoins trois luminaires passe graduellement de 28 P 43 % (tableau 4). 

A Montr6al. chez les artisans de la fin du XVITIe siecle dtudies par Josee 

Desbiens. c'est la chandelle qui domine partout. support6e presque exclusivement 

par le chandelier que tous ne possedent cependant pas. La lanterne et le fanal sont 

adoptis par quelques-uns seulement tandis que la larnpe ii huile. pounant populaire 

dans la region de Quebec. demeure un instrument rare. Le seul changement digne 

de mention que l'auteure signale au debut du XIXe sitcle est la diffusion du 

martinet. En r6aliti. ce petit chandelier trapu muni d'un long manche. utilid 

sunout pour les deplacements a l'intkrieur de la maison, a d6jB kt6 adopt6 par 

quelques farnaes dks le XVIIIe sitcle et ne deviendra jamais un support populaire 

ailleurs que chez les plus fortunes4'. 

I TABLEAU 4 I 
Proportion d'inventaires d'artisans ayant un lumhire  et plus 

( I t s  dew r6gions riunies) 
(W 

I 1 seul 3 et plus I 

Chez les charpentiers et les menuisiers de la ville de Quebec. les seuls 

corps de mttiers ayant fait I'ohjet d'une analyse un peu pousske au debut du XIX' 

sitcle. la situation n'est gutre differente4'. Sur les 17 hmilles d'artisans 

rkpenorites, c'est-bdire tous les inventaires disponibles pour la pCriode 1810- 

" J. Desbiens, op. cit.. p. 80. Sur la popularit& du rnarti.net voir les tableaux 1 A 4. 

Jacques Bemier. nLes artisans du bois de la region de Qut5bec au debut du XIX' siiklr-. 
dans Rene Bouchard (dir.), La vie quotidienne au Qudbec. SilIery, Presses de 1'UniversitC du 
Quebec. 1983. pp. 263-280. 



18 19. toutes ont des chandelles. en moyenne pr&s de dewu. mais toutes n'ont pas 

un chandelier pour les supporter. Et panni ces farnilles. cinq seulement ont un 

deuxieme luminaire, soit un fad, soit une lampe et une seule poss5de les trois 

ii la fois. Chez ceux-18 qui peuvent se payer deux supports differents, 1 ' h r t  est 

parfois considerable . Ainsi. un seul charpentier sur huit possede un fanal en plus 

de sa paire de chandeliers alors que chez les menuisiers, c'est pr&s de la moitie. 

Quelques annees plus tard, soit de 1820 ii 1826, une Ctude sur le faubourg 

populaire Saint-Roch de Quebec, cornpod il majorite d'anisans et de joumaliers, 

permet de dCceler une legkre amelioration de 1'Bclairage dans l'ensemhle mais peu 

perceptible parmi cenaines  occupation^^^. Les charpentiers par exemple, dont la 

situation genCrale s'apparente de plus en plus A celle des joumaliers, ne possedent 

g d r e  plus de chandeLles qu'auparavant (ils n'en ont aucune en rkserve) er un tiers 

seulement d'enue eux posdde un support. Et le fanal, pourtant pratique lorsque 

vitx-6, ne s'est pas plus dpandu malgrB son cofit modeste. Chez les menuisiers. le 

progr2s est Evident: 80 $% d'enm eux posddent qui le chandelier. qui le fanal. qui 

le martinet, ce demier instrument &ant &serve surtout B l'epoque aux 

commerpnts. Il en est meme quelques-uns qui podden t  les trois en mCme temps, 

signe que certains metiers protitent plus que d'autres d'une conjoncture l o d e  

favorable (le quartier Saint-Rock est en pleine expansion) qui va prendre fin vers 

1 8 2S? 

La situation de lt&te rnarchande est fort dit'fCrente de celIe des artisans et 

des habitants. D8s la tln du XVTIIe sikle,  entre 80 et 89 % des marchands 

poss2dent au moins trois luminaires, mais ces pourcentages vont par la suite 

44 Il y a exactement 33 chandeliers &partis dam 17 inventaires. L'auteur ne livre pas le detail 
mais d'auoes &udes rtvi?lent clairement que Ies menuisiers foment un groupe beaucoup pIus 
l'aise fmanciibement que les charpentiers Voir la note suivante. 

J.-P. Hardy, 9Niveaux de richesse et inHeurs domestiques dam le quartier Saint-Roch a 
QuWc, 1820-1850%. BHCM, Ottawa, Mu& national de I'bomme, no. 17 @rintemps 1983). pp. 
63-94. 

* SUT la baisse do niveau de richesse entre 1825 et 1840. voir J.-P. Hardy, Ibid. Sur la 
conjoncture, voir F. Ouellet, Histoire 4conomique ..., en particulier pp. 422-426 et 499-505. 
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dtcroitm pour se situer dans les anntes 1830 aux environs de 70 % pour les deux 

rkpions (tableau 5).  Cette diminution s'explique par I'acquisition de la nouvelle 

lampe B m5che venicale qui tclaire autant que dix chandelles rkunies. Mais avant 

que la qual ie  des appareils remplace chez eux la quamite. le chandelier et le fanal 

dominent nettement dam les deux regions. suivis de la lampe et  du martinet dam 

une proportion B peu prks t g d e  (tableau 6). 

TABLEAU 5 
Proportion d'inventaire de marcbands 

avant un luminaire et plus 
(a) 

TABLEAU 6 
Proportion (%) d'inventaires de marchands 

contenant des luminaires 

1792- 1796 

Re'gion de Montrial 

Chandelier 93 

Fanai 47 

La W e  27 

Martinet 3 3 

Lustre 7 

Re'gion de Qudbec 

Chandelier 78 

Fanal 56 

Lamp 3 3 

Martinet 33 

Lustre 0 



4. La chandelle et ses supports 

Les pourcentages avancCs indiquent clairement qu'un nombre de plus en 

plus grand de familles s'eclaire mieux dam le premier tiers du XIXe sitcle. Chez 

tous les groupes sociaux consid6res. il y a effectivement augmentation gt5nCrrtle 

du nornhre de luminaires juqu'au rnoins les annkes 1820-1825 et. rl. I'exception 

des habitants de la rigion de Qukhec qui pret2rent la lampe h godet. la 

preeminence du chandelier sur tous les auues supports est netremenr affirm&. Ces 

donnkes. hen  que gt5n&ales1 c o n f i i e n t  une tendance qu'il h u t  cerner de plus 

p r k  Aussi impone-t-il d'analyser plus en dktail la percie de chaque support chez 

differents groupes sociaux de I'ensemble de la vallke du Saint-Laurent. 

4.1. Le chandelier 

Le marchand quChCcois James Black posstde trois paires de chandeliers 

argent& en 18 1 1 : deux paires sont ivaluees ensemble h 24 livres et l'auue j. 120 

livres. La paire de chandeliers du marchand gCnkra1 Michel Cantin de Saint-Joseph 

de la Pointe Levy ne vaut qu'une livre et quaue sols en 1809 et les deux 

chandeliers de l'habitant Charles Lemieux de la rive sud de Quebec ne vaient que 

10 sols". Ces quelques exemples illusuent asssez hien l'&entail des prix des 

chandeliers disponibles sur le march6 has-canadien au dkbut du XIX' siecle. Les 

plus coSteux sont en argent; les autres sont plaques argent (silver plated). en 

cuivre, en fer, en fer-hlanc et meme en hois. I1 y en a pour mutes les hourses er 

les plus communs ne valent pas plus cher que la plus simple des lampes B godet. 

C'est donc ce support que Ies fmilIes achktent d'ahord lorsqulelIes peuvent s'en 

procurer un deuxieme ou un troisitme, souvent 5 I'unitC chez les plus modestes 

familles, la plupart du temps par paire chez les plus riches. VoilA pourquoi la 

moyenne de chandeliers B l'echelle du Bas-Canada dam les familles qui possedent 

des luminaires va presque doubler entre les periodes 1792- 1796 et 1830- 1835. 

47 ANQ-Q, greffe de Michel Bmhelot, inventaire de James Black, 4 tZvrier 181 1 et grefTe de 
Charles Voyer. inventaire de Michel Cantin. 10 avril 18W. 
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passant de 2.3 chandeliers B 4.1. Et les rkgions de Montdal et de QuCbec Cvoluent 

presque semhlahlemenr en ce domaine (tableau 7). 

TABLEAU 7 

Nombre moyen de luminaires par inventaire 

M' Q' M Q M Q M Q 

Chandelier 2.3 2.5 2.7 2.5 3 -3 4.3 4. 1 4.1 

Fanal 1 . I  1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 

Lamp 1.1 1.2 1.3 1.2 1.6 1.2 3 -5 I .4 

Martinet 1.6 1.9 1.6 1.4 1.6 1.8 2.8 3 .O 

Lustre 2.0 1.0 1.0 3.7 1.1 7 -0 3 -7 3 -3 

Il y a evidemment des diffkrences considCrahles entre certains groupes 

sociaux et c'est particulibrement le cas des marchands qui ont dej i  une bonne 

longueur d'avance sur les autres groupes d b  la tin du XVIIIe si2cle. dkbut d'une 

pdriode de lente progression pour la plupart. Ainsi. pos2dent-ils en moyenne entre 

4.5 (Montrial) et 4.9 (Quebec) chandeliers alors que les habitants en ont mains 

de deux. Un tiers de sPcle plus tard. ces demiers rkussiront B ajouter un autre 

chandelier i leur moyenne alors que les marchands vont rkussir B la multiplier par 

deux et ce. malgre le fait qu'ils sont h toute fin pratique les seuls pouvoir se 

procurer les lampes rnkche verticale. le nec plus ultra de l'tpoque Quanr aux 

anisans. avec une moyenne de deux chandeliers par famille la fin du XVIII' 

sibcle, ils sont dkjl un peu mieux equip& que les habitants mais la progression 

sera trh peu perceptible par la suite (tableaux 8 B 10). 



TABLEAU 8 

Nombre moyen de luminaires chez les marchaads 

1792- 1796 1807-1812 1820- 1825 1830- 1835 

Ma Qa M Q M Q M Q 

Chandelier 4.5 4.9 5.8 4.7 6.8 8.8 9.0 4.9 

Fanal 1.3 1.4 1.9 1.3 1.7 1.2 I .9 1 .O 

Lampe 1.0 1.3 1.7 2.7 2.1 1 .O 5.5 2.0 

Martinet 1.6 3.3 2.5 1.8 2.5 2.2 4.0 5 -0 

Lustre 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 3 -8 3 .O 

TABLEAU 9 

Nombre moyen de luminaires chez les habitants 

I Chandelier 1.5 1.8 1.7 2.0 2.4 2.2 2.4 2.7 1 

Larnpe 1.2 1.1 I .O 1.2 1 .O 1.1 1.0 1 .Q 

Martinet 0.0 1.0 1.0 1.3 1.8 1 -4 1.3 2.0 

Lustre 0.0 0.0 1.0 4.0 2.0 6.0 3 -5 3.5 

11 y a tgalement de lCgtres differences qu'il convient de noter entre 

marchands citadins et ruraux et, dans une moindre mesure, entre habitants vivant 

A la pttipherie des villes et ceux qui habitent plus en retrait. Dans la rigion 

montr6aIaise par exemple. le nombre moyen de chandeliers chez les marchands 

de la ville passe de  4,6 A 8.2 d2s le tournant du siecle puis g a p e  deux points 

seulernent jusqu'il 1830-1835. Chez ceux de la carnpagne, une premiere hausse 



(5.2) n'est remarquQ qu'aprh 1812, et leur moyenne maximum aura atteint 6.4 

chandeliers en 1830-1835 ". L'augmentation gtnerale chez les marchands est donc 

due en grande partie B ceux des viles. 

TABLEAU 10 

Nombre moyen de luminaires chez les artisans 
(les dew rigions re'unies) 

1 792- 1 7% 1807-1812 1820- 1825 1830-1 835 

Chandelier 2.1 2.3 2.6 2.5 

F a d  1 .O 1.1 1.2 1.5 

Lampe 1 -0 1.5 1 -2 2.0 

Martinet 1 .O 1.0 1 -2 1.7 

Lustre 1 .O 0.0 4.0 0.0 

Chez les habitants. la difference est moins marquee mais tout aussi reelle 

et, comme chez les marchands ruraux. ce n'est qu'aprks 18 12 qu'elle s'accentue. 

Ceux qui habitent la pkripherie de la W e  ont d&ormais un chandelier de plus 

en moyenne que les autres. soit trois au lieu de deux? Le phtnomCne du retard 

des regions kloignees par rappport aux villes ou des dgions nouvellement 

colonides par rapport aux plus anciennes n'a rien de nouveau. Il a ddjl Ctk 

remarque ii plusieurs reprises dans maim auues domaines et il est de plus en plus 

Ctudie. enue autres par ceux qui s'indressent aux modes de reproduction s ~ c i a l e ~ ~ .  

Id, les moyens fianciers ghkralement modestes des nouveaux colons et 

llCloignement des centres de distribution que sont les villes a cette epoque 

48 Les moyennes de chandeIiers chez les marchand5 pour les quatre #riodes de 
I'echantillonnage sont respectivement les suivantes: marchands LKbains: 4,6 8,2 8,9 et 10.2: 
marchands nuam: 4.4 4,4 5 2  et 6,4. 

" Les moyemes de chandeliers sont les suivantes: dgion p4riphkique: 2.0 20 3,4 et 3.0: 
dgion Cloignk: 1,4 1.7 2.3 et 2,2. 

" Sur le sujet, voir surtout Ies nombreu articles de G h r d  Bouchard de mike que celui de 
C. Dessureault et J. Dickinson, ~Niveau de vie et reproduction sociale dam la plaine de MontrM. 
1740-180&, dam, Transmettre, Mriter, succeder. La reproduction famiIiale en milieu rural, sous 
la direction de Rolande Bonnain, Gerard Bouchard et Joseph Goy, Lyon, -es universitaires & 
Lyon, 1992, pp. 153-167. 



expliquent aidment le Mger dkcalage enue dgions p6riphkriques et dgions 

eloigntks. 

4.2. Le fanal et Ia lanterne 

Le fanal. ou la lantemesl. sont les supports les plus populaires apriis le 

chandelier (tableau 1 I), mais ce n'est jamais un appareil qu'on retrouve en grand 

nombre dam les maisons. Que ce soit en 1790 ou en 1835, il est t r k  rare en effet 

de trouver plus d'un fanal dans une demeure d'habitant ou d'artisan (tableaux 8 et 

9) et son Cvolution est presque semblable dam les deux regions. Parmi I'elite 

marchande et professionnelle, l'anitude h l'egard du f a d  varie selon !a region 

hahit6e. Dans la region mont&alaise, on garde & la maison plus souvent qu'h 

Quebec deux fanaux mais rarement trois. Il est prohahle qu'on en ait moins besoin 

dam la capitde puisque des 1802. on 16git2re atin d'obliger les propriCtaires de 

l i e u  puhlics tels que tavernes et auberges installer une l a m p  3 I'enuee de leur 

Btablissement et une quinzaine d'annCes plus tard. plusieurs rues seront Cclairees 

toute la nuit B l'aide de flambeaux et de lampes B l'huile-'. 

5 1 Le fanal et la lanterne se distinguent difficilement. A l'exception de la Ianterne sourde (faite 
de fer-blanc, de forme cylindrique et ajowe de plusieurs petits trous) qu'on utilise surtout & la 
campagne pour 1es &placements B l8ext&ieur, la lanteme munie & panneaux & verre ou de come 
ressemble ttrangement au f a d  et sert souvent a w  m h e s  fms. Fanal est cependant le tenne le 
plus fitquemment utilid dam Ies inventaires rtdigCs en f 3 a n p i s .  En angiais. le mot lantern signifie 
parfois fanal, parfois lanterne sauf, bien entendu, lorsque l'expression est aussi explicite que stable 
lantern gtant donne cette confusion. nous avons regroupt5 toutes les donmks concernant ces deux 
r&.iites sous un seul vocable: fanal. 

a Antonio Drolet, Ln ville & Quebec, histoire municipale. II, Regime anglais j q u l  
I'incorporarion (1759-1833), Qu&ec, SociCte historique de Quebec, 1%5, p. 40 et I. Ware et al.. 
Histoire & la ville & Qugbec, 2608-1871, p. 159. La W e  de M o a W  appamit plus ma1 servie 
que Ia capitale en ce domaine si on se fie aux nombreuses plaintes parues dans les joumaux en 
1815. Le Jouml  de MontrPal, 23 octobre 1815, Le Spectmeur, 16 octobre 1815 et 27 novembre 
18 1 1. Ce n'est qu'en 18 18 que le Parlement du Bas-Canada adoptera me Ioi sur L'Cclairage des rues 
&s villes & MontnS et de Quebec. 



TABLEAU 11 

Proportion (%) d'inventahs contenant des luminaires 

R w o n  de MonNaI 

Chandelier 

F a d  

L a w e  

Martinet 

Lustre 

R6gion de Qudbec 

Chandelier 

Fanat 

Lamp 

Martinet 

Lustre 

4.3. Le martinet et le bougeoir 

Le martinet, er le bougeoir avec lequel on le confond parfois. sont des 

supports qui existent depuis bien longtemps. Les deux ont la forme d'un chandelier 

trapu mais le premier se distingue du second par un long manche qui facilite son 

transport d'un endroit 5 I'auue. La base des deux luminaires a sensihlement la 

mtme forme, soit celle d'une soucoupe servant A recevoir la cire fondue. Le 

hougeoir, sans doute puce qu'il est moins pratique, est toutefois beaucoup moins 

recherche que le maninet de sorte que les quelques-uns recensds par les notaires 

ont Cd indgds dans les statistiques des premiers. 

II s'agit d'un support assez peu populaire si on considtre qu'on ne le trouve 

jamais dam plus de 13 % des families, toutes occupations confondues (tableau 

11)"'. Son tvolution est B peu p r b  semblable dam les deux rggions: on en posskde 

53 A Paris. dam la deuxieme moilit? du XWIC sikle. le martinet n'est pas non plus ues 
populaire puisqu'on le remarque dans 5 % seulement des foyers contre 63 'ib pour Ie chandelier. 
An& Pardailh&Galabrun, La naissance de I 'inrime, 3000 foyers parisiens, XVIP-XVIII' si6cfes, 



en moyenne pr&s de deux durant tout le premier quart du XIXe sibcle, soit 1.6 

dans la region de Quebec et 1.9 dam celle de Montn5a.l. puis on en ajoute un 

autre par la suite pour atteindre une moyenne de trois en 1830 (tableau 7). Malgre 

la modicid de son prix. cet appareil est boude des habitants alors que les 

marchands nlhCsitent pas il l'ajouter il leur panoplie de luminaires d6jl 

passablement &labor&. Aussi le retrouve-t-on dans plus de 40 B des successions 

de marchands ii certaines kpoques, et dans les am&s 1830, il s'en trouve plus de 

quatre en moyenne par foyer. Parmi les marchands qui l'ont adopt& c'est le 

support qu'on posdde en plus grand nombre aprks le chandelier (tableau 8). 

4.4. Le lustre 

Entin les lustres. trop peu nombreux pour que les moyennes soient 

vraiment sigruficatives. S'ils ne sont pas plus recherchbs par 1'Clite - entre 8 et 

12 % seulement des foyers de marchands en possedent (tahleau 3) -, c'est qu'ils 

sont d'abord un syrnbole de Iuxe et de richesse avant d'etre un instrument efficace 

d16clairage. Or comme la classe a i sk  peut avoir recours des marques plus 

ostensihles de richesse - pensons aux meuhles, aux pianos ou aux peintures - et 

que la plupart de ses membres sont suffisamment pragmatiques pour choisir en 

priorit6 des luminaires qu'on peut dtplacer facilement et qui projettent une plus 

grande dart6 tels que chandeliers a branches et nouvelles lampes huile. on 

comprendra qu'ils ne soient pas plus en demande". 

Paris, Presses Universitaires de France, 1988, pp. 343 et 479. 

Ils sont toutefois moins rares qu'au sikle ou seuk les institutions ou encore les plus 
fortun& pouvaient s'en procurer. Et m2me I& certains d'entre eux etaient fort modestes, tels 4es 
deux lustres de bois tourn& pri& et estirnh h six livres pieceu que le marchand montdalais 
Joseph Durocher possede en 1751. ANQ-M, greffe de Fmqois Sirnomet, inventaire de Joseph 
Durocher, 27 fevrier 1751. Au MX siecle, il y a bien chez les habitants et les artisans quelques 
lustres qu'on suppose fabriqub de bois etant donne leur prix modeste. Pour un exemple de prix, 
voir ANQ-Q, greffe de Louis Panet, inventaire de l'habitant Charles A. Boutet, 26 juin 1833. 



Conclusion 

L16clairage 9 Ia chandelle et. dam une moindre mesure, a la lampe i huile 

domine dans les habitations du Bas-Canada jusqu'au moins le deuxi2me tiers du 

XIXe siecle? L'avenement de la lampe I meche venicale sera toutefois le point 

de &part d'une rt5volution dans It6clairage qui  ne se  fera sentir que chez une 

minorit& l'elite, aux environs des annbes 1820. 

Chez ce groupe de la socitt& I'amtlioration de I'bclairage est cependant 

bien entarnee avant le XMe sikcle. Durant tout le sikcle pr6ddent. iIs ont en 

general plus de chandeliers que la majorit6 de la population, leurs chandeliers ont 

parfois plusieurs branches et certains d'entre eux sonr meme munis de cheminees 

en  verre qui conferent I I'ensemble l'apparence des futures lampes i m k h e  

venicaleM. Mais crest dam le premier tiers du sikcle suivant que les changements 

les plus marquants se produisent. En moins de 25 ans. ils auront double le nomhre 

de chandeliers dms Ieur demeure tout en augmentant l@rement celui d'autres 

luminaires tels que martinets et lustres. Us auront kgalement acces B une cire de 

bien meilleure qualiti que le suif qui est le lot de la majorit& Cenains utilisent 

la cire d'abeille que quelques marchands importent dlAngleterre 5 panir des annees 

1820 surtout, mais elle est tr2s onereuse et sunout tres rare de sone que la cire de 

hlanc de baleine devient la pref&rc!e des plus fortun& ~ c o u t o n s  ce qu'un vendeur 

55 Cette concIusion s'appuie evidemment sur n o m  &bantillon d'invenfains a@s drfcPs et est 
corroborde par les etudes de Luce Vermette sur Ie chantier des Forges du Saint-Maurice (fa reie 
domesripe aux Forges ... ) el par celles du ministere des Affaires culturelles du Q u & w  sur Place- 
Royale (tes modes de vie & la popularion de Place-Royole ... ). Elle rejoint aussi I1interprtAation 
traditiomelle des archtologues E. I. Woodhead et al., dans Appareils d'kclairage; Collection de 
refkrence ..., p. 46, dont la dtmonstration s'appuie essentiellement sur I'absence de Iampe li rneche 
verticale lors des fouiues. 

" Pour les appareils des plus riches au XVIIIe siecle, voir Y. Desloges, Une rpille de 
locataires ... Pour quelques objets plus rares, voir I'inventaire du boucher monmtalais Jacques 
Moquin dam ANQ-M. geffe de L. C. Danrd de Blanry. 19 juin 1753. A c6tk de chandeliers rt 
de <#petites Ianternes de cuivrew, le notaire enregistre une &mpe de verre avec son chandelier ou 
pied &&aim,. Une semblable lampe. mais dont le chandelier est en laiton, est il1usr.de dans un 
n u m h  de la publication du village historique Williamsburg, Colonial Williamsburg. vol. XVI. n" 
1 (automne 1993). p. 29. 



de Boston nous en dit avec sans doute un peu dlexagCration mais pas 

suffisarnment pour lui enlever toute cddibilite: 

To be sold on Minot's T. By James Clemens, 
Sperma Ceti candles, exceeding al l  others for 
beauty, sweetness of scent when extinguished; 
Duration being more than double talIow candles of 
equal size: Dimension of the tlame nearly four times 
more, emitting a soft, easy, expanding light 
bringing the object close to sight, rather than 
causing the eye to trace after them, as all tallow 
candles do. One of these candles serves the use and 
purpose of 3 tallow ones, and upon the whole are 
much pleasanter and cheaper". 

La vraie rEvolution se produit lorsque l'blite adopte la lampe B mtche 

venicale. Dodnavant, cette classe de la societk n'a plus hesoin de confiner la 

plupart de ses activies autour de la chandelle ou du foyer comme le font encore 

la majorid des citoyens ordinaires. Dodnavant. ils n'ont plus ii se dCplacer d'une 

piike l'auue avec un chandelier ii la main ou accornpagnCs d'un domestique. 11s 

n'ont plus non plus B vivre au rythme de la lumiere naturelle de sorte que leurs 

journCes sont plus longues et qu'ils peuvent consCquemment consacrer plus de 

temps au travail, aux loisirs ou B la farnille. La se situe la vraie r6volution de ce 

premier tiers du XIX' siecle. 

Pour le reste de la population, c'est-bdire la majorit& il y a une nette 

amelioration de I'bclairage mais on ne peut parler de r6volution. Celle-ci viendra 

dans la deuxitime moitid du s ik le  avec le k&os&ne. Entre-temps, plusieurs 

facteurs font que la maison de la vaU& laurentienne est plus claire en 1830 qu'3 

la t-m du XVIIIc sikcle. Certains touchent l'ensemhle du temtoire, d'autres sont 

plus localis&. Prenons le cas du chandelier, notre meilleur indicateur B dCfaut de 

pouvoir comptabiliser les chandelles. Les chiffres ne uompent pas: le pourcentage 

d'habitants qui peuvent s'en procurer un entre 1792 et 1830 double dans la region 

n Boston News Lener, 30 mars 1748. Cite dans R, W. Moss, Lighting for Historic Buildings ..., 
p. 34. 



de Quebec et augmente de 20 Q dam la dgion de Montdal. On ne les muitiplie 

pas outre mesure par contre: en une trentaine d'annees, on en ajoute en moyenne 

un seul, mais c'est sans compter les autres supports tels que fanaux. lampes et. 

dans une moindre mesure, martinets qu'ils peuvent aussi se procurer. C'est ainsi 

que, tous luminaires confondus, le nombre d'habitants qui en possedent uois ou 

davantage double dans le premier quart du sigcle. 

La qualit6 des luminaires est un autre facteur 5 considCrer. Nous avons d6ji 

mentionnC que les meilleures chandelles Etaient reserv6es aux mieux nantis mais 

n'avons jamais insist6 sur le fait que la larnpe B godet Cclaire peu et fume 

heaucoup B cause des gras de mauvaise qualit6 qu'on utilise. Son remplacement 

graduel par le chandelier dans la region qu6b6coise est donc une amtlioration 
C 

digne de mention et ce n'est pas un hasard si la region montn5alaise. habitants et 

artisans compris. houde cet appareil d'Cc1airage. Les voyageurs non plus ne 

l'aiment pas. et Isaac Weld, de passage B Saint-Augustin pres de Quebec. ne 

manque pas de le mentionner: 

Lorsque nous entrirnes la maison, nous t rouvhes  
la table servie avec du poisson que l'on avoit pris et 
apprEtk pendant notre absence, mais tristement 
kclairke par une lampe suspendue au plancher. A 
peine pouvions-nous voir ce qu'il y avait dessus. 
Nous nous en plaignirnes 2 notre hBte. qui ajusta la 
lampe, la remplit d'huile et la posa devant; mais 
malgrt cela. la maudite lampe ne nous Cclairoit pas. 
Morbleu! s'tcria notre homme. il ne sera pas dit que 
vous aurez man& votre poisson dans les tkntbres; 
et 12-dessus il prend une chandelle qui ttoit sur un 
buffer, l'allume et la place devant nous. Tout ailoit 
h merveille, lorsque la femme, qui Ctoit sortie pour 
quelques minutes, rentrant tout-&coup, accabla son 
mari d'un torrent d'injures et vomit contre lui les 
plus tenibles impr&at i~ns~~.  

w Isaac Weld, Voyage au Canada, dam les annc'es 1795,1796 ..., tome second. pp. 66-67. 
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La femme s'empresse donc d'eteindre la chandelle sous pretexte qu'elle a kt6 bknite 

et que depuis ce temps, elle sen autant B prodger les membres de sa farnille des 

maladies que sa maison et ses bPtiments des fureurs du tonnerre et des Cclairs. Il 

suffit de l'allumer quelques minutes seulement pour que ces bienfaits se rhlisent 

K.. lorsqu'elle eut un peu repris ses sens et adouci sa voix. nous nous remimes 1 

table, et nous mangeimes noue poisson dam I'obscurite~. ajoute le voyageur 

visi blement mecontent. 

La chandelle Cclaire sans doute un peu plus que la lampe ii godet mais ce 

n'est pas suffisant pour faire de la maison laurentienne une demeure bien tclairee. 

Au X W I e  sitcle comme au debut du XMe. sa charpente est plut6t basse et ses 

ouvenures peu nombreuses. La lumikre naturelle y peneue donc trks peu, d'autant 

plus que les cameaux des fenems sont encore petits - le plus souvent 7 pouces par 

8 pouces mais il n'est pas rare d'en trouver des plus petid9 -, et qu'ils sont ues 

souvent couverts de papier au lieu de vkritables vices. Au sujet de I'utilisation du 

papier au lieu du verre. Pehr Kalm dira au milieu du sikcle que c'est moins vrai 

dam la region de Montreal que dans la rkgion de Quebec, mais en rkaliti. il 

semble que le papier soit utilise un peu panout le long du Saint-Laurent. Du 

moins. est-ce I1interpr&ation que I'on peut en tirer lorsqu'ii affinne constater qu'au 

niveau de la riviere Richelieu, 4es  fenetres sont gamies de vitre. assez rarement 

9 la vent& ou. ce qui est ues courant. de papiem et que prks de Quebec. elles le 

sont 4mplernent avec du papier% On utilise encore 

1780 mais on n'ignore tout de sa popularitk. Il semble 

surtout loin des villes et des villages, dans les regions 

le papier dans les annees 

toutefois qu'on le uouve 

de colonisation, 15 oh on 

IP Linda Hoad, Windows. Preliminary Architectural Studies. 
Historic Park, vol. II, 1972, pp. 3 4  et 10-1 1.  

Fortress Louisbourg . National 

" P. Kalm, Voyages de Pehr Kalm ... pp. 206 et 416. Pour de nombreuses references 
dhontrant l'utilisation du papier dam la rQion rnontdalaise au XWT comrne au milieu du XVIII' 
siecle, voir Robert-Lionel Seguin, La civilisation traditionnelle de 18hubitant aw. 17e er 18e siicles, 
Montreal et Paris, Fides, 1967, pp. 319-321. On trouvera Qpilement des r6fQences dam R.-L. 
S t e i n .  Ln maison en Nouvelle-Frmce. Ottawa, Muste national de l'homme. 1968. pp. 4143. 



est generalernent plus pauvre6'. A h  debut du me si8cle par contre, tout Iaisse 

croire que le verre a remplacC dkfirivement le papier cir6 ou la toile dans les 

feneves des maisons m a l e s  puisqu'aucun tkmoignage n'en fait mention et que la 

v i m  de fabrication anglaise ou allemande est beaucoup plus accessible6'. 

Parmi toutes ces petites arn6liorations. certaines apparaissent tout i fait 

secondaires mais la conjonction de quelques-unes seulement dans une mime 

habitation avait toute son importance. Elle marquait le passage de la famille i une 

autre Cpoque. celle qui annonce la deuxitme moitiC du s i k l e  et  qu'une partie de 

l'klite a ddja commence de vivre. Cette epoque se caractkrise par de nouveaux 

comportements familiaux et sociaux qu'un meilleur tclairage rend possible: des 

journkes de travail plus longues pour la femme au foyer, surtout en hiver: des 

rencontres farniliales et sociales plus Mquentes et qui se prolongent probablement 

plus t a d  qu'auparavant dans la nuir; une liben6 de mouvements 3 l'intkrieur de la 

maison que l'unique chandelle ne permettait pas; enfin. un aspect beaucoup rnoins 

tangible que les auees mais aussi important. un premier pas vers une plus grande 

intimite en meme temps qu'une sone d'individualisme sont en train de naitre. On 

peut d6sormais s'isoler pour s'adonner i son activite prt5ftree ou encore se diriger 

6' Sur le verre a vim, voir tout panicuii8rement Olive Jones, Catherine Sullivan er 01.. 
Glossaire du verre de Parcs Canada, Ottawa Direction des lieux et des parcs historiques 
nationaw, 1985, pp. 169-171. Et, des memes auteurs, ((Advance in Glass Technologp. 
In~emai io~ l  Congress in Glass. New York, Plenum Press. I 962, pp. 1 77- 1 78. Dans le domaintt 
de I'architecture traditionnelle, ies recherches effectudes par la Division des recherches historiques 
de Parcs Canada sont necessairernent ti consulter, en l'occurence celles sur la foneres.~ de 
Louisbourg et plus particuli&ement, pour notre propos, celle de Linda Hoad. op. cit. Pour une aum 
etude ponctuelle, on peut aussi consulter Ie rapport de Jacques Guirnont, Katherine Tremhlay et 
Michel Brassard, La fonction rksidentielle de Place-Royale, 1820-1860, Annexe 3: Repertoire de 
la collection archPologique, Quebec, minist& des Affaires cuiturelles, pp. 33 -37, qui anal yse le 
vme de la collection archCoIogique de Place-Royale. L'analyse du verre B vitre est cependant si 
ntbuleuse qu'on n'est gube plus avand aprh la lecture du texte. 
Au sujet & I'utilisation du papier au lieu du vme dans les fenttres en France. iI convient de noter 
que I'konorniste et agronome anglais Arthur Young, lors de son voyage en France en 1789. 
remarque souvent I'absence de vitres aux fenetres des maisons modestes et pauvres, h la campagne 
conune ti la ville. Voir Jean et Franqoise Foura5 tie, Hisloire du con fon, Paris, Presses universitaires 
de France, 1973, p. 35, (collection aQue sais-je'?,~). 



vers la chambre il coucher sans se faire accompagner par une autre personne pour 

tenir la chandelle unique et la ramener au rez-de-chausske ou la cuisine. Ih oh 

les inventaires la situent la plupm du temps. 

La masse de la population accuse certes un retard considirable dans Ie 

domaine de l'tclairage par rapport B l'klite mais la situation n'est pas tri5s differente 

de celle qui rL.gne dans les colonies amCricaines voisines. Ici comme 1P. on 

mknage la chandelle: elle cofite cher, I'argent liquide est rare et la fabriquer soi- 

meme exige un temps consid6rable. Ici comme l&, on se reunit autour de h 

chandelle ou de la lueur du foyer au lieu d'kclairer toute la pike. Ici comme lit. 

on ne trouve pas plus d'un ou deux chandeliers par habitation au tournant du si2cle 

et il faut attendre les anndes 1825-1830 pour voir doubler ce nombre dans une 

majoritti de foyers63. 

L ' 6 k  des deux pays est tvidemment mieux pourvue en appareils 

d'tclairage mais il semble que l'amdricaine ait quelques longueurs d'avance. 

particulierement en ce qui conceme les nouvelles lampes. Une enquete parmi les 

riches de Philadelphie entre 1775 et 1800 donne une moyenne de 8 chandelles par 

famille, une donnee que l'on ne peut comparer avec les riches d'ici. mais 

quelques-unes d'entre elles peuvent di j i  afficher dans leur parlor une dr crs 

nouvelles lampes de type Argand qu'AmCricains et Brimniques ont t8t fait de 

copiera. Aprh 1810, B la faveur de l'expansion de l'indusuie de la peche B la 

hdeine qui rend plus accessible le combustible, les lampes B huile appwiissent m 

dehors des grands centres urhains amkricains chez les plus aids - mais non chez 

les habitants - et vers 1830, tout comme ici, les familles les plus fortuntes en 

63 Pour c a  caractt5ristiques aux h s - ~ n i s .  voir R. W. Moss, Lighting for Hinoric Buildings. ... 
pp. 35-36 et J. Larkin, The Reshaping oJ ... pp. 136 et suiv. Concernant le nombre de chandeliers 
et de chandelles par farnille (household), Larkin ajoute que dam le Massachusetts central. celles 
qui avaient plus de quatre chandeUes enue 1790 et 1810 dtaient tr2s rares et que seules les F m i H t t h  

les plus fortunks pouvaient en avoir jusqu'8 une douzaine. 

61 R. W. Moss, op. cit., pp. 36 et 76-77. 



possedent une ou deux dans leu salon". Quand il s'agit de nouveaut6s. les plus 

riches se rejoignent dans les d e w  pays. Par la suite. les modbles de lampes et les 

types de combustibles se mdtiplient aux ~ t a t s - h i s  et ne tardent pas 2 traverser 

les frontieres mais c'est d6jh une autre tpoque. et seule une nouvelle enquete nous 

dira jusqu'l quel point les modes dUclairage dparent encore riches et moins 

ric hes? 

65 J. W n ,  op. cit., pp. 136 et 142. L'auteur ajoute que les quelques familes qui vont au-deb 
du confort que procure la possession d'une ou deux lamps & huile Mneficient de I1&clairage au gaz 
et que l'alimentation provient de centdes fonctionnant au charbon (central coal-distillation plants). 
En 1836, Philadelphie compterait #j& quelque 700 clients & ce genre. 

Parmi la Iampes les plus comues de cette # r i d e ,  mentiomom la Sinumbra lamp (larnpe 
sans ombre), une amClioration de la hmpe Astral, dtnommk dam les inventaim d'ici et des Ems- 
Unis Astur, la Miles Patent Lamp ct la Rumford. Pour la description et le fonctionnement & ces 
lampes et de plusieurs auues, on peut consulter le condense qui en est fait dans L. S .  Russell, A 
Heritage of Light, pp. 68 et suiv. 



La recherche du confort au debut du XIXe sikcle, nous I'avons vu 

preddemment. s'exprirnait diffkremment selon le milieu social. le niveau dr 

formne. les goOts et les intkrihs. Tout comme aujourd'hui. l'ajout d'accessoires 

dkcorarifs dam la maison avait son importance. Chez les plus humbles. ces 

accessoires visaient parfois B simplement attCnuer la nuditd des murs. tandis que 

chez les plus a igs .  ills embellissaient une p i k e  d6jB bien p o w u e  en meuhles. 

Dans les deux cas toutefois. on souhaitait modifier l1atmosph&re atin de la rendre 

plus conforme B ses gofits personnels. ii son statut social ou aux canons de la 

mode, 

Pour la majoriti. il faut Ie dire, le decor n'ktait certainement pas l'aspect 

le plus important du bien-itre de tous les jours. Pouvoir dormir une nuit complete 

sans se faire reveiller par le froid sihCrien de certains hivers; ne pas etre ohligi de 

regrouper tous les lits de la maison prks de la seule source de chdeur comme cela 

se voyait encore il la campagne dans les ann6es 1840'; pouvoir vaquer ii ses 

nornbreuses tiches quotidiennes Cclairk par une honne lampe au lieu de s'ahimer 

les yeux i la lueur des seules tlammes de la chemintie ou d'une chandelle de 

qualit6 mediocre sont autant de marques de confon qui. une fois la noumture 

assurke, dtaient beaucoup plus recherchdes que I'amCliora tion du decor. Mais 

Ctendre un tapis au pied de la seule herg2re que l'on poss6de. suspendre quelques 

rideaux aux fen&res, accrocher une ou deux images religieuses au mur, ajouter un 

pot de jasmin d1Espagne sur I'appui de la fenetre et entendre de temps & auue le 

chant d'un serin ajouraient c ednemen t  au bien-Eue ou au simple plaisir de vivre 

en modifiant I'aunosphtre. 

' Voir le chapitre sur le chauffage. 



C'est exactement cene atmosphere. que l'on sait dkjB fort differente d'un 

milieu social i I'autre. que nous allons tenter de cerner ici par le hiais des 

nomhreux ohjets decoratifs que nous livrent les inventaires apr& dkccs. Mais ici 

comme ailleurs. les inventaires ne disent pas tout. paniculi~rement lorsqu'il s'agit 

de dCcrire images et cadres sans grande valeur que les plus modestes pouvaient 

se pennettre d'accrocher au rnur. Journaux et dcits de voyage nous seront donc 

d'un prkcieux secours. 

Le decor. considkre dans son acception la plus luge. est un champ si vaste 

qu'il serait illusoire de vouloir I'apprehender dam sa totalitk. C'est aussi bien 

l'architecture indrieure que le style du mohilier qui connaissent des modifications 

majeures durant cette periode et que nous laissons volontiers i des spCcialistes du 

style. C'esr aussi. pour les riches surtout. l'appon d'un nouveau meuble fonctionnel 

ou simplement d'apparat, un gukridon par exemple. ou encore l'accumulation de 

cenaines pikes de mohilier - certaines demeures contiennent plus de 75 chaises. 

Pour les moins riches. il peut s'agir du simple ajout d'un petit tapis de serge sur 

l'unique table i manger de la maison ou encore l'addition de quelques chaises 

simples B fond tress& Il n'y a donc pas que les petits accessoires qui soient i 

considerer: les meuhles sont aussi de connivence pour creer une ambiance. Mais 

le simple decompte des divers 6Kments dkcoratifs ne suffit pas pour hien saisir 

Ioaunosph6re des intirieurs. La varitti des matkriaux. la palette des couleurs. 

l'intensite de l'tclairap sont autant de facteurs qualitatifs convihuant 

consid6rablement 2 1'arnd.ioration du confort. 

I1 est Mquent de constater que cenains nouveaux produits ph2trent 

d'ahord chez les plus aisCs avant d'essaimer dans le reste de la population'. Nous 

irons donc voir plus souvent ce qui se passe chez ceux qui sont gknkralement plus 

B I'aise - ies marchands entre auues -, avant d'aller chez les moins riches. On 

auraii bien aim6 tviter cette sempitemelle et souvent simpliste opposition entre 

Au sujet de loinfluence de loelire sur le reste de la popularion dans de nombreux domaines. 
Ie decor par exemple. on peut consulter la Wse de Richard L. Bushman. The Refirrernenr of 
America. Persons. Houses, Cities, New York, Vintage Books, 199.7, 504 p. 



groupes sociaux. mais I'accumulation parfois sans &erne chez les uns rt le 

frequent denuement chez les autres nous y obligent. I1 faut donc rendre grc! ii 

I'analyse du nombre d'avoir au moins le merite de hien camper les groupes en 

presence et de bien situer dans le temps et l'espace les piriples de certains ohjets. 

puisqu'ils sont au centre de toute andyse du dkcor, de 1'Europe au Nouveau 

Monde, des riches aux moins riches et souvent de la ville B la campape. 

1. Le mobilier d'apparat 

Certains meubles essentiellement fonctionnels sont dkj2 bien implantCs 

dans les coutumes au XVIII' sikcle de sorte qu'on les uouve dans de nomhreux 

foyers au debut du si6cle suivant. L'armoire, le buffet, le coffre. la table et les 

chaises sont de ceux-la. I1 en est d'autres. tels le banc, le gueridon, la commode 

ou le sofa. qui mettent plus de temps B s'imposer. Tous ces meubles ne sont pas 

pr6sents tgalement chez tous les groupes sociaux et dam toutes les rigions: si les 

tables et les chaises se rencontrent presque partout, soit dans plus ou rnoins 90 % 

des inventaires des regions quebicoise et montr6alaise (tableaux 1 B a),  les deux 

rneubles de rangement que sont l'armoire et le buffet par exemple. ne se 

repartissent pas aussi Cgalement. L'armoire est en effet heaucoup plus populaire 

dans la region monuialaise que dans celle de Quebec alors que le buffet perd de 

sa popularit6 dans tous les groupes sociaux, sauf chez les habitants pour qui son 

prix modeste le rend sans doute plus accessible (tableaux 2 i 3). Marchands. 

membres des professions libCrales et artisans remplaceront le buffet par la 

commode. un meuhle modeme, en pleine progression durant le premier tiers du 

XIX' si5cIe. En contrepartie, le coffre est heaucoup plus appr6cit5 dans la rkgion 

de la capitale oa 74 4r des foyers en poss2dent au moins un conue seulement 44 

4r dans la region montr6alaise (tableau 1). Ici, ce sont les habitants qui font la 

diffkrence: il la fin du X m  s iUe dans la region rnont&alaise, seulement 42 Q 

d'enue eux en posedent conue 76 Q dans la region qu6bdcoise (tableau 4). Et 

sans qu'on puisse se l'expliquer de fagon satisfaisante - le niveau de fortune moins 
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eleve Qukhec ne peut servir de seule explication' -. certe difference entre les 

deux regions restera rernarquahle. toujours enue 30 et 40 9 d'kcan. durant tout 

le premier tiers du XIXe siecle. 

Inutile de stetendre sur l'appon de ces quelques rneuhles 2 la creation d'un 

decor, voire d'une aunosphere. Nohlesse et variCti des matiriaux qui composent 

les plus raftin& et richesse et couleur des tissus qui les recouvrent ou les 

accompagnent sont dkjh un excellent point de depart chez les plus aisCs qui 

d'ailleurs ne se contentent pas de ces seuls meuhles depuis longtemps. Mais pour 

la majorit6 qui doit se satisfaire de matkriaux plus modestes comme le pin et qui 

n'a pas un meme acces aux tissus. ce n'est pas suftisant. 11 lui faut compter sur 

TABLEAU t : Meubles fonctiomels 
Proportion (%) d'inventaires contenant au m o b  un de ces rneubles 

(toutes occupations confondues) 

quelques meuhles d'apparat. si simples et si peu nomhreux soient-ils. 

- 

- 

Armoire M ' 

Q -- 
Buffet M 

Q 
Coffre M 

(2 
Banc M 

Q 
Chaise M 

Q 
Table M 

Q 

' Pour un r&ume des donnees concernant le niveau de richesse des habitants des deux regions. 
vair Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot. Le Bas-Canada au tournant du 1Y si2cle: restructurnrion 
er modernisazion, Ottawa La sociCte historique du Canada. 1988. p. 19 (Brochure historique n" 45). 
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Le rneuhle d'apparat n'est n u k m e n t  un objet qui sen exclusivement ii 

dkcorer. Bien au contraire. il est la plupart du temps tout a fait fonctionnel mais 

son apparence. son style e t  les ornements qui I'emhellissent ont parfois peu ou pas 

de lien avec sa fonction. Tel est le cas du fauteuil, de la bergere et de la commode 

qui existent depuis longtemps dejA mais aussi de I'horloge. du sofa et de la 

hihlioth&que pour ne nommer que ceux qui reviennenr avec la plus grande 

frequence dans les inventaires de biens. I1 y en a evidemment quantid d'auues. 

particuli2remenr chez les plus fonunks. mais l'analyse de ces quelques meuhles 

suffit P bien nous indiquer la trajectoire de leur diffusion la fois gtographique 

et sociale. 

TABLEAU 2 : Meubles fonctiomels 
Proportion (5%) d'irrventaires de marchands contenant au moins un de ces meuhles 

Armoire M ' 

Q" 
Buffet M 

Q 
Coffre M 

Q 
Banc M 

Q 
Chaise M 

Q 
Table M 

Q 



- 

TABLEAU 3 : Meubles fonctionnels 
Proportion ( 8 )  d'inventaires d'artisans contenant au moins un de ces rneubles 

1792- 1 796 1807-1812 1820-1825 1830- 1835 

Armoire M' 25 38 68 57 

Q" 50 24 3 1 29 

Buffet M 58 62 45 54 

Q 50 32 25 24 

Come M 25 50 61 63 

Q 67 60 87 82 

Banc M 17 44 52 34 

Q 0 24 37 65 

Chaise M 75 94 97 89 

Q 83 88 88 100 

Table M 67 100 94 I00 

Q 100 80 100 94 

M = &@on monut?alaise 
" Q = @on quWcoise 

-- 

TABLEAU 4 : Meubles fonctionnels 
Proportion (52) d'inventaires d'habitants contenant au moins un de ces meubles 

1792- 1796 1807-1812 1820-1 825 1830- 1835 

Armoire M' 40 55 71 68 

Q" 2 1 21 30 36 

Buf'fet M 67 60 53 67 

Q 49 48 44 47 

Coffre M 42 52 62 74 

Q 76 80 90 89 

Banc M 8 38 34 54 

Q 12 28 41 51 

Chaise M 8 1 91 92 99 

Q 88 89 95 91 

TabIe M 85 91 93 96 

Q 56 85 75 84 

M = &@on monrrealaise 
" Q = dgion qut5Mcoise 



1.1. La commode 

Parmi les meubles de rangement. la commode joue un r6le bien particulier 

et c'est pour cette raison que nous l'avons choisie. L'armoire et le buffet - cette 

armoire souvent tronquee de p&s de la moitie et dont le coiit est parfois reduit 

d'autant - peuvent aussi Etre tr5s d6coratit's. Pensons seulernent aux buffets 21 deux 

corps dont les panneaux sont om& de motifs gCom6triques ou de pointes de 

diarnants, aux encoignures parfois vitrkes, qui font leur apparition i la toute fin 

du X W '  siecle et qui se ripandront par la suite. I1 en va ainsi du coffre qui. dans 

toute sa simplici3, peut aussi participer au decor mais la commode derneure une 

marque indkniable de distinction. 

Meuble dont les origines italienne ou anglaise demeurent confuses. c'esr au 

dtbut du X w I e  sikcle en France qu'il prend le nom de commode et qu'il 

commence aussit6t B se kpandre. Descendant en ligne directe du coffre auquel on 

ajoute d'abord des petits tiroirs, puis des plus grands, il connait un tel raffinement 

dans sa fabrication durant ce sikcle qu'on a parfois peine B dCceler la ligne qui 

&pare les tiroirs. Fabriquee B l'origine par des sculpteurs ou des ChCnistrs 

chevronnks avec des mat6riaux exotiques de grande qualite tels que palissandre. 

bois de rose, bois des Indes et acajou, la commode est avant tout I'apanage des 

nantis. Certains modeles heaucoup plus sobres, extcurks avec des rnatkriaux 

locaux, perrnettront toutefois i ce nouveau meuble de se gagner les faveurs d'une 

portion toujours plus large de la population de sone qu'il atteindra une bonne 

moitie des foyers parisiens B la t% du XVIIIe sitcle mais restera i g n o ~  du monde 

rural4. 

Sur I'Cvolution de la commode en Europe, voir Siegfried Giedion. La mPcanisazion au 
pousoir. Contribution ci 1 'histoire anonyme. Paris. Centre Georges Pompidou - CCI. 1980. pp. 27 1 - 
272 et Henry Havard, Dicrionnaire de I'ameublement et de la dicoration depuis le XVIIr siPc.1~ 
jusqu'ri nos jours, Paris, Librahie Georges Baranger, 1887, vol. 1, pp. 929-931. Annik Pardailhe- 
Galabrun, La naissance de l'inrime .... Paris, PUF, 1988, p. 321 et Daniel Roche, Le peuple de 
Paris, Paris, AubierUlontaigne, 1981, p. 150. 



Au Canada, la commode suit sensiblement le meme itineraire social qu'en 

France mais avec quelques decennies de retard.  valuer l'importance quantitative 

que ce meuble a eu chez chaque groupe social i l'etude se r6vtle toutefois difficile 

car dts la fin du X V m  si6cle. notaires et priseurs utilisent B l'occasion le vocable 

<<bureau>. pour dtsigner la commode et cette confusion ne fera que s'accentuer par 

la suite. Le bureau. on le sait. est une table de travail munie de tiroirs et parfois 

de tablettes destinCe au travail de l'ecriture. Or, il est evident qu'artisans. habitants 

et marchands ne posddent pas autant de bureaux de travail que de commodes. ce 

que les statistiques tides des inventaires laissent entendre clairement D'aiIleurs, 

la fr6quence des expressions apetit bureau.. et .bureau en forme de commode* de 

meme que la situation de ceuxci dans les chamhres B coucher tout pr&s du coffre 

et du lit suggerent fortement que les meubles auxquels les notaires se rkferent 

sont, dans la majorit6 des cas. de simples commodes. Nous aurions pu jumeler les 

donn6es statistiques de ces deux appellations d'un meme rneuble pour ohtenir un 

meilleur profil de son Cvolution dans le temps et de son importance quantitative 

dans chaque foyer mais nous avons pref6d respecter le vocabulaire de I'tpoque 

et suivre I'Cvolution du teme qui deviendra d'usage courant dans la deuxi2me 

moiti6 du siecle puis se perperuera jusqu'au XXe sikcle. 

Dans le Bas-Canada de la fin du XVIII' sikcle, la commode de facture 

soignte. avec femres, garnitures et bois de qualit& demeure un meuhle &serve 

aux riches et c'est A la ville qu'il se concentre. Chez les marchands pour qui ce 

n'est pas un nouveau meuble - en France et aux ~ t a t s - ~ n i s .  ils l'utilisent dtji  

depuis plus d'un demi-si6cle5 -. il est present dans environ 50 9 de leurs 

rCsidences A Montr6al comme Quebec (tableau 5).  presque autant que le bureau. 

D'abord symbole de modemit6 et de richesse - les plus luxueux seront souvent 

expos& dans le salon ou la salle d'entde -, il deviendra vite un meuble aussi 

5 La commode, importee de France. existe dam la colonie avant 1750 mais ce n'est pas avanl 
cette date qu'elle se propage en dehon des quelques families les plus haut placees de 
l'administration ou les plus fortunees. Chez les artisans urbains entre 1740 et 1755. la commode 
est presence dans 10 SE des foyers a Monm2al et dam 20 % a Quebec. LP. Hardy. ~Qurlques 
aspects du niveau de richesse ...),, pp. 366-368. 



fonctionnel que dkcoratif car ses tiroirs senriront chez plusieurs de foune-tour Sa 

progression se continue graduellement durant le premier tiers du XIX' sikcle pour 

atteindre environ 65 9r des foyers dans les annkes 18306. 
- pp 

TABLEAU 5 : Meubles d'apparat 
Proportion (9%) d'inventaires de marchands contenant au m o k  un de ces meubles 

BergOre 

Fau teuil 

Canapi 

Sofa 

Bibliotheque 

Bureau 

Commode 

Horloge 

Chez les anisans. I'adoption de la commode se  fait surtout au XIXc si5cIe 

puisqu'au milieu comme ii la fin du XVIII' siecle, la situation ne semble pas avoir 

change considSrablement: seuls les plus fortunes peuvenr s'en procurer. En 

revanche. des la deuxi5me decennie du XIX', sa progression s'acckltre 

6 L'approximation vient du fait que bureaux et commodes ne sont pas jumelCs. ce que nous 
ferons eventuellement, et que p d  les bureaux, il en est quelques-uns qui sont rkllement des 
bureaux de travail (writing desk). 



considkrablement, paralklement A celle des bureaux (tableau 6) et ce sont surtout 

les rnenuisiers qui en possedent. 11 existe presque toujours un dcan assez 

cons idhh le  entre les artisans des deux villes A cause de la presence plus 

nombreuse de menuisiers urbains dans l'tchantillonnage de la region qu6hicoise: 

le gros de la production des commodes est due aux rnenuisiers m i m e  si quelques 

sculpteun en  ont hhriquC. 

TABLEAU 6 : Meubles d'apparat 
Proportion (Q)  d'inventaires d'artisans contenant au mobs un de ces meuhles 

Bureau M ' 

Q -• 
Bergire M 

Q 
Commode M 

Q 
Fauteuil M 

Q 
Horioge M 

Q 
Sofa M 

Q 

M = region mon~t2alaise 
" Q = &€ion quebecoise 

Pour les habitants de toute la vallke du Saint-Laurent, la commode est un 

meuble du XIX' sikcle (tableau 7), un meuble qui arrive un peu plus hiitivemenr 

dam la &ion montdalaise oh le niveau de richesse est dans l'ensemble plus 

t l e i 7  e t  qui atteint son maximum de popularit6 (14 9r) d5s les annees 18 10. Dans 

7 Voir G. Paquet et J.-P. Wailot, op. cit. p. 19. 



les deux regions, il ne reussira pas A concurrencer Itarmoire et le buffet avant Ie 

milieu du si2cle8. 

TABLEAU 7 : Meubks d'apparat 
Proportion (%) d'inventaires d'habitants contenant au moins un de ces meubles 

1792-1796 1807-1 8 12 1820-1825 1830- 1835 

Bureau Ma 2 2 3 10 

Qog 2 6 5 11 

Bergere M 25 12 7 13 

Q 20 18 12 18 

Commode M 6 14 13 13 

Q 1 2 17 13 

Fauteuil M 8 19 I6 15 

Q 10 12 14 11 

Hodoge M 2 2 20 39 

Q 0 8 20 36 

Sofa M 0 16 25 32 

Q 0 6 7 7 

La commode de l'habitant, et mgme celle de Itartisan qui peut la fabriquer 

hi-meme, ressemble rarement B ceUe du marchand. Elle est beaucoup moins 

stylk, la faqade est plane au lieu d'etre gal&, bomhCe ou d'epouser la forme de 

' L'&v& de la cammode chez les habitants Q la dgion montrealaise au debut du XIX siecle 
est confinnee dam l'article de Christian Dessureault et John A. Dickinsnn, ~Niveau de vie et 
reproduction sociaie dam la plaine de Montdal. 1740- 1804~. clans, Transmenre, hkriter, succeder. 
Lo reproduction fmiliale en milieu rural, sous la direction & Rolande Bannain, G&ard Bouchard 
et Joseph Goy. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1992 pp. 153-167. Les proportions avancks 
sont par contre ltgkement diffhntes: 17 % dam l'be de MontrtaI et 6 96 Boucberville entre 
1800 et 1804 alors que nos d o ~ h  donnent 14 4C: pour I'ensemble de la dgion montfMaise entre 
1807 et 1812. La wartition geographique de leur &hanlillonnage leur permet de demonva que 
ce meuble urbain metre d'abord chez les habitants vivant prb de la ville. tardant B atteindre les 
rtgions plus t!loign&. 



llarhal&te; les boutons de bois remplacent souvent les fermres et le tablier est fait 

du meme bois que le bPti. Les madriaux les plus frhuemment choisis sont ceux 

qui sont aidment accessibles ici. B savoir le pin et le merisier. Dam les ann6es 

1830, le prix de ces commodes est 6valut5 dans les inventaires A environ cinq 

livres fraqaises pour les plus petites et 15-20 livres pour les plus grandes. Celle 

de I'artisan plus A I'aise - et ils ne sont pas lCgion - vaudra au moins le double. 

soit une quarantaine de livres. mais les madriaux ne sont plus les memes: le noyer 

tendre, le cerisier et l'erable pique ou ond& appelt presque toujours rpleine 

ondee>>, se joignent au pin ou le remplacent tout simplement. Parmi les mieux 

ex&cudes. signalons celles dont le bsti est en acajou et le plateau en noyer tendre 

(bummut) tvaluk A une cinquantaine de Livres en 1830'. Mais peu d'artisans 

peuvent se permenre d'acheter un tel meuhle. trop ontreux pour la plupan des 

bourses. Leur choix se portera plut6t sur la commode en apleine ondeem, le 

materiau B la mode des ann&s 1820-1830, et ceux qui devront se contenter d'en 

r6ver peindront leur commode de pin <<en imitation de pleine ondb). 

Les marchands, tant ruraux qu'urbains. posddent dgalement de modestes 

commodes semblables B celles des artisans et de certains habitants mais ils en ont 

toujours une ou deux qui se distinguent des autres par le style, les rnateriaux et 

le coet Le cerisier est toujours un mat6riau populaire chez eux mais mesure 

qu'on avance dam le XIX' sibcle, l'acajou devient de plus en plus recherche. Ainsi. 

dts les anndees 1820 mais davantage une decemie plus tard, la commode d'acajou 

dont l'tvaluation va de 50 a 100 livres. aura une place d'homeur dans le grand 

salon ou la chambre B coucher des propriCtaires, gCnCralement la pi2ce la mieux 

meublk. Chez les plus fortunts, les trois ou quatre autres en cerisier. en noyer 

9 Pour quelques exemples seulement, consulter les inventaires suivants: ANQ-M, greffe de 
Piene Lanctot, inventaire de lean-Baptiste Barbeau, 14 juiUet 1830: greffe de Thomas Bedouin, 
inventaire de Pierre Pilm, 17 juin 1834, greffe de W. N. Crawford, mventaire de John Robert.wn, 
16 aoit 18.74. 



tendre ou en Crable accornpagneront liu, chaises. fauteuils et lave-mains dam les 

autres chambres h co~cher'~. 

D2s la fi du XVIF sikle. les marchands urbains de Quebec qui 

poss2dent des commodes en ont en moyenne deux dans leur maison dors 

qu'ailleurs. la commode unique est la norme (tableau 8). Par la suite. milieux rural 

et urbain tvolueront diffiremrnent. A la carnpagne, c'est au cours du premier tiers 

du XIXe siecle seulement que les marchands I'adoptent comme en fait foi la 

moyenne chez les marchands de la region montdalaise qui passe graduellement 

du simple au double et qui est essentiellement due aux marchands ruraux. A la 

ville, alors qu'on s'attendait ii voir ce meuble se propager et gagner toutes les 

charnbres A coucher. on le retrouve chez les plus riches seulement. tels les John 

Reinhan, les John Craigie et les Olivier Perreault de Quebec ou encore les 

Tro trier-Desrivi&res et les John Richardson de Montreal qui disposeron t chacun de 

cinq B sept commodes1'. 

Meuble essentiellement urbain qui bouleverse les habitudes vaditionnelles 

de rangement assurn6es par le coffre. I'armoire et Ie buffet, la commode tarde donc 

B s'implanter dans ie milieu rural. quel que soit le groupe social, soit B cause de 

son coet uop eleve. soit parce qu'elle bouleverse de vieilles habitudes. 

10 Voir quelques exemples dam ANQ-Q, greffe de Jean Belanger. inventaire de Jonathan 
Eckart. 14 fevrier 1812: greffe de Thomas Lee. inventaire de John Goudie, 10 janvier 1825 et. 
dam les ann&s 1830, ANQ-M, greffe de W. N. Crawford. inventaire & John Richardson. 13 juin 
1831 et greffe de Gtnkreux Pelletier. inventaire de Narcisse Ducondu, 3 septembre 1834. 

'' Pour Quebec, voir George Bervin, &space physique et culture mat6rielle du marchand- 
negotiant A Quebec au &but du XIX si&k (1820-1 83Ob, BHCM, no 14 (printemps 1982). pp. 
1-18 et & w i r o ~ e m e n t  materiel et activies tconomiques des conseillers exkutifs et ICgisIatifs 
A QuCbec. 1810-1830,). BHCM, no 17 (printemps 1983). pp. 45-62. Pour MonuM, ANQ-M. greffr 
de W. N. Crawford inventaire de John Richardson, IS juin 1831, et greffe de Peter Luliin. 
inventaire de Fran~ois- Amable Trot tier-Desrivibts, 16 mars 1 8 30. 



TABLEAU 8 
Mopenne de meubles par foyer 

Bureau 

Chaise 

Commode 

Horloge 

Sofa 

Table 

M= marchands; A= artisans: H=habitants 

1.2. Le sofa et le canapt5 

Le sofa, sore de lit de repos qui descend du hanc 2 dossier. est pourvu 

d'accoudoirs et d'un s2ge rembourr6". ll est ttroitement relie ii la sociahiliti mais 

" S. Giedion, op. eit., p. 277 et H. Havard op. cit., pp. 545-550. Le divan, un long siege sans 
dossier ni bras. est parfois aussi confondu. bien tort. avec le sofa et A l'occasion avec le canaM. 
Notons que le terme est peu usite au tournant du XIX siecle clans les inventaires. 



il l'est d'abord et avant tout au contbrt. En effet, d2s le XVIIe sigcle. les 6Wnistes. 

les tapissiers et les dtcorateurs tant f ranpis  qu'anglais sont B la recherche de 

sieges confortables, capables d1t5pouser la forme d'un corps dktendu ou allongt 

plutbt qu'assis rigidernent. atin de satisfaire une tlite rompue aux mondanitts de 

toutes sones qui ne ltsinaient pas sur les dCpenses somptuaires. Toutes sones 

d'essais sont effectuks avec des chaises. des hancs et des tahourets. essais qui 

prendront diffdrents noms (chaises longues. marquises, duchesses. etc.) selon les 

caprices des inventeurs mais ce  n'est qu'au s ik l e  suivant que le sofa fait son 

apparition dam les grandes demeures en Europe". 

Le sofa a ett5 vu 2 quelques reprises chez les tbnctionnaires et les seigneurs 

coloniaux au milieu du XVmC sitcle mais ce n'est qu'8 la toute fin qu'il se rbpand. 

i la t'aveur de cenains pertectionnements. Meuhle de salon qui connait une 

popularit6 paralltle h I'introduction de cette p i k e  dans les maisons. meuhle 

d'apparat par excellence, veritable symhole du confon e t  de la sociahilire des 

riches du d6hut du XIX' sitcle. le sofa est un meuhle que l'tlite politique. 

marchande et professionnelle s'empresse d'acqukrir des la fortune acquise et 

d'exhiher non seulement dans le salon principal (drawing room) mais un peu 

panout dam la maison. le hall. le corridor et le sitting room qui fait souvent office 

de bureau". Aussi. le pourcentage de marchands qui s'en procure enve  les anntes 

1810 et 1830 aupmente-t-il de  plus du double. hien qu'8 Montreal on l'adopte 

moins rapidement et moins massivement (tableau 5). 

Le prix de ce meuhle de luxe freine sa diffusion dans les milieux 

populaires de sorte qu'il demeuren toujours un meuhle rare pour la majorit6 

d'enue eux. Rares en effet sont les habitants et les artisans qui pourront donner les 

quelque 200 300 livres que valent les sofas en acajou remhourrks de crin qui 

oment les salons et les chambres de compagnie des memhres de M i t e  marchande 

13 S. Giedion. op. cit., pp. 274-280. 

" S l a  la pref&ence de I'elite politiqur pour Ir sofa voir tgalemmt G. Bervin. ~Environncmmt 
materiel et activites &onomiques. .),, p. 49. 



et professionnelle ou mCme les 20-25 livres des plus modestes <cavec couvertures 

d'indienne et oreillers>> qu'ils disposent aussi bien dans le petit salon (sim-ng room) 

que dans la salle ii manger. Le sofa de lhabitant comme de l'artisan est en fait ce 

qu'on appelle aujourd'hui un lit, comme en font foi les b rbes  mais nombreuses 

descriptions des inventaires: a n  sopha noir en pinn. uun sopha bourn5 en foiw 

et, plus explicite encore. aun sopha avec sa paillasse et ses deux couvenes>>, run 

sopha et sa paillasse et sa catalogne>p ou encore, uun sofa avec son lit et 

c o u v e r t ~ r e ~ > ~ ~ .  Ces meubles au bPti de bois de pin se sihlent gCndralement soit 

dans la p i k e  d'entde anenante h la cuisine, soit le plus souvent dans la charnhre 

A coucher & c M  des couchettes et ne valent gukre plus qu'une douzaine de livres. 

Leur situation dans la maison indique assez clairement qu'ils remplacent les 

couchettes (Lits) dans plusieurs cas et qu'il ne s'agit pas du tout du sofa du riche. 

Les statistiques Mes des invenlaires exigent donc d'btre lues la lumi&re de ces 

derni&res considkra tions. 

La forte disparid chez les habitants des deux rggions est nettement 2 

I'avantage des habitants de la dgion montr6daise dont le pourcentage de 

propriktaires de sofa atteint ddja 16 % en 1807-18 12 et double par la suite pour 

atteindre 32 4% en 1830-1835 alors qu'il n'y aura jarnais plus de 7 4h des habitants 

de la dgion de la capitale qui pourront se targuer d'en posdder un (tableau 7). 

Chez les artisans, la situation dans la region monutalaise s'apparente 3 celle des 

habitants mais L Qutbec, la progression, bien que plus lente, atteint pr&s de 60 9r 

des foyers en 1830- 183SL6 (tableau 6). 

IS Pour quelques exemples & sofas luxueux, voir ANQ-M, greffe & Wn&eux PeIletier, 
inventaire & Narcisse Ducondu, 3 septembre 1834; greffe de G. D. Arnoldi, inventaire & Henry 
Joseph, 24 juilIet 1832 et de Horatio Gates, 6 mai 1834. Pour les sofas plus modestes qui 
remplacent parfois les lits, VOK ANQ-M, greffe de N. B. Doucet, inventaire de Br~Pornminville, 
25 novembre 1834; greffe de Michel Charest, inventaire de Antome Pager. 23 janvier 1832; greffe 
de Jkienne Gay, inveataire de Jmeph Lanouette, 1 clhmbre 1834. 

l6 La rarete du sofa chez les artisans du debut du XIX siWe est confi6e par J. Desbiens 
dam op. cir., p. 74 oil eUe dit que ales meubles de luxe par excellence pour les artisans rnonmhIais 
demeurent toutefois le sofa et le  bureau...^. Par bmeau, il faut entendre ici la commode. 



On confond parfois le sofa avec le canape qui est aussi un long siege B 

dossier oh plusieurs personnes peuvent s'asseoir et qui sen l'occasion de lit de 

repos. C'est un meuhle qui ne reussira jamais B concurrencer le sofa au Bas- 

Canada. comme en font foi les inventaires de marchands du premier tiers du XIX' 

sikcle (tableau 5). Mais en dtpit de sa mete. certains parmi les plus riches le 

considereront comme aussi confortahle et le prkfereront au sofa dam les annCes 

1830. Tel est le cas des montr6alais Horace Dickinson et John Richardson qui en 

opposent respectivement dix et cinq B leur deux sofas1'. D'autres. souvent des 

hommes dont la majeure panie de leur vie active se situe au XVTII' sitcle. 

n'adoptent ni l'un ni Ifauue et pret'erent conserver leurs vieux meuhles les plus 

confortables. Le marchand ~t ienne  Campion est de ceux-1% qui ne possede ni sofa 

ni canapt5 mais onze fauteuils alors que la moyenne chez les marchands 2 la fin 

du siecle est de trois faute~ils'~. 

1.3. Le fauteuil et la bergtre 

Connu depuis au moins l 'h t iqui t t  grecque. le fauteuil est compltternent 

transform6 par les Franpis aux XVW et  XVIIIe sikcles. I1 devient le siege le plus 

noble et le plus recherchk qui soit de sorte que lonque rois et seigneurs se 

rencontrent pour atfaires. ne pas offrir de fauteuil froisse plus d'une susceptihilitk. 

I1 s'agit bien entendu de vkritables chefs-d'oeuvre sortis des mains des &6nistes 

les plus hahiles et Ies plus ii la mode. Dossiers. sieges et m&me accoudoirs sont 

recouverts des tissus les plus prkieux tels que satin. darnas, mohair et velour de 

differentes couleurs om& d'une profusion de hroderies d'or et d'argent. Le XVIII' 

sitcle les popularise en plapnt les bras plus en retrait atin de pennettre aux dames 

I7 ANQ-M. greffe de N. B.  Doucet. inventaire de Horace Dickinson no 535. 2 juiIlet 1832 et 
greffe de W. N. Crawford. inventaire de John Richardson no 522, 13 juin 1831. 

'' ANQ-M. greffe de lean-Guillaume Delisle. invencaire dstienne Campion. 1 1 janvier 1 796. 
Chez les marchands de Quebec. la moyenne est de 2.6 fauteuils par inventaire. A noter aussi qur 
le sofa est un meuble que I'on retrouve surtout en viUe. d'oh la diffhence entre les deux villes dans 
nos ~ O M & S  qui comptent plus de marchands ruraux Z i  Montr&d qu'a Quebec. 



portant les amples jupes B la mode de I'tpoque de s'asseoir lihrernent: en 

remhourrant de paille et de crin les sieges a h  de les rendre plus frais en Cd: en 

alltgeant l'armature en bois pour en faciliter le dtplacement: bref, en les rendant 

plus confortahles et en ahaissant les prix. 11s peuvent dor6navant entrer dam les 

demeures plus modestes. Les modkles foisonnent durant ce sikcle des Lumikres 

(fauteuil 5 la reine, en gondole, de toilette, en confessionnal, marquise. etc.) et la 

bergere, dite aussi fauteuil berg2re. en fait partie'". 

La bergere apparait en France vers 1725, au moment OCI, dans les plus 

grandes demeures. les sikges s'tloignent des murs pour se regrouper autour du 

foyer. A I'origine. c'est une a o n e  de long fauteuil en gondole, c'est-&-dire aymt 

le dos arrondi, avec un dossier rembourr6, des joues (partie entre I'accoudoir et le 

si2ge). des manches et le sitge garni d'un carreau ou petit matelas en plume. fait 

de forte toile ou de coutil ...'*.. Elle devient vite un des sikges les plus douillea 

qui soit car la largeur et la profondeur de son sikge permettent d'y dtposer 

coussins et oreillers. Elle est aussi consider& comme le meuhle de predilection 

pour la lecture i cause de son dossier droit et de ses joues ferm6es3. I1 h u t  dire 

que la deuxieme demie du siWe est I'epoque de l'individualisation et de la 

spkcialisation de nombreuses pitccs du mobilier p m i  1'Clite hourgeoise rt nohle 

et la bergere s'inscrit dans ce mouvernent. 

Au Canada, berg2res et fauteuils atteignent rarement le raffinement des 

sikges frangais et la distinction entre les deux apparait bien souvent altutoire. 

Spkcialistes du meuhle et collectionneurs s'entendent pour dire que la bergere se 

distingue sunout par ses oreilles prolongeant le dossier et par ses joues pleines et 

19 Informations tirees principdemrnt de S. Giedion. op. cit.. pp. 272-276 et & H. Havatd. op. 
cit., vol. 1 ,  pp. 727-737. 

H. Havard. Ibid., vol. I. pp. 300-303. 

" Sur l'utilisation et les fonctions de la bergke au XVIIIe siecle. voir Annik Pardailbe- 
Galabrun, La naissance de I'intime, 3000 foyers parisiens IMP-XVIIPsiicles, Paris. Presses 
Universitaires de France, 1988, pp. 3 11-3 12 et Philippe Aries et Georges Duby (dir.), Histoire tie 
la vie privee, tome 3. p.137. 



garnies. Il est possible qu'il en soit ainsi mais peu de spdcimens nous sont 

parvenus pour infirmer ou c o n f m e r  ces dires". Chose cenaine. la confusion 

existait aussi au XVIIIe siecle puisque les notaires faisaient parfois mention de 

dauteuille Bergere. dans leurs inventaires'j. MEme si pareille confusion disparait 

dans les documents du d&ut du X I X e  sikcle - on dit clairement s'il s'agit d'un 

huteuil ou d'une bergere -. ni les prix, ni les descriptions ne permettent de 

resoudre le problgme. En revanche. les occasionnelles mentions de materiaux 

recouvrant les sieges. accompagnnCes des prix, indiquent clairement s'il s'agit d'un 

modeste meuble en bois dont le siege est tress6 ou hien d'une p i k e  plus Clahorke 

5 sitge et dossier remboum6s de crin. Les premiers depassent rarement les 

4 livres, les seconds atteignent parfois plus de 20 livres. 

Les habitants et, dans une moindre mesure les artisans. posedent rmment 

les meubles les plus co0teux". Aussi. n'est-il pas surprenant de constater que ni 

la bergere ni le fauteuil ne connait de progression sensible chez ces deux groupes 

et qu'ils regressent considCrablement chez les marchands avant de remonter aprks 

1825 (tableaux 5 7). Les premiers ont plut6t recours au banc heaucoup moins 

cher et aux chaises communes dont la moyenne, chez les habitants par exemple. 

va presque doubler en trente am pour approcher la douzaine dans les annBs 1830 

(tableau 8). Les marchands auront les moyens de se menre au gofit du jour et se 

procureront. comme nous I'avons d q a  vu. des sofas import6s d'Angleterre en plus 

des nombreuses chaises au sPge parfois remhourrk de tissus A la mode telle la 

moire. D'ailleun, la moyenne de ces sitges chez les marchands de Quebec va 

Voir entre aums Jean Palardy. Les meubles anciens du Can& frangais. Paris. Ans el 
Metiers Graphiques, 1963, p. 224. Les berghes oreilles capitonn&s sont d'une kpoqur plus 
r&ente. 

Voir un exemple cite dans R. L. Seguin. La civilisation rradirionnelle .... p. 369. Mcisons  
en outre que certains de ces fauteuils sont. au XIXe cornme an XVIIIe sieclr. d'une facture r.&s 
sobre, entikement faits de bois cornmun @in) et non rernhou~es. I1 ne s'agir jamais non plus du 
fauteuil it ressorts dont I'invention remonte i l 1830 ct sa diffusion peu d'annees apres. Sur lr 
fauteuil A ressorts, voir S. Giedion, op. cit., p. 275. 

La sohriete drs sieges des arti.san!s est confmer clans Itetude dr I. Desbiens, op. cit.. p. 74. 



passer de 19,2 par foyer ii 24,6 et  de 174 B 29.5 chez ceux de Montreal. 

L'augmentation du nomhre de fauteuils et de bergibes chez les marchands de la 

derniere periode va de pair avec la gkndralisation du sofa dam les salons et les 

salles de compagnie des plus fortun&, un meuble que l'on dispose rarement sans 

un ou d e w  fauteuils. C'est aussi le presage de la popularit6 de ces si&ges durant 

la periode victorienne qui s'annonce5. 

1.4. La bi blio Wque  

La bibliorheque est un autre meuhle synonyrne de luxe et de contbn au 

debut du XIXe sPcle. Reservee B I'Clite marchande et professionnelle pour des 

raisons evidentes, habitants et anisans en sont genCralement exclus. 

La bibliotheque d'ici n'est pas une p i k e  de la maison dont les murs sont 

couverts d'6tagkres remplies de livres comme il en existait dans les rnaisons les 

plus fastueuses de France et d9Angleterre. Il s'agit plutdt d'une p i k e  de mahilier 

dont la grande qualiti nous est anestee i la fois par le prix et  par la noblesse des 

materiaux (majoritairement l'acajou) et qui a souvent la forme du buffet B deux 

corps dont la panie du haut, vitrke, a Ctk rnise B la mode par l'tbknistr anglais 

Thomas Chippendale dans la deuxitme moitik du XVIIIe sibcle. 

Veritable symhole de richesse, ce meuhle tkmoigne du nouveau souci de 

hien amtnager son inrerieur, car la bihliotheque est gentralement un meuhle beau 

et coQteux (celle de Trottier-Desrivikres est tvalutes i 360 livres) que quelques 

marchands se piquent de posskder des le toumant du siecle. On le place 

gCneralement hien en vue, soit dam le hall ou dans la salle B manger, deux 

endroits de la maison qui prennent de l'irnponance avec le nouveau sPcle. soit. 

comme nous I'avons vu pr6ckdemmeni. juste ii c6t6 du secretaire ou du pupitre 

3 A noter que fauteuils et bergeres. s'ils frouvent de plus en plus d'adeptes dam les annees 

1830. sont rarement acquis en grand nombre: un ou deux seulement dans la majeure partie des 
foyers et ils accompagnent gCneralment un ensemble de chaises avec lesquelles ils s'assonissent. 
Un bon exemple de ce phCnom2ne est celui du docteur Joseph Momin de Quebec. rapport6 dans 
John R. Porter (dir.), Un an de vivre. Le meuble de gotif a l'epoque victorienne au Quebec. 
Monutal. Mu&e des Beaux-arts de MonWUIusie  de la civilisation, 1993. p. 139. 



dam le simng room qui fait parfois office de bureau? Les donnkes de nos 

inventaires indiquent toutefois que la bibliothlkpe tarde B s'implanter chez les 

marchands bas-canadiens du debut du sikle,  et lorsqu'elle semble faire partie du 

mobiiier d'une borne partie d'entre eux A partir de la troisikrne decennie, elle se 

rtpartit encore ~ 2 s  inegalement (tableau 5).  C'est d e w s  qu'elles seraient plus 

courantes, dans le milieu politique enve autres. et plus paniculikrernent parmi les 

conseillers 16gislatifs et exkcutifs. Enue 18 10 et 1830, une enquf te dans ce milieu 

a dernontr6 qu'il y avait en effet une bibliothkque chez 55 B d'entre eux et que 

parmi ces demiers, 45 4c posdderaient plus de 200 livres". 

n faut se garder de relier trop 6troitement ces donntes au niveau de culture 

ou de curiosit6 intellectuelle car la bibliothkque que nous considCrons ici n'est 

qu'une pibce de mobilier envisagke exclusivement comme objet de decor. Par 

exemple, enue 1820 et 1825, quatre inventaires de marchands quebbcois sur douze 

(33 9r) indiquent une bibliothtque mais les sept auues ne signaient aucun livre 

alors qu'a Montreal, il n'y a que trois bibliothkques pour 26 marchands mais pres 

de la moitit des autres posskdent des livres. Ce qui importe donc de retenir ici. 

c'est 2 la fois la montie tardive et la presence exclusive de ce meuhle i la fois 

tbnctionnel et tr6s decoratif chez I'Clite. 

Tout p&s de la bibliothtque, les notaires mentionnent parfois la presence 

d'un bureau de travail" chez les memhres de 1'Clite marchande et professionnelle 

ou bien d'un ecntoire ou d'un pupitre chez quelques artisans ou habitants. Chez 

les premiers, la comptabilisation est inutile B cause de la m&me amhiguYt6 

26 Sur L'emplacement des bibliotheques dam la region de Qu&c, voir G. Bervin. &pace 
physique et cuItute matQielle des marchands nt5gociants..,~, up. cit., p. 13. 

"7 G. Bervin, ~Environnement mattiriel et activith Cconomiques ... B,, p.51. 

" Issu de l'&xitoire mural du moine du ~ o ~ e n - & e .  le bureau serait pa& GItalie la France 
dam la dewiihne moitie du XVF siecle (S. Giedion, op. cit., p. 270) et des te debut du sikle 
suivant on en trouve quelques sp5cirnens fabriquCs ici meme au Canada. (R. L. SCyin, Ln 
civilis~ian traditionnelle de I'Habitant au 17' er 1 8  sigcfes, MonrrM et Paris, Fides, 1967, p. 
377). Pour affmer que ces meubles Ctaient fabriques dam la colonie, I'auteur s'appuie sur le fait 
qu'ils Ctaient fabriquds de bois d'Qable. 



terminologique qui entourait les commodes, s a d  chez les anglophones dont 

I'inventaire est r6digk en anglais et dans lesquels le writing desk ne porte B aucune 

confusion. Chez les autres, la pdsence d16critoires et de pupitres est trop 

sporadique pour aftwinner qutil se dessine un quelconque mouvement B la hausse 

de ce type de meuhle durant le premier tiers du XIXe  siikle meme s'ils 

apparaissent un peu plus nomhrew dans les m e e s  1830. 

1 -5. L'horloge 

On a dit que le temps ttait une des obsessions du X W F  siikle et que de 

ce fait, les instruments conps pour le mesurer tels que monues, cadrans, pendules 

et horloges soy sont propagk A Paris, ce sont les pendules et les horloges qui se 

genhlisent au point d'arteindre p&s de 40 Q des foyers dam la deuxi&rne moitik 

du sibcle? Au Canada par come, meme si cette prEoccupation traverse 

1'Atlantique avec l'ebte, car c'est une de ses obsessions et plus particulitrement de 

1'6lite marchande, elle met plus de temps B se concdtiser, y compris chez les plus 

fortunbM. C'est que l'horloge n'est pas seulement un cadran qui wous avertit de 

tous les moments qui vous sont enleves, et qui ne reviendront plusn. pour 

paraphraser Louis-Skbastien Mercier, un observateur perspicace de la scene 

franpise de 1 '~poque~~,  mais un meuble dont la fonction omementale est 

indiscutahle. On la coniond d'ailleurs ais6ment dans les inventaires du XVIIIe 

sibcle et mCme du debut du XI.' avec la pendule, instrument heaucoup plus petit 

genhlernent depos5 sur le tablier de la cheminh ou accrochk au mur, sans doute 

puce que la plupart des horloges dtaient actionnks par des pendules. Mais 

l'horloge est un gros meuble tds on6reux qui sera connu plus tard sous le nom 

" Sla l'importance du temps dam la colonir. voir le chapitre 3 de Y. Desloges. op. cit. On 
trouve des horloges dam mobs de 10 8 des foyers & la capitale du pays au milieu du XWI? 
siMe (donnCes W e s  du tableau 35 & la page 159 & l'etude pdcit6e). 

" Auteur de Le Tableau de Paris publie en 12 volumes ii Amsterdam entre 1781 et 1788, chez 
qui 1e.s auteurs qui etudient la phode puisent volontt!. Cite dans Ibid.. 



d'horloge grand-pgre. Pour cette raison sans doute, ne la trouve-t-on dans gutre 

plus de 20 5% des foyers de marchands A Qutbec et dam 33 % i Montreal B la fin 

du sikcle (tableau 5). 

Tout comme le sofa en fait, I'horloge est surtout un ph6nornihe du XIX' 

si6cle. et ce n'est pas avant la deuxibme dCcennie qu'elle se popularise. Elle fait 

alors chez les artisans et Ies habitants un bond considerable. enregistrant des 

augmentations de 50 B 100 9 tandis que chez les marchands elle continue son 

ascension qui n'a jarnais cessC depuis le siecle precedent pour atteindre pr6s des 

trois quarts des foyers d b  les a . & s  1825. 

La valeur d'une belle horloge varie principdement en fonction de la qualit6 

du cadran, la plupart du temps importC, mais aussi de la gaine qui est parfois 

confectionnee par des ebdnistes reconnus. Cenaines ne d e n t  qu'une soixantaine 

de livres. d'autres plus de 300. Le coQt a constituk un sdrieux frein B sa 

popularisation. La percke des horloges apIPs les annees 1810 n'est probab!ement 

pas ttrangtre au fait que les voisins du Sud en fabriquent dkjh en serie et que 

certains d'enue eux ont vu dans le Canada un march6 sufisamment lucratif pour 

venir s'y installer et imposer leur procedt de fabrication aux horlogers locaux. Les 

plus connus sont les cinq fr2res Twiss du Connecticut Venus s'installer ii Montr&l 

entre 1821 et 1836 et qui auraient fabriquC une grande quantirC d'horloges grand- 

pbre B mouvement de bois de cerisier et B boite de pin, un bois commun et 

facilement accessible". V6ritable symhole la fois de la modernid et de  la 

nouvelle conception du temps que travail et Cchanges commerciaux imposent. 

l'horloge atteindra tous les groupes sociaux et fera partie du decor de prks de 10 4r 

des interieurs des paysans et des artisans dbs les annkes 1830-1835. 

" Sur les styles et la nature des borloges fabriquees par les e r e s  Twiss. voir John A. Fleming. 
Les meubles peints du Canada Jraqais 1760-1840, Ottawa, Toronto, Camden House-Musk 
canadien des civilisations, 1994, pp. 22, 6 1 et 125. 



2. Les 6liments dhratifk 

Dans le premier tiers du XM' sikcle. le Bas-Canada est envahi comme 

jamais auparavant par une multitude d'objets de consommation dont plusieurs sont 

tout A fait nouveaux alors que d'auues sont simplement adaptes I la mode de 

IEpoque. Parmi ceux-ci tigurent une quantite impressionnante d'objets dkcoratih 

que les nouveaux procedes de fabrication de masse de la r6volution indusuielle 

en cours rendent plus accessibles. Au delA des quelques meubles d'apparat dkji 

mentionnks, quelques autres se sont ajoutks tels que gukridons. vaisseliers vitrks. 

garde-robes et tables ovales ou rondes, mais pour la rnajorit6, le dtcor est 

essenuellement ass& par une drie d'accessoires. Ceux-ci vont de l'unique rideau 

suspendu A la fenZue de la porte au simple miroir deformant accrochC au mur 

chez les plus humbles, du portrait de famille peint par un artiste local ou des 

figurines en porcelaine bien en w e  sur le manteau de la cheminte aux gravures 

representant des paysages europeens chez les plus fortun&. C'est un fait hien 

connu, les inventaires permettent rarement de dkcrire dans le detail tous ces ohjets 

mais les informations sont suffisantes pour qu'on puisse saisir I1&olution des plus 

dCterminants d'entre eux, Cvolution qui se fait plus ou moins Ientement st 

graduellement selon le niveau de fortune et sans doute aussi le poids des 

traditions. 

2.1. Les revetements 

2.1.1. La peinture, les tentures et le papier peint 

On ne sait pas encore si l'applicadon de peinture sur Ies murs interieurs des 

maisons h i t  pratique courante au XVme siecle. Les quelques auteurs qui ont 

abordt le sujet ne s'entendent pas: cenains affirment qu'aucun document de 

1'6poque ne fait mention de boiseries ou d'intkrieurs peint~'~;  d'autres au contraire 

pensent qu'on peignait murs de pliiue, murs lambrissks er boiseries interieures. 

33 Michel Gaumont, La Place Royale, ses maisons, ses habitarus, Quebec, minisrere des 
Affaires culturelles, 1976, p. 46 et Peter N. Moogk, BuiIding a House irt New France, Toronto, 
McClelland and Stewart, 1977, p. 43. 



appuyant leur dire sur les traditions franqaises. sur quelques commandes de 

peinture provenant dEurope des le deuxi5me quart du XVmL sikcle et sur les 

annonces de journaux de la deuxiPme moitiC du sihcle". D'auues enfin s'en 

remettent ii Pehr Kalrn qui aurait dit: .A I'int6rieur des habitations les murs ktaient 

gCnCralement blanchis ... Ils pouvaient Eue badigeonnes de diverses couleurs-fi 

Cetre observation du voyageur Finlandais n'a jamais 6 3  retrouv6e dans differences 

uaductions de son recit de voyage35. En fait, Kalm fait effectivement allusion h 

la peinture intkrieure rnais ses observations se rapportent 11 des institutions 

religieuses tels les couvents de 11H6tel-Dieu et des Ursulines 2 Qukhec oG 

effectivernent les murs des salles destinees au travail sont peints et d&or& et ceux 

des chambres des soeurs, les cellules comme les appelle Kalm. nsont absolument 

nus et sans peinture~'~. 

En fait. la peinture etait certainement utiliske dans les habitations des plus 

nantis comme en font foi les descriptions de certaines maisons et les cornmandes 

d'huile de lin, de pigments bleus, de <<Blanc de Ctruse>>, de <<Blanc dEspagne* et 

d'ocres de toutes couleurs qui se multiplient dans la deuxihe moitit du sii?cleV7. 

Quant B savoir si cene pratique Ctait repandue, c'est une toute auve question. Ni 

les inventaires apr& dkces, ni les march& de construction den font mention, les 

premiers pace que la peinture n'est pas un hien meuble au meme titre que les 

34 J. A. Fleming, op. cit., pp. 35-39 et 104-109. L'auteur s'appuie aussi sur les plus kcentes 
theses dam le domaine et sur Ramsay Traquair, T7le Old Arcftirecture of Quebec (1 947) qui nlh&ite 
pas h g h h l i s e r  it I'ensemble de la Nouvelle-France des phenomenes parfois poncruels et nes 
locdist%. Fleming fair aussi me synthkse de la litthture historique se rapportant ii la peinture 
intkrieure, syatbese laquele nous avons puid abondamment. 

35 C i ~  par Anroine Roy dans Les lenres, fes sciences et les a m  au Canuda sous le reirne 
fraqais, Paris, Jouve, 1930, p. 193 et repris par J. A. Fleming, p. 39. Ce dernier auteur n'a pas 
retrouvC la citation dans les decx traductions franpises courantes que sont l'edition de 1880 
(Montrtal, Berthiaume) et & 1977 (Montreal. edition Pierre Ttisseyre) et nous ne I'avons pas 
muvC non pIus dam l't5dition amtkicaine de Dover Publications de 1987 (Perer KafmS Travels in 
North America, The English Version of 1770, Revised from the original Swedish and edited by 
Adolph B. Benson). 

P.  Kalm, op. cit., pp. 228 et 281. 

" J .  Fleming, op. cit., pp. 104-107. 



auues redtements tels que rideaux ou tentures. les seconds parce qu'ils s'en 

tiement genkralement aux travaux de charpente. de menuiserie et  de rnaqonnerie. 

Restent les haux de location et les quelques remarques des contemporains qui 

permettent quelques hypotkkses sur les reintes B la mode mais non sur la 

popularid de la pratique3'. 

Chez les plus humbles, du moins chez les locataires, et ils sont majoritaires 

i Quebec comme ii Montr6al au d6hut du XIX' sitcle, les couleurs choisies sont 

gCnCralernent piles: le blanc. le beige et l'6cru de l'enduit de plfue semhlent Ctre 

Ies couleurs dominantes. C'est du moins ce que laissent entendre les nomhreuses 

interdictions stipulkes dans les baux de location. interdictions qui se font de plus 

en plus frkquentes apr& les annees 1810. annCes justement o t ~  les stocks de 

peinture des marchands apparaissent plus Wquemment dans les joumaux er 

comptent une palette de couleurs plus variee. On bannit autant peinture B l'huile 

que peinture 2 I'eau et les couleurs qui s'iloignent des tons pzes sont nettemmt 

2 proscrire. A un commis anglaisu qui veut louer une demi-maison 2 Quebec en 

1817, le propriktaire avertit qu'il <me doit pas merue d'ocre ni couleur B I'eau j. 

I'intirieur de la maison>? Faut-il voir dans ces interdictions une simple pratique 

courante que les propriktaires veulent enrayer ou s'agit-il sirnplement de rtponses 

A quelques demandes qui soxtent de I'ordinaire ? 

Chez les plus riches, la palette des couleurs est heaucoup plus vaste de 

sorte que certains utilisent les couleurs foncees 2 la mode comme le turquoise et 

le hleu mais les teintes piiles demeurent les priEn5es de 1'CLite. En ce domaine 

comme en bien d'autres, les residences luxueuses des ilites donnent le ton et celle 

du gouverneur du Bas-Canada n'est pas la moindre. Lorsque lord Aylmer prend 

MCme aux &its-~nis. et tout particuli2rement en Nouvelle-Anglecare, irs plus rt2centrs 
recherches sur Ies couleurs remettent en cause celles qui ont servi documenter des sites 
historiques aussi imponants que Williamsburg. Voir Mary Miley Theobald, (<Repainting the Town. 
With scientific help from Marti-Senour's color analysts~~, Colonikal Willimnsburg, Summer 1994. 
pp. 52-54. 

39 ANQ-Q. greffe de Jean Belanga. 27 fewier 18 17. Voir aussi un auue rxemplr au mCme 
greffe, 3 decernbrt: I8 18. 



la relhe de son pdd&esseur (Sir James Kempt) en 1831. son Cpouse est tout 

Ctonnee de n'y vower aucun rniroir ni ornement dans aucun des salons mais en 

revanche elle appdcie la couleur des murs: K.. j'd heureusement uouve toutes les 

pi2ces peintes en heige, ce qui est exactement ce que j'aurais d~sirt?~>>, s'empresse- 

t-elle dlCcrire sitBt mivee A Quebec. 

Meme si la peinture conuihue i transformer I'ambiance d'une piece. les 

principaux revetements auxquels la plus grande partie de la population a recours 

en ce premier tiers du XIXe sibcle sont les tapis, les rideaux. Ies tentures et le 

papier peint. Les inventaires sont peu loquaces sur les deux demiers types de 

revetement. pas suffisamment precis en tout cas pour nous pennettre de bien 

cemer la rkalitk. Il faut dire que la signification des termes porte i confusion: la 

tenture est un terme g6nCrique qui peut englober plusieun revstemem de mur de 

sone qu'elle peut aussi bien Cue faite d'etoffe que de papier. Aussi. les premieres 

mentions de tenrure dans les inventaires de quelques marchands de la tin du 

XVIIIe sikcle se &?rent-elks 2 des Ctoffes. sans daute quelques vieilles pieces de 

tapisserie de Bergame achetees il y a longtemps. comme celles que ['on trouve 

chez le marchand rnontrt5aIais ~t ienne Campion4' alors que les demieres mentions. 

qui apparaissent dans les annees 1830, n'apponent aucune prkision. Les 

consequences de cette ambiguitt5 sont toutefois minimes pour noue propos car les 

mentions sont peu nomhreuses. ce qui signifie que ce support decoratif devenait 

de moins en moins rkpandu au debut du XIXC sikcle. remplack sans doute par les 

rideaux. 

Semblable confusion entoure le papier peint que les contempordins 

confondent impunCment avec la waie tapisserie. Sur le sujet, les inventaires sont 

peu utiles puisqu'ils dinventorient generalement pas les Clkments qui font partie 

de la structure de la maison comme les Ctagtres, les armoires encasuees et les 

U] Rapporu5 dam B . Dufebvre (J. Castonguay 1, Cinq femnes el nous. Qdbec. Belisle &li[eur. 

1950, p. 218. 

'I ANQ-M, greffe de Jean-Guillaume Delisle. minute 5043, invenlaire ditienne Campion. 1 I 
janvier 1796. 



papiers peints. Les baux de location et les quelques rares rapports d'archkologie 

historique sont ici d'un hien meilleur secours. Tous deux affirment la presence de 

papier peint sur les murs de cenaines maisons. sans toutefois nous permetve d'en 

estimer la popularitd4'. 

Meme si le papier peint tel qu'on le connait aujourd'hui est un produi~ du 

XVme sitcle et qu'il en vient meme i diu6ner la tapisserie dans les foyers de 

certaines regions franqaises db la deuxieme moitie du si?cle4', il semhle qu'il 

faille attendre sa production de masse vers les annies 1840 et conskquemment un 

prix plus abordable. pour qu'il se rkpandeu. Dans les quelque 1 000 baux de 

location et march& de construction consult6s entre 1810 et 1849 dam le quanier 

ouvrier de Saint-Roch de Qukhec. on a reperk B peine une dizaine de mentions de 

papier peint. soit pour en interdire I'utilisation. soit. plus frequemment, pour en 

exiger la pose par le locaceur dans une des pikes de la maison. Citons seulement 

le cas du navigateur Watson Sheriff qui loue en 18 12 une maison entikre et exige 

que le propriitaire h i  fournisse <<de la tapisserie pour tapisser la grande 

chambre4',. De telles exigences sont rues  au debut du sEcle et le fait que le 

navigateur loue la maison entitre plut6t qu'une partie n'est pas Ctranger h sa 

demande. Les locataires qui suftisent B peine B payer une chambre dans le grenier 

d'une petite maison. ce qui n'est pas rare dans les quaniers ouvriers de Quebec et 

Montrt5al apr2s 18 10- 18 15. ne peuvent se permenre de telles exigences. Ceux-18 

42 Ce qui n'est pas le cas des annkes posiCrieures h 1840; ks restaurations et les reconstitutions 
de maisons historiques sont nombre-es h Quebec c o m e  a Montreal. 

1 3  Micheline Baulant, ~L'apprt2ciation du niveau de vie. Un probleme, une soIution~, Hisrvtrr 

er Mesure, vol. IV, no 314, (1989). p. 289. L'Cmde a port& sur la &€ion & Meaux. Voir aussi 
Daniel Roche. Le peuple de Paris. p. 153. 

' La production en drie et A un coBt moindre a ete rendue possible lorsqu'on a rempiad v m  
les annees 1840 le hkx d'impression en hoi .  par des cylindrrs gravCs. commr an I'avait fait 
auparavant avec les rissus. Sur Ie sujet, voir enm aums etudes, Ncmnan J.  G. Pr~unds. Herrnl~ m i  
Home. A Histon of *lnrurioI Qdrure. Blwmingron and Indianapolis. Indiana L'nivmity Press. 
1989. p. 383 st Peter Thornton. L'ipoque er sun srylr.... p. 23. 

" ANQ-Q. g e f f e  dr Jean Belanger. bail entre W a ~ ~ o n  Sheriff cc A. P2pin dit Lachance. 14 
janvier 1812. 



se contentent donc de pikes aux murs nus dont les interstices sont simplement 

calfat& ou, l'occasion, de murs enduits d'une couche de pl2w. Et meme dans 

ce dernier cas, l'impression qui se degage de la lecture des baux de location est 

que seuls les locataires de maisons entihres exigent, au besoin, que l'on *tire les 

joints en dedans et en dehorsn et que l'on termine le tout par des uenduits hien 

polis en plitre ou en grisw. 

2.1.2. Les tapis 

A l'inverse des revztements pr&tdents, les informations disponibles sur les 

tapis et les rideaux suftkent ii bien cemer les &olutions qui se dessinent en ce 

premier tiers du sikle. 

LRS tapis de table, utilids tgalement sur les buffets et les commodes. et 

les tapis de parquet sont les principaux revetements qui circulent dans la colonie 

au XVIIIe siikle. k s  documents mentionnent aussi les tapis de muraille qui sont 

en fait des tapisseries, un revetement mural t d s  en vogue en France durant tout 

le XVIIIe sDcle. y compris parmi les couches populaires les plus ais&s. mais il 

I'est beaucoup moins au Canada? Les plus connues et aussi les plus communes 

sont les tapisseries de Bergame, du nom de la ville oii elle a etf5 invende. Les 

tapis de parquet sont sans contredit les plus nombreux mais ils sont encore 

reservt5s une Clite, tout comme en France et en Angleterre d'ailleurs. Les 

quelques etudes sur les int&ieux-s des habitations du complexe sidhrgique des 

Forges du Saint-Maurice de mCme que celles sur les artisans de Montreal et de 

46 Sur la popukitt! & la tapisserie en France c o m e  revOtement mud, h valeur decorative 
ou calorifique, voir D. Roche, Le peuple de Par is..., pp. 153-154 et A. Pardailhe-Galabrun, La 
~iossunce & I 'imiume ... , pp. 368-369. Sur son importance dans la principle ville du Canada, voir 
Y. Desloges, Une ville & locataires. pp. 157-159. De 40 a60 8 des officiers et des marchands 
en pos&dent mais seulement & 5 ii 12 % &s artisans. 



QuChec n'en ont dv6K aucun4'. et celles sur la population parisienne du XVIIIe 

si&cle en signalent dans 10 % seulement des foyers, les plus aisQ &idemmenP. 

En fait, au milieu du XVIII' sikle,  les tapis import& demeurent encore 

heaucoup trop chers pour Ctre ttendus sur les planchen souvent ma1 envetenus de 

sorte que les plus beaux sont accroch&s au mur atin de servir Cgalement de 

revetement thermique. Mais les avances de la technologic dans la dewibme moitiC 

du s ik le  vont provoquer une prolif6ration de nouveaux procbd6s donnant lieu il 

la fabrication de tapis plus grands et de meillewe qualite comme le tapis dir de 

Bruxelles, et aussi de tapis plus communs il un prix plus abordable comme le 

Scorch carper, tapis reversible sans velour4g. Cela va pennettre une premi8re 

percke des tapis parmi les plus aisCs, comme le dkmontrent hien nos dondes  

tides des inventaires qui indiquent que les deux tiers des marchands urhains en 

posskdent ii la fin du sikcle (tableau 9)50. Pour les artisans et les habitants. le tapis 

est encore un objet de luxe et les rares qui en possedent le deposent aussi souvent 

sur les tables ou les buffets que sur les planchedl. Malgre l'tvolution constante 

des techniques de fabrication au tournant du XMe sitcle et l'ouvermre de fabriques 

aux h i t s - ~ n i s  d2s 1790, et peu de temps a p r h  au Canada, les coiits demeurent 

trop Clev6s pour bon nombre. Seuls les plus & l'aise des anisans et des habitants 

47 Luce Vermette, Lo vie domestique aux Forges du Saint-Maurice, p. 62; Joge Desbiens, Le 
nivenu de vie et I'univers domestique ..., p. 89 et J.-P. Hardy, ~Quelques aspects du niveau de 
richesse ... N, pp. 369-372. 

A- Pardailhe-Galabrim, op. cir.. p. 375. 

49 Doreen Yarwcwd, Five Hundred Years of Techwlogy in the Hornc. Londres, B. T. Batsford 
Ltd., 1983, p. 115 et Peter Thornton, op. cit., pp. 101, 155 et 228. 

50 En ne considhnt que les marchands urbains de Monaeal, La proportion de proprietaires de 
tapis est La &me dam Ies deux villes, soit 66 46. 

" M a l e  l'absence de tapis chez les artisans de la fin du XVIT siecle dans mon 
&himtillomage, certah, peu nombreux encon!, en possedaieru. Voir J. Desbiens, op. c i~ . .  pp. 89- 
90. 
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pourront s'en procurer durant tout le premier tiers du XM' sikcie. soit entre 20 et 

30 4r d'artisans et au plus 20 % dhabitand'. 

I TABLEAU 9 : Objets dicoratifs 
Proportion (5%) d'inventaires contenant au moins un de ces objets 

Tapis M' 

A 

H 

Rideau M 

A 

H 

Miroir M 

A 

H 

L 

M= marcbands; A= artisans: H=habitants 

A dkfaut de tapis, il n'est pas improbable toutefois que les moins fortun& 

se tournent vers les <<toiles cirkes ou peintes B I'huile*. des imitations de tapis dit 

de Turquie ou de tout autre tapis i motifs animaliers et floraux5' appeles 

communtment <<prklart* et parfois 4nol6urn* mais en realit& le vrai linoleum 

n'est pas encore invent&". Impossible par c o m e  d'6valuer la popularitk de tels 

recouvrements: ils apparaissent dans les inventaires aprks dCc6s ii partir des annies 

" Un si faible pourcenmge chez les habitants surprend d'aumt plus qu'entre 3 1 et 47 Q drs 
families de la dgion de Quebec seraient equip& d'un metier A tisser enue 1792 el 1835. Au sujet 
de 1'Cquipement relit2 Zi la fabrication des textiles de toms sanes, voir David-Thiery Ruddel. <.The 
Domestic Textile Industry in the Region and City of Quebec, 1792-18350. BHCM. no 17 
(printemps 1983), pp. 95-125. 

53 P. ~ornton,  op. cir., p. 155. 

D. Yarwood, op. cit.. p. 115. 



18 10 sous &Y&entes fomes - pussage oil cloth, carpet cover, etc. - mais leur 

presence est trop sporadique pour se tier il ce seul document On sait pourtant 

qu'ils ftaient accessibles puisque dts 1812, le peintre Louis Dulongpre ouvre il 

Qu6hec une <<manufacture de tapis de toiles c i r h  ou peintes il i'huile. et offre 

meme A sa client&le de lui en fabriquer sur mesure, soit pour les appartements. soit 

pour les passages? 

Ici comme ailleurs, qualit6 et quantit6 opposent riches et moins riches. 

Habitants et artisans posddent rarement plus d'un tapis e t  il n'est gh5ralement pas 

de u&s grande qualite. Pour cette raison sans doute. les priseurs demeurent 

toujours avares de commentaires, r n h e  dans les ann6es 1830 alors qu'ils sont 

offerts dans de nombreux commerces. ((Petit tapisn, etapis de prdat (sic) 6valuC 

12 livres~. et egrand tapis pour plancher estime 24 livres* sont les descriptions les 

plus fdquemment utiliskes. Difficile donc de savoir s'il s'agit de tapis de laine ou 

de coton fabriquh A la maison avec les mttiers & tisser ou des tapis impones 

dVAngleterre ou des hats-unis. 

Les marchands en posedent en revanche gdnkralement plusieurs: de trois 

2 cinq au debut du sPc1e mais jusqul& 10 et meme 15 dans les annCes 1820. Chez 

eux aussi il s'en trouve des communs, tel cet oil cloth et ce scotch carpet du riche 

Henry Joseph de Montrkal tvalu6s ?i six livres chacun seulement. Ou encore tous 

ces petits tapis que lui et ses coll&gues ont l'habitude de placer devant chaque 

cheminee pour proteger le plus grand, le plus pdcieux des tapis de la naison, le 

<<tapis de Brwelles~ dont les prix vont du simple au triple (144 h 432 livres) selon 

les dimensions, la qualit6 et l ' u s d .  Le tapis de Bruxelles est le tapis le plus 

recherche B partir des a n n h  1820 de sorte qu'on le place gentralement dans le 

grand salon (drawing room ou chambre de compagnie) mais il en est d'autres, de 

55 La Gazette de Qubbec, 23 avril 1812. Sur l'importance de l'oeuvre du peintre Louis 
Dulongpn5, voir infra 

' ANQ-M, greffe de G. D. Amoldi, mventaire de Henry Joseph. 24 juillet 1832: mventaire de 
Horatio Gates, 6 mai 1 834; greffe de Peter Lukin, mventaire de F. A. Trot tier-Desrivii?res, 16 mars 
1830. 



qualit6 un peu rnoindre. tels le Kidderminster et le Benerion qu'on trouve sunout 

dans la salle i manger ou encore les tapis de passage et d'escalier qu'on multiplie 

dam les annkes 1830 et qui deviendront vite d'un usage courant. 

2.1.3. Les rideaux 

Les voyageurs qui sillonnent les regions rurales du Bas-Canada durant les 

premi&res dCcennies du XIXe sikcle ne font jarnais de remarques au sujet des 

rideaux de feneves ou de portes, et pour cause. Les rideaux sont encore un 

phCnom&ne urbain tout comme ils 1'6taient au sibcle preckdent. I1 y eut 

certainement des exceptions que d'aucuns se sont empressts d'ktendre j. l'ensernhle 

du monde rural" mais le phCnomi5ne Ctait tout i fair urbain, et il s'est developpC 

graduellement tout au long du X W P  sikle. A QuChec par exemple. la ville ia 

plus populeuse du pays. la proportion de maisons oh il y a des rideaux aux 

fenewes passe de 30 9r au debut du sikcle B environ 55 % au milieu. un 

pourcentage impressionnant si on considbre que les habitations de I'Cpoque avaient 

aussi des contrevents. Pr6cisons toutefois que cette nouvelle habitude de suspendre 

des rideaux aux feneves et aux pones, que ce soit pour stopper les courants d'air 

ou pour l'effet dtcoratif. trait le fait des plus aids, c'est-2-dire des conseillers. des 

ot'ficiers. des hauts lbnctionnaires et des marchands st nkgoc ian~~ .  

Cene habitude s'est dkveloppee i la faveur des diffkrentes innovations 

ayant cours dans I'industrie du textile durant tout le XVIIIe sikcle, en France aussi 

hien qu'en Angleterre. berceau de l'industrialisation. et qui ont eu pour efkt 

immidiat de faciliter I'acc2s de nouveaux tissus B un plus grand nombre. Lr coton. 

57 R. L. SCguin dam La civilirarion tradionnelle ..., pp. 397-398. signale que des fenetrrs des 
habitations, meme les plus reculks, sont ordinairemem garnies de jolis tissus~~. Et & suivre une 
serie de rtftrences B des invenraires, la plupart du XVII' siikle. II ne peut s'agir que d'excrptions 
car nous en avons trouve ues peu dans les inventaires des habitants, tant de la rtgion moncnhhise 
que qu&5coise, avant les 18 15. 

Toures ces donnks sur la ville de Quebec sont tirks de la plus rigoureuse etude qui ait kt2 
faire sur le sujet, soit crlle de Y. Desloges. Une rille de locnraires. pp. 158-159. Les pourcentages 
proviennent du tableau 33. 



l'indienne, un tissu de coton colod par impression. et  cenains lainages comme la 

serge supplantent graduellement en popularit6 la hergame. le cadis ou la simple 

toile de uaite. tous des dssus reiativement grossiers et bon marcht". Aussi verra-1- 

on dans les villes de plus en plus d'anisans se procurer qui, des rideaux de serge. 

une etoffe de Iaine commune cems'. mais aux couleurs plus variees comme le 

ven. le bleu ou le rouge; qui des rideaux de toile peinte: qui encore. insatisfaits 

de rideaux simples. un morceau de falhala cousu au has du rideau atin d'y ajouter 

un peu de fantaisie*. h i s .  a la faveur de la conjoncture favorable du dehut du 

XIX' sikcle, les artisans des villes adopteront en grand nomhre les rideaux. Le 

sondage effectd parmi les charpentiers. les menuisiers et les tbrgerons de la seule 

ville de Quebec r6vkIe en effet une progression constante entre le debut du siecle 

et les anntes 1830- 1835: lz pourcentage de foyers enregistrant des rideaux passe 

de 36 ii 53 (tableau 9)? Mais ceux qui hahitent en dehors des principaux noyaux 

de population, les artisans des Forges du Saint-Maurice par exemple"'. ou ceux qui 

vivent en pleine campagne. adoptent sensihlement la meme attitude que les 

habitants pour qui le rideau n'est pas encore un ohjet trks convoitt. 

Le milieu rural est effectivement peu touche par les changements qui 

transfoment I'industrie textile au XVIII' s ik l e  et jettent sur le march6 une 

panoplie de nouveaux tissus. Marginal au XVIIIe siecle dam le monde rural". le 

59 Sur les tissus et les changements en France au cours du XVIIIe siikle, voir D. Roche. op. 
cir., p. 154: A. Pardailh&Galabrun, op. cit.. pp. 372-373 et pp. 479480 pour la signification des 
tames. Sur les changements B Quebec. voir Y. Desloges. Ibrd. Sur la variett! des tissus et des 
couIeurs. voir R. L. Seguin. Ibid., et N. Genet, Habirarion er ardnagement .... p. 94. 

J. Desbiens, op. cif.. pp. 89-90. 

61 A Montreal. 06 1'6chantillonnape compte plus d'anisans provenant du milieu rural qu'a 
QuCbec. les pourcentages sont cons&pemment inftrieurs pour 1es mPmes p&iodes. soit 18.7 8 et 
3 4 3  %. 

Absents au XVIIIC siecle. les ridaux apparaissent tardivement. soit au ddhut du sikde 
suivant et sont peu nombreux. L. Vennene, La vie dornestique .... p. 387. 

L'expression est empruntee A C. Dessureault et J. Dickinson. Niveau de vie er reprodunion 
sociale .... p. 20. qui a f f i e n t  que le rideau est adopte pduellement mais plus rapidement A la 
Nriphtrie de la v i k  que dans les regions eloignCes, affmation corrobortk par nos donnkes. 



rideau le restera pendant tout le premier tiers du si2cle suivant Les inventaires en 

revelent dans quelque 5 9 seulement des foyers en 1807- 18 12 et dans guere plus 

de 18 9 dans les annees 1830- 1835 (tableau 9). C'est donc tardivement qu'on les 

adopte et il y a tout lieu de croire qu'ils I'aient Cti davantage pour leur appon 

decoratif et calorifique que comme moyen de se proteger des regards indiscrets. 

Les maisons sont en effet hien protkgies des regards indiscrers depuis longtemps 

puisque d'une part. Ies fenetres sont gdnkralement couvertes de papier ou de toile 

quasi opaques durant I'hiver, habitude hien Ctablie au XVIII' siecle et qui persiste 

nu d&ut du s iMe  suivant et que d'auue part. les maisons sont assez distmtes les 

unes des auues. Quant 3. I'effet thermique recherche. I'argument est B considCrer 

mais son appon est sans doute secondaire car le chaut'fige domestique s'est dkj5 

considdrablement amtliort5 lorsque le nombre de rideaux augmente. En effet. avant 

1810. les foyers ne disposent gutre de plus de un ou deux rideaux. resemts 

prohahlement 2 la fenEtre de la pone ou de la fa~ade.  et par la suite. heaucoup 

plus dans la region rnonu6aIaise que qdhecoise. on en possede souvent six et 

parfois davantage (ils sont generalernent inventorids par paires). Aussi, pour les 

annees 1830-1835. la moyenne de rideaux par foyer est-elle de 6.5 dans la region 

montr&laise c o m e  3.6 dans l'autre (tableau 10). Et ceux qui en affichent le plus 

sont generalement Ies m h e s  qui posedent tapis et autres ClCrnents dkcoratifs. 

signe non seulement d'une mode mais aussi d'un niveau de richesse accru. 

Pour I'tlite politique. marchande et professionnelle. nous l'avons d6jP 

mentiom& le rideau est un Cltment acquis d b  le XVIII' si2cIe. Il s'en trouve dms 

plus de 50 % de leurs habitations dans les annies 1 7 4 0 1 7 5 0 ~  et A la fin du sikcle. 

r a m  sont celles dont les pones et les fenetres ne sont pas dkcoees de rideaux aux 

tissus plus raffinks les uns que les auues. Chez cette elite, le rideau est d'ahord 

associC au decor tout en assurant une cenaine intimite avant que de servir de 

coupe-froid. Et ii I'inverse des a w e s  groupes sociaux. il y en a presque autant qui 

en possbdent B la campagne qu'8 la ville. Les moins fonunks en auront 

68 Y. Dedoges, op. cit., pp. 158-159. 





du coton brodk ou <<ouvr6~~, du basin, de la toile de Russie et de la mousseline. 

des tissus plus raftln& et consCquemment plus chers. Mais n'insistons pas 

davantage sur cet appon decoratif que constitue le rideau: c'est indhiahlement une 

pMce maiuesse de tout ameuhlement de riches - chaises et fauteuils recouvens de 

tissus assortis aux rideaux en temoignent frequemrnent - mais c'est encore peu en 

cornparaison de tous les autres objets qu'on suspendra au mur en ce premier tiers 

du XIX' sii%le. 

2.2. La ddcoration murale 

2-2.1. Les miroirs 

A cause de la place prepondkrante que tient le miroir parmi les ohjets 

dkcoratifs de toute habitation dks le XVIII' s i k l e  mais aussi 2 cause de la 

puissance de sa symholique. le miroir a Ctk l'ohjet de I'attention de nomhreux 

chercheurs de differentes disciplines tant en Europe qu'aux ~tats-unis et au 

Canadah6. 

D2s la premitre rnoitii du XVTII' siecle. les miroirs, toutes dimensions 

confondues, car il en est de tout petits - moins de 300 centimetres carrks (50 

pouces cures) - sont presents dam quaue mgnages sur cinq dam la ville de 

~uehec? 11 en existe de toutes les qualites. les plus pauvres doivent se contenter 

de simples miroirs de fer-hlanc ou de c ~ i v r e ~ ~  mais la plupan se procurent de 

vkritahles places. partbis bien encadrkes et de dimensions imposantes. pouvant 

atteindre plus d'un mktre carre (250 pouces carres). Il faut dire que I'industrie 

tianqaise, avec i sa tete la manufacture royale prodgee de Saint-Gobin. enregistre 

€4 Mentionnons seulement les quelques etudes qui nous ont guide: m Europe. Jean Bauclrillarrl. 
Le gstime des objers; D. Roche, op. cit. pp. 154-158; Carole Shammas, '<The Domestic 
Environment in Early Modern England and America,,, Journal of Social Histor?:, vol. 13. no 1 (Fall 
1980). pp. 3-23; Lorna Weatberill Consumer Behviour and Material Culture in Brimin, IMO- 
1760, Londres et New yo& Routledge. 1988. 252 p.; aux Burrs-~nis. J .  Larking. l71e R r s h a p i n ~  
of Eveqaizy Life...; au Canada, Y .  Desloges. Une ville de locnmires, pp. 157- 162. 

61 Y. Desloges, Ibid. 

POUT quelques mentions. voir R. L. Seguin. La cir*ilisnrion rradirionneife ... pp. 373 et 406. 



d'importants progrks techniques au cours du XVIIIe sikcle et rkussit B dominer ce 

secteur en Europe jusqu'au moins la tin du si?cle'? Ce n'est que quelques annCrs 

plus tard. alors que les guerres napolConiennes viennent hriser la concurrence que 

I'industrie anglaise prendra de I'importance au point de supplanter la fmnc;ai~e'~. 

Chez les artisans. ce sont ceux du veternent qui possedent le plus de 

miroirs. sans doute parce qu'il fait partie de Ieurs instruments de travail (il s'en 

trouve dans plus de 75 % de leurs foyers). Chez tous Ies auues gens de m6tier 

consid6l.e~ dam leur ensemble. il y en aurair dans un peu plus de 60 9r des 

mCnages au milieu du XVIIIe sikcle7' et gukre davantage cinquante ans plus tard 

(tableau 9). On a constat6 une semhlahle stagnation chez les artisans de Montrkal 

dont les inventaires ne rdv&lent la presence des miroirs dam moins de la moitiC 

des cas au milieu comme ii la tin du s i t ~ l e ' ~ .  

Comme dans hien d'autres secteurs, les habitants du XVIIIe sikcle sont 

moins bien pourvus en miroirs que les artisans. Les donnCes. disponihles 

seulement pour la region de Monu&.i. r&klent tourefois des progrks sensihles en 

un demi-sikcle: la proportion de de ceux qui en posstdent passe du tiers au milieu 

du sikcle B prlts de la rnoitiC dans les annkes 1770 puis aux deux tiers au tournant 

du XIXe sikcle7'. Ll s'agit d'une progression graduelle, constanre. et tout B t'ait 

remarquable que notre enquete confirme B quelques points p 2 s  (tableau 9) mais 

qui sernble s'arreter avec le dkhut du siecle. En effet. dans les uente anntes 

suivantes, il y aura toujours prlts du tiers des maisons d'habitants sans miroir. i 

tout le moins sans aucune surface r6fltchissante digne de ce nom. 

-- - 

69 D. Roche. op. cit.. pp. 155-156. 

P. Thornton. L'&poque er son s ~ l e  .... p. 1 SZ et note 46. p. 395. 

" Y. Desloges. op. cit.. p. 16 1. tableau 37. 

" J.-P. Hardy. ~Quelques aspects du niveau de richesse ..... p. 368 el tableau 9. I1 en existe ~ 1 2 s  
peu egalement chez les artisans des Forges du Saint-Maurice sous le regime franpis; ils se 
repandent surtout apes 1810. L. Vennette, La vie domesrique am Forges ..., pp. 62 ct 385. 

C. Dessureault et J. Dickinson, Niwau de vie et reproduction sociale. ... p. 2 1. 



Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait eu aucun chanpement chez les 

habitants durant cette pdriode: la qualit6 des rniroirs semhle siCue amklioree et les 

plus nantis d'entre eux en posddent davantage qu'auparavant. La quali t6 demeure 

toujours difficile B kvaluer car les notires se preoccupent plus de dimensions que 

de quaiit6 mais les annotations de plus en plus rares de apetit miroir,. ccmiroir 

cass& et a ieux miroiru laissent croire 2 une cenaine arntlioration de la qualitk. 

Mais rien evidemment de comparable ii ce qui se passe au meme moment parmi 

I'elite. comme nous le verrons plus loin. Il en est autrement des quantitks. 

r&ilatrices B coup sOr d'une lente progression. Les moyennes gkntrales. qui 

passent de 1.1 B 1.5 miroir par foyer entre la tin du XVIII' sitcle et les annCes 

1830 (tableau 10) indiquent en effet que de plus en plus d'habitants posstdent 

deux miroin. avec quelques cas de quatre et cinq miroirs. cas un peu plus 

nomhreux dans la region monu6alaise. Sans doute est-ce B un de ces cas 

exceptionnels auquel se rkfere en 1827 I'ofticier hritannique Basil Hall lorsqu'il 

mentionne que les murs de la maison dans laquelle il loge sont .<gorgeous with 
74 mirrors, so uneven. however. in their surtaces .... D. 

Au milieu du XVIIIe sitcle. conseillers politiques. fonctionnaires et 

officiers du gouvemement B Quebec sont tous hien pourvus en miroirs - it y en 

aurait chez quelque 70 % d'entre eux - mais les marchands en possedent 

davantage (76 %)'? Un demi-sikcle plus tard, les progres chez ces derniers 

demeurenc insigniiiants (78 '3) et ce n'est qu'aux environs des annCes 1820 qu'ils 

deviennent pius signiilcatifs: on y trouve alors des miroirs chez au moins neuf 

marchands sur dix (tableau 9). A Montr6al oh aucune analyse ne pone 

speciiiquement sur le milieu du XVIIIe si6cle. la proportion de proptietaires de 

miroirs reste relativement stable entre les annkes 1790 et 1835 alors qu'il y a 

toujours plus de 80 9% des inventaires de marchands qui contiennent des miroirs. 

" Basil Hall, Travels in Nonh Arnericn. in rhe Years 1827 and 1828. vol. 1. p. 396 
(dimpression en 1965). 

'' Y. Desloges. op. cir., p. 161. 
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Dans une region comme dans I'auue. les marchands posddent en moyenne 

trois miroin a la tin du XVIIIe siWe et la faihle progression enkpistree dans les 

quarante annkes suivantes est essentiellement due B queiques citadins qui pensent 

que le miroir doit se reuouver un peu panout dans la maison. ii la manikre des 

grandes demeures europeennes du XVIIF siecle (tableau 10). Ainsi. jusqu'aux 

annkes 1820- 1825. la majoritk d'enue eux se contente de deux k cinq rnimirs mais 

par la suite. hon nombre parmi les plus riches. des citadins surtout. peuvent 

enjoliver les murs de leur demeure d'une honne douzaine de glaces et parfois 

davantage. Horace Dickinson. riche marchand engag6 dans le transport de 

passagers, de marchandises et de coumer postal entre le Bas et le Haut-Canada. 

John Richardson. bien connu pour ses activites politiques. commercides et 

financitres et Peter Hensrnan Duclon ou Trottier-Destivieres font partie de ceux 

qui n'hksitent pas i se procurer les demieres nouveautks sur le march6 tel le swing 

dressing glass. sorte de miroir pivotant sur pieds. et B suspendre trois ou quatre 

miroirs dans une meme Et pas n'impone quei miroir: terrains de t k s  

grande dimension et hien enchisst% dans un cadre dore ou de hois d'acajou 

sculpt& d'autres de t'orme circulaire ou ovale. modtles u6s recherchks et 5 la fine 

pointe de la mode du dthut du sikc1e7'; d'auues entin affichent de vkritahles 

trumeaux danques de chaque cBt6 d'un chandelier B plusieurs branches. mais ces 

ohjets de luxe apparaissent tardivement dans les inventaires et demeurent l'apanage 

d'une minorite de nantis (entre 7 et 11 C/r  des marchands de Montrkal). 

L'importance du miroir au XVIIIe s ik l e  n'est pas B demoneer et celle-ci 

n'a fait que s'accroftre au debut du si&cle suivant dans toutes les couches 

socitte: les donntes des tableaux 9 et  10 sont sufisarnment Cloquentes 

76 ANQ-M, greffe de N. B. Daucet. inventaire de Horace Dickinson no 535. 2 j uillet 1832: 
greffe de W. N. Crawford, invencaire de John Richardson. 13 juin 1831; greffe de Btienne Guy. 
inventaire de Peter Hensman Tudon, 19 juillet 1834; g ~ f f e  de Peter Lukin, inventaire de Fmqois- 
Amable Trottier-Desrivihes. 16 mars 1830. 

Sur L'imponance du rniroir aux ~ t m - ~ n i s  au debut du XIXe sPcle, voir E. D. Garrett. A r  
Home. The American Family 1750-1870, New York, Harry N. Abrams. Inc., 1989, pp. 152- 153. 



multiplication des annonces de journaux viennent le ~onfirmer'~. A sa fonction 

utilitaire premiere s'ajoute bien s8r une fonction dkcorative lorsqu'il atteint une 

certaine qualitC e t  qu'il dtpasse les dimensions du petit miroir de toilette. Mais il 

a aussi une autre fonction capit.de chez les plus P I'aise. B savoir celle de reflCter 

la lueur des chandelles et des lampes 5 une Cpoque oit l'on cherche justement par 

tous les moyens possihles augmenrer la clan6 des indrieurs des maisons. Aussi. 

n'est-il pas rare de voir dans les invenraires des plus riches les luminaires recensts 

en meme temps que le miroir. ce qui suppose qu'on les a disposCs volontairement 

tout pres cie celui-ci atwin d'obtenir une meilleure luminositi. un agencement 

d'ailleurs tbn recherchk en Europe comme aux ~ ta t s -~n is" ' .  

2 - 2 2  Les images, les cadres et les tahleaux 

L ' image~e  religieuse et profane qui ome les murs des habitations et des 

institutions religieuses sous le rdgime franqais est relativement bien connue griice 

2 la m a g i s d e  these de Denis Manin. L'esrampe importee en ~ouve l l e -~ rance?  

A l'initiative des missionnaires et des communaut~s religieuses. une masse 

imposante d'oeuvres graphiques sont irnponCes de la mktropole dks le XVII' sikcle 

afin de dpondre aux pratiques devotionnelles qu'ils prkonisaient et de contrihuer 

a la conversion des Amgrindiens. Quelques marchands, surtout a p r h  170( 1. 

s'integreront B ce marche de l'estampe qui florissait en Europe. P m i  la muse de 

gravures, de peintures et d'estarnpes qui gagnent la colonie, l'estampe. c'est-&-dire 

I'image i m p r i d e  au moyen d'une planche gravee. et que l'on appelle souvent 

<<image, dans la colonie, domine indeniablernent La qualit6 des oeuvres est 

" Pow quelques exemples, v o i  Lo Garene de Qukbec. 29 juin 1815 et La Minenv. 28 janvia 
1833. Apri?s 18 15, les descriptions des rniroirs offens en vente sont beaucoup plus precises: mimirs 
B cadres dads, miroirs d~rks avec figures et miroirs d'acajou sont des mentions de plus en plus 
frQuentes. 

" Cette recherche de luminosite est evidence dans de nombreuses peintures europ5ennes et 
amkicaines de I'tpoque. Vair tout particuli&ement les ouvrages exuhement bien illustrt3 de E. 
D. Garrett, op.cit. et de P .  Thornton, op. cit. 

These de Ph. D.. FacuIte des Letues, Quebec, Universite Laval. 1990. 2 volumes. 



bvidemment 9 metue en relation directe avec Ie statut social sinon avec le niveau 

de fortune. Ainsi. trouvera-t-on les oeuvres de meilleure quditk, celles qui sont le 

plus finement gravees. chez les marchands et les fonctionnaires royaux tandis que 

les estampes tirees 2 de nombreux exemplaires, telles ces 4 0  petites images 

mangCes des rats 5 20 s piece>>, seront davantage P la portke des moins fonunCsxl. 

L'iventail des sujets sacres reprkntes est si vaste qu'il est difticik de 

rendre justice 2 I'analyse de ['auteur: ils vont de l'enfance et de la vie puhlique de 

Jesus sa Crucitixion et ii sa Passion, de la sainte Famille aux coeurs de J6us et 

de Marie en passant par Ies anges et de nomhreux saints dont saint Ignace de 

Loyola et saint Fran~ois Xavier semblent assez populaires. De tous ces th6rnes. 

le crucifix sur simple papier apparait le plus ripandu, sans doute en grande partie 

parce qu'il est le moins cherx'. 

L'imagerie profane n'apparait pas moins riche: aprks les portraits des rois 

Louis XIV et Louis XV et de cenains fonctionnaires royaux viennent les gravures 

des modes de la cour et, surtout au XVIII' si2cle. des allegories des quatre saisons. 

des vues de cenaines villes europkennes (Paris. Rouen. Amsterdam. Lishonne. 

e tc.) et des cartes g60graphiquesR'. 

Dms queue proportion ces diffkrents themes se reuouvent-ils dans les 

intt5rieurs des paniculiers et qui sont exactement les ditenteurs de ces oeuvres '! 

La thkse de Martin, malgre la richesse de sa documentation et la finesse de son 

analyse iconographique, ne s'appuie malheureusement sur aucune base statistique. 

Il est donc impossible de verifier si l'impression qui s'en degage. B savoir la 

predominance des themes religieux. correspond B la realit6 du Canada de I'tpoque. 

Pour s'approcher de cette rdalite. il faut se dfkrer B une hr&ve analyse ponctuelle 

qui pone sur les vingt demitres annkes du regime t ian~ais  et qui touche la seule 

" Ibid.. pp. 414-415. 

" Ibid.. pp. 206-208. 

" Ibid.. pp. 3 5 3 4 4 .  



ville de Montrt5alU. L'exploration de l'auteure dam quelque 150 inventaires et 165 

oeuvres graphiques lui a permis d'en aniver 2 une rkpartition peu pr6s egde des 

trois p ~ c i p a u x  themes: 35 9 de personnages. 34 Qr de sujets religieux et 3 1 % 

de sctnes de la nature. Les representations du roi, de la reine et les portraits de 

quelques grades familles de Montrial dominent les personnages; le Christ et les 

principaux Cvknernents de sa vie de meme que la sainte Vierge Iternportent sur les 

saints parmi les sujets religieux. Quant aux sctnes de la nature. elles ne sont pas 

suffisamment dCcrites pour qu'on puisse en connaitre le contenua5. 

La deuxieme question. h savoir quelle est la repartition de ces 

repr6sentations B caracere religieux ou profane parmi les diffkrents groupes 

sociaux. n'est abordCe par aucun des deux auteurs. Martin avance B plusieurs 

reprises que telle ou telle oeuvre se retrouve ;i tous les niveaux de Ia soci6tC mais 

Ies exemples qui viennent appuyer ses dires sont souvent puisks p m i  les 

marchands. les officiers supCrieurs. les professionnels. href. les notables". Quant 

au second auteur. son article visait seulement h donner un aperqu de la decoration 

murale h Montr&d B la fin du regime franpis. Pour ohtenir un ponrait qui 

corresponde davantage A la r6ditC. il faut se plonpr  dans l'analyse statistique 

d'Une ville de Iocnrnires dlYvon ~esloges*'. L'auteur n'a pas pour prkaccupation 

premi6re l'iconographie rnais plutbt la diffusion B wavers les groupes sociaux des 

ohjets dbcoratifs. qu'ils soient 2 caracdre religieux ou profane. Conscient de 

l'arnhiguite des termes relies aux oeuvres d'an dans de nornbreux inventaires et 

a4 Luce Vermette. t*Le &cor mural dam les inerieurs rnontrfhhis entre 1740 et 1 760,). dam 
RenC Bouchard (dir.), La vie quotidienne au Quebec. SiUery, Presses de 1Universit6 Laval. 1983. 
pp. 233-245. 

Ibid.. pp. 241-242. 

Ibid., pp. 208-212. L'opinion qui veut que les objea B caractere religieux soient presen~! un 
peu pmout sous le regime fran- est e s  repandue. Voir, parmi d'auues, Luc Noppen et Re& 
Villeneuve, Le rrisor du grand si2cle. QuCbec, Musk du Quebec, 1984 182 p. 

" Y .  Desloges. Une ville de locaraires, pp. 158- 16% 



voulant Cviter les meprises. il englohe sous la ruhrique ~cadres* les ohjers timt 

profanes que religieux tels que crucifix, Knitiers, portraits de saints ou de 

personnages bibliques. encadrements. images, cartes g6ographiques et meme 

horloges. 

Toutes occupations confondues, les <<cadres, tels qu'entendus par l'auteur 

seraient prisents dam environ 30 9r des foyers enue 1690 et 1749. la plus hne 

presence se situant i 38 9 dans la dkcennie 1730-1739. De l'analyse de ces 

donnees. il resson que ceux qui en poss2dent le plus sont les grands marchands 

(53 9) et les officiers et fonctionnaires de 1 ' ~ t a t  (42 %). Viennent ensuitr les 

artisans de la transformation (21 9r) suivis de pres par les petirs commercants. Les 

joumaliers sont tout B fait absents de cetre pratique. En ne tenant compte que des 

objets religieux. crest-&dire les crucifix, les benitiers et les tableaux i caractkre 

religieux, les pourcentages haissent ,pour les mimes groupes d'occupations. 3 

respectivement 39, 3 1 et 12 La forte disparit6 entre riches et moins riches de 

meme que le fait que 60 4 des objers religieux appartiennent B des personnes de 

plus de 50 am, soit un ige o t ~  l'essentiel des hiens d'une famille est dkji amask. 

suggerent que l'objet religieux n'est pas uniquement at'faire de devotion mais 

Cgalement de dCcoration. 

Si nous avons tant insist6 sur ces donnCes statistiques. c'est que d'une pan. 

elles seules permettent de dresser un portrait daliste de la diffusion des ohjets 

dCcoratifs en milieu urbain vers 1750 et que d'autre part, mEme fondtes sur une 

categorisation d'objets Itg&rernent differente de la nbtre, elles rendent possible le 

lien avec nos propres donnkes d'enquete qui dehute seulement A la fin du siecle. 

EUes permettent Cgalement de voir le chemin parcouru par tous les groupes 

sociaux ii 1'Ctude jusqu'aux annees 1830- 1835. La parcimonie avec laquelle les 

notaires livrent les informations iconographiques et la confusion des differents 

termes relies P l'imaprie ne nous pennettent mdheureusement pas d'apporter 

toujours les precisions voulues sur les pr&Zrences de cenains groupes pour l'un 

-- -- 

88 Donnees tir&s des tableaux 35. 37 et 38 de Y. Deslogea Ibid., pp. 159. 161 et 162. 



ou I'aune des differents genres. La qualitk des descriptions de telle ou telle oeuvre 

est trop souvent proportionnelle it sa valeur marchande de sorte que les themes 

repdsentes chez les plus humbles sont la piupart du temps pass& sous silence. 

Toutefois. en se concentrant sur la seule region de Montrkal - car les notaires de 

la r6gion queh~coise denomment .cadre>) ou -tableau>> B peu prks toute oeuvre 

picturale - il est quand meme possible de cerner les grandes tendances. Les 

annonces de journaux. les commandes des marchands et les plus recentes etudes 

sur la peinture et la gravure viendront ici combler les lacunes des inventaires. 

Les habitants 

Des les annkes 1820, le decor intirieur de la maison de Ithahitant ne 

ressemble plus du tout j. celui de la fin du XVIIIe sikcle alors que le 

dCpouillement ttait la r6gle. I1 y avait hien, suspendus au mur ici et 1%. quelques 

qchrist en ttainn de peu de valeur et d'une autre tpoque - l'ttain n'ktant d6ji plus 

h la mode -. quelques images dont on ignore les sujets et quelques garnitures de 

commode dont la composition n'esi @re plus connue. I1 y avait prohahlement 

aussi quelques autres babioles dtposies sur le tablier de la cheminke ou de la 

fenetre auxquelles les greffiers n'ont pritC aucune attention - bien qu'ils dent  par 

ailleurs cornptahilisC certaines paccotilles -. mais c'Ctait encore bien peu en 

cornparaison de ce qu'on allait y trouver dam les annCes 1820. 

C'est A cette Cpoque en effer qu'appanissent dans les habitations rurales. 

pour la premitre fois dans bien des cas. images. cadres, tableaux. calendriers et 

meme fleurs sCchdes qui viennent s'ajouter aux miroirs et aux quelques rideaux et 

tapis qui composaient l'essentiel du leur decor. D'ailleurs, les annonces de 

joumaux et les recits de voyage suggerent que ce n'est pas avant la deuxikme 

dtcennie que ces objets decoratifs deviennent plus accessibles. Des vendeurs 

itinerants Venus d'on ne sait oCi prennent chambre en ville, A Qu6hec. B Montreal 

et meme A Trois-Rivisres, et proposent au public des agravures de paysages et 

historiques, encadries et sous verre, des cadres 2 miniature ..., alors que d'autres, 



des artistes-peintres polyvalents, o h n t  d'ex&uter eux-mhes pomaits. peintures 

miniatures. domes et diflerents travaux sur hois. sur papier ou sur soieH9. 

C'est aussi i cette Cpoque que des quantit6s consid6rables de tableaux et 

de livres bien illustds sont crites aux encans. Celui organid par la compagnie 

Jones, White and Melvin h I'HBtel Union de QuChec en 18 15 est un bon exemple 

parmi d'autres. On veut d o n  y disposer de a399 tableaux superhes par lrs 

meilleurs artistes.. et de a300 volumes de ~ 2 s  beaux livres franqais et anglais et 

ayant un grand nombre de belles planches et Mgamment relibw*. A noter que 

l'insistance sur les .belles planches* laisse supposer, comme le veut la couturne 

en Europe, que ces illustrations peuvent eue detachies et vendues separement. De 

telles annonces se multiplieront par la suite et les oeuvres offertes seront parfois 

identitlees, 

Les voyageurs font leurs premitres remarques sur la d&oration des 

maisons rurales B peu prks B la meme kpoque. Le commandant Basil Hall est un 

des plus explicites d'enue eux lorsqu'il dtcrit en ces 

maison rurale des environs de Quebec qu'il considtre 

degante: 
The inner apartments, reserved for show, or the 
chance tourists like ourselves, were more gaily 

terrnes l'int6rieur d'une 

i la fois confortable er 

accomodation of 
tricked out with 

glossy furniture ... (and) I was fain to relieve my eyes by turning to 
the pictures of Virgins, martyrs, and crucifixions, suspended round 
the charnher, in company with a grand series of coloured prints. 
representing the life and adventure of that celebrated repro hate. 
L'ENFANT PRODIGUE - the Prodigal Son - .... 9 1 

Bien peu d'auues voyageurs vont insister sur la panoplie d'images i 

caract&re religieux qui couvrent les murs des maisons rurales mais il n'est pas 

impossible qu'il en soit ainsi chez quelques hahitants, en paniculier chez ceux qui 

89 LA Gnzene de QuPbec. 3 janvier et 15 aoiit 181 1. Bien entendu, nous cironc ici quelqurs 
exemples sedement. 

90 La Gazette de Qukbec, 16 novembre 1815. 

9' Basil Hall, op. cit., p. 396. 



font office d'auhergiste et accueillent les voyageurs en qdte de gite pour une nuit- 

A partir des annees 1820. certaines habitations. plus nornbreuses semhle-cil dans 

la region quihCcoise que montn5alaise. possedent en effet jusqu'i deux douzdnes 

i<dlirnages.. et parhis meme davantage9'. mais comme nous l'avons dejA sign&. 

les inventaires Ctant peu havards au sujet de cette iconographie. il faut se garder 

de genCrdiser ii partir des remarques des contemporains et pretendre que les sujets 

religieux dominent putout. Les quelques remarques des voyageurs laissent 

toutefois la new impression que les intkrieurs domestiques des habitants ne sont 

plus tout B fait les m h e s  qu'au debut du s f c l e  et qu'ils mkritent dlErre scruth 

plus attentiwment B la lumihe des inventaires. 

D'incroyables changements se sont effectivement rkalis6s entre la tin du 

XVIIIesitcle er les annCes 1830 chez les habinnts. Le nomhre de maisons qui 

contiennent au moins une illustration. soit une image. un cadre ou un tableau. 

passe de 2 Qr dans la region monuealaise er de 5 % dans la region quCbtcoise h 

respectivement 10 et 49 9 entre les annCes 1790 et 1830. Si les inventaires disent 

vrai, et il n'y a pas lieu de les menre en doute. il s'agit d'une vCritahle rt5volution 

du decor (tableau I I). 

Nous avons essay6 de dCceler la preference accordee par les habitants j. 

l'une ou I'auue de ces illustrations (tableau. cadre ou image) mais la confusion que 

les priseurs enuetiennent, particulierement dam la region quehkoise oh toute 

illustration est un tableau. rend la tilche impossible. Meme 2 Montreal oii on 

semble fake une constante distinction entre ces trois mediums, les r6sultat.s sont 

peu probants. Sur les 40 9 de foyers d'habitants possedam l'une ou l'auue de ces 

illusuations dam les meilleures annees (1830), un maximum de 14 Q seulement 

d'entre eux posskderait soit des images soit des cadres et le reste. des tableaux 

Voici quelques exemples d'invenraires d'habitants contenant de nombreuses illustrations: 
ANQ-Q, greffe de Alexis Duplessis. inventaire de Franqois Leblanc, 26 septembre 1820: ANQ-M. 
greffe de Pierre Vallk, inventaire de Michel Chenier, 24 septemhre 1825; ANQ-M. greffe ck 
Joseph Demers, inventaire de Denis Brassard. 19 mars 1831; ANQ-M, greffe de J.-B. Constantin. 
inventaire d'Annand Lauzon. 25 avril 1835. 



(tableau 12). Or on sait, B leur prix, que ces tableaux ne sont pas de dritables 

peintures mais de simples gravures reproduites B de nombreux exemplaires. 

TABLEAU 11 
Proportion (%) d'inventaires coatenant au m o h  un tableau, image, cadre 

1792-1796 1807-1 8 12 1 820- 1 825 1830- 1835 

I Habitants M 2 10 22 

Note: La disparite entre les artisans des dew rtgions vient surtout du fait que ceux de la dgion 
qutbtkoise sont presque tous urbains. 

D'ailleurs, le nombre de ces tableaux enrdgistr6s dam les inventaires - huit en 

moyenne durant le XIX' s ik l e  (tableau 10) - confirme que ce sont g6n6ralement 

des ouvrages de peu de qualie, ce qui ne diminue en rien Itimportance de la 

mutation du decor. 

Il convient de signaler en outre que ce ne sont pas les seuls ohjets qui 

viement Cgayer les intkrieurs. Aux couleurs et aux nouvelles vari6ds de tapis et 

de rideaux, s'ajoutent aussi dims quelques foyers des garnitures de cheminbe, des 

calendriers et des tleurs s&h&s sans compter quelques p ike s  de mohilier hien 

ex&utkes tels que coffres, chaises et tables. Meme certains p d l e s  en fonte anirent 

l'oeil aveni, tel ce (<bulky iron stove, highly polished and covered with mermaids. 

rosegays and chaplets in "alto reliovo", qui a retenu l'attention d'un voyageuP3. 

" P. Stansbuxy, A Pedestrian Tour of the Three Hundred Miles in Nonh Arne n'ca. Performed 
in the Auntmn of 1821, New Yo& J. D. Myers and Smith, 1822, p. 21 1. 



TABLEAU 12 : Accessoirs dCcoratifs 
Proportion (%) d'inventaires contenant au moins un de ces objets 

(migion montrdalaise seulement) 

Be'nitiers 

Cadres 

Calendriers 

Crucif7ix 

Figurines 

Fleurs 

Garnitures 

Images 



Les artisans 

Les anisans. du moins ceux qui font partie de nove echantillon et qui 

repdsentent les mktiers les plus populeux. ne sont gu&e mieux pourvus que les 

habitants en accessoires decoratifs de moindre valeur que sont les images. les 

calendriers et les fleurs sechees et il leur faut attendre, tout comme Ies hahitants, 

ies armies 1810- 1820 avant de s'en procurer (tableau 12). En revanche. leur niveau 

de fortune gkneralement un peu plus ClevC permet B un plus grand nomhre d'enue 

eux d'acquerir des biens plus co0teux. C'esr le cas par exemple des tapis et des 

tableaux. mais tgalement des garnitures de cheminke. un Clement decoratif 2 la 

mode convoitk par It61ite d& la deuxieme dkennie du sKcle et que quelques 

habitants seulement pourront se procurer. Leur aisance. bien relative. s'affirme 

Cgalement par une moyenne un peu plus Clev6e d16it5ments decoratifs que chez les 

habitants, 

Les marchands 

Aux images et aux cadres pr&r& par les habitants et B un moindre degre 

par les artisans. les marchands opposent souvent de vtritables tableaux de peintres. 

des portraits de famille ou de personnages illustres et des garnitures de cheminie 

plus sophistiqukes les unes que les autres. On ne rendra hidemment jamais justice 

au decor du riche en s'arrEtant 2 ces seuls objets mais ils suffisent B nous indiquer 

les nouvelles tendances du premier tiers du XLXe sitcle. 

Avec le miroir et les rideaux, les tableaux sont les objets decoratif's de 

pddilection des marchands au toumant du XD(' siLle. Dans 13 region 

montr&laise, il s'en trouve dans deux foyers de marchands sur trois P la fin du 

XVme si2cle. et cette proportion se maintiendn sensihlement au mEme niveau 

durant tout le premier quart du sEcle suivant puis dkclinera par la suite, sans 

doute puce que la panoplie d'ohjets dkcoratifs disponihles sur le march6 

s'agrandit. Les donnCes d'ensemble (tableau 11) donnent l'impression que cet 

aspect du dkor est demeur6 immuahle pendant qu'A peu pr&s tous les autres 

domaines de Itactiviu5 humaine connaissaient une effervescence sans precedent. I1 



n'en est rien. Premierement, un veritable fos& qui &pare m x  et urbains en ce 

domaine B la fin du sikcle, du moins dans la region montddaise: parmi le tiers 

de ceux qui ne possedent aucun tableau, 44 4r hahitent la carnpagne contre 

seulement 17 % la ville. Par la suite, et ce d2s le d6but du nouveau siixle, la 

campagne rejoindra la ville. En milieu urbain. l'avance se serait donc faite dans 

la deuxieme moitie du XVIIIe sitcleM et en milieu rural. durant le tiers de s i k l e  

scivant. 

Les rnoyennes de tableaux. qui vont de 9 5 12 par habitation de marchands 

dans la dgion montrMaise par exemple. cache aussi une importante facette de la 

r6alitC. De nombreux membres de M i t e  accrochent d&ormais aux murs de leur 

maison une quantite considerable de tahleaux rarement intgalke auparavmt. Au 

toumant du si8cle. quelques marchands en possbdent dejh une vingtaine ( ~ t i e n n e  

Campion. Arnable DCzery et  Charles-FrkdCric Lehne de Montreal par exemple) 

mais par la suite. il n'est pas rare d'en v o w e r  une trentaine, autant i la campagne 

qu ' i  la ville, et le maximum connu &ant de 38 chez Trottier-DesRivikres en 

1830~~. Dans cenains cas. on est pone A croire que de v6ritahles collections 

paniculieres sont en train d'&e constitut5es. mais pour en & u e  plus certain. il 

faudrait en savoir davantage sur les oeuvres des plus imponants propriktaires". 

Bien entendu, tous ces tahleaux n'ont pas la meme valeur ni la meme qualit& 

Cenains sont de v6ritahles peintures B I'huile d o r s  que d'auues ne sont que des 

a Wcisons que dam nos pourcentages -seuLs Ies tableaux. les images et Ies cadres ont &e 
considQt!s alors que: l'etude du milieu du XVIII' sikle (Y. Desloges) englobe plusieurs objets 
dtcoratifs dont les benitiers, les crucifix et meme les horloges . 

95 ANQ-M, greffe de Peter Lukin. inventaire de Franqois-Amable Trottier-Desrivieres. 16 mars 
1830. A Quebec. la situation n'est gu* differem: dam les annees 1820, Jacob Pozer et John 
Reinhart en ont une vingmine et William Burns 27. Voir la description de Itint&eur de cmains 
& ces marchands dans G. Bervin, &space physique et culture mathielle ...*, op. cit., pp. 39-54. 

" Sur les coUections qui se constituent durant cene @ode et les difficult& relites a lcrurs 
Etudes, voir John R. Porter, &es perspectives du marche de Ia peinture: enm les besoins matheis 
et le goGt de I'm). dam Mario BCland (dir.), La peinture au Qubbec 1820-1860. Nouveaus 
regards, muvelles perspectives, Qu&c, Musk du QuCbedLes Publications du Quebec. 19%) 1. pp. 
14-15. 



reproductions encaddes que 1es notaires ou les clercs appellent encore tableaux 

mais rien ne nous permet de distinguer les uns des autres. Meme les prix qui 

pourraient normdement nous servir de guide ne sont pas toujours des indicateurs 

fid2les car i1 est trop d'oeuvres qui sont estirnees globdement. 

Beaucoup plus r6vklateur encore de cette montee des oeuvres graphiques 

est le houillonnement culture1 du premier tiers du XIX sitcle alors que genres et 

sujets &latent littkralement. Ce mouvement est perceptible i l'occasion dans les 

inventaires aprks d&&s et confirme par les imposantes commandes de marchands 

et les nomhreux sewices qu'artistes locaux ou itrangers offrent B la population par 

Itintermediaire des annonces de journaux. 

Le toumant du XIX' siecle. plus prkcisiment les annkes 1790 a 1820. est 

en effet considkrk B juste titre par les historiens de l'art comme la periode 

d'emergence de la peinture has-canadienneg7. Avant la fin du sikle. les artistes 

canadiens Franqois Baillarge er Franqois Beaucoun reviennent d'un sejour de 

formation en France et s'installent l'un Quebec, l'autre 5 Montreal. Leur inflence 

sur les auues artistes. quoique difficile B Cvaluer. est certaine. De nomhreux 

artistes europkens viennent aussi visiter le Canada. Crnains prennent residence au 

pays. tel le Franpis Louis Dulongprk. artiste prolifique et polyvalent qui participa 

activement B la vie culturelle de Montreal et B qui on attrihue durant sa longue 

carribre quelque 3 500 portraits B l'huile ou encore 1'Allemand William Berczy. 

bien connu aujourd'hui pour ses portraits de James McGill, I'homme d'affaires i 

l'origine de la fondation de l'universitk qui pone son norn et de Lo Famille 

Woolsey. le seul portrait connu du debut du siecle qui reunit autant de memhres 

" Le r&ume qui suit sur l'art de la peintm et de la gravure dam le premier tiers du XIX' 
si&le s'inspire de Mu& effectuee par une Quipe d'historiens de I'm sous la direction de Maria 
Beland, La peinrure au Que'bec 1820- I8jO. QuCbec, Musk du QuCbec/Les Publications du Quebec. 
1991. 605 p. fitant donne I'irnpornce. en tant que synWse d'un phenomene. des articles qur 
l'ouvrage contient, je donne tout de suite la rfftirence des trois articles qui m'ont surtout ett! utiles: 
John R. Porter, <<La perspectives du marche de la peinture: entre les besoins mat&iels et le goiit 
de I'arb, pp. I 1-35: Paul Bourassa a Regards sur la ressemblance: le poruait au Bas-Canadam. pp. 
36-49; Laurier Laaoix, <<hue la norme et Ie fragment: Cltments pour une esthetique de la * r i d  
1820-1850 au Qu6becw. pp. 60-75. 



d'une mCme familleg*. D'autres. plus nombreux. ne sont que de passage mais 

n'influencent pas moins la peinture bas-canadienne. Il y a d'abord les paysagistes 

aquarellistes hritanniques Venus avec l'armee qui vont donner 2 la population un 

avant-goiit du paysage. un genre qui va dominer la peinture aprls 1850 surtout. 

James Peachey. Thomas Davies et George Heriot comptent parmi les plus connus 

aujourd'hui parce que plusieurs de leurs oeuvres ont Ctk bien conservBes et 

demeurent de precieux documents ethnographiques pour 1'Ctude du toumant du 

X X e  siecle. Ll y a ensuite les portraitistes anglais et arnericains qui se promenent 

d'une ville B l'auue (Monu6ai. Qukbec et Trois-Rivitres), parcourant parfois la 

campagne et offrant tant6t un portrait j. l'huile ou une silhouette grand format 

appliquke sur un decor et agremend de tilets d'or ou d'argent pour les notables. 

tantbt un simple protil en noir pour les bourses moins garnies. On connait assez 

peu ces artistes de passage et la lecture de leurs annonces dam les journaux laisse 

entendre que certains d'entre eux sont encore B la recherche de la notoritte. Tel 

semhle Stre le cas de Mr. Dame qui loue temporairement une chamhre rue Saint- 

Jean h Quebec et offre <<to execute miniarure painting in a style which he hopes 

will be thought worthy the attention of those who wish to possess correct. 

likenesses of their friendsw,>. 

Les quelque trente anntes qui vont suivre (1820- 1850) sont dites 

d'afhnation et d'epanouissement de la peinture bas-cmadienne. Aux nomhreuses 

peintures omant dkji les eglises et les institutions religieuses, qui sont en quelque 

sorte les musees de 1'Cpoque. viennent s'ajouter au debut de cette periode environ 

180 toiles Cpargnees des destructions de la RCvolution franpise par I'ahhe 

Philippe-Jean-Louis Desjardins qui les expedie A son frkre Louis-Joseph B QuChec 

'?a M .  BCIand, Ibid. Pour Dulongprt, voir particuli2rement les pages 22, 23 et 249 et Bruce G. 
Wilson, Les identitks coloniales. Le Canada de 1760 a 1815, Ottawa, Archives nationales du 
Canada, 1988, p. 176. Pour Berczy, M. Beland, Ibid, pp. 11 et 139 A 144. 

99 La Gazerre de Qukbec, 3 janvier 181 1. Parmi les poruaitistes les plus connus d m t  cetre 
mode,  mentionnons John Jones, E b b  Metcalf et Genitt Schipper. De telles annonces app-von~ 
durant toute la ptriode etudiee: voir par exemple celle de E. M. Clifford dam La Minerre du 8 
awil 1833. 



pour cue v e n d u e ~ ' ~ ~ .  Ces peintures. la plupart d'inspiration religieuse et de main 

de grands rnaiues. servironr de mod51es i plusieurs copisres et auront une 

influence sur la technique de certains autres. Cette periode verra aussi s'kpanouir 

la carriere de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs qui devront se monuer 

polyvalents pour survivre car le march6 de I'm demeure encore resueint j. une 

i n f i e  panie de la population. rnalgrk Ies progrks consid&ahles accompiis depuis 

le dkhut du sikcle. Jean-Baptiste Roy-Audy, Joseph Ugart5. Antoine Piamondon 

et Louis-Hubert Triaud, pour n'en nommer que quelques-uns, sont de ceux-li. Il 

y en a bien d'auues. tels ThCophile Hamel, lfIrlandais James Duncan. le 

Neerlandais Cornelius Krieghod 1'Italien Gerome Fassio, Robert Clow Todd. 

James Pattison Cockburn. sans compter les nomhreux militaires britanniques. mais 

avec ces demiers noms nous sommes dej5 la limite du cadre temporel de notre 

Ctude. 

La production locale durant toute cette pdriode est largement dominee par 

le portrait et la peinture d'histoire comme on I'appelai~ i l'ipoque. c'est-5-dire 

i'oeuvre 2 caracCre religie~x'~'. Le tableau religieux peut aussi bien Etre une 

composition originale qu'une copie fidtle ou remanih, pratique hien itahlie depuis 

le regime franqais. Le portrait est exCcutd avec une variCt6 de prockdb et repond 

& une non moins grande variCtt5 de fortunes et de statuts sociaux. Le portrait peint 

5 I'huile, qu'il soit en pied ou en buste, semhle ripondre aux exigences des 

personnages officiels et des grandes farnilles alors que I'aquarelle sur papier ou 

carton et la simple silhouette decoupee sur papier noir sont adapdes ;1 un plus 

grand nombre de bourses. Plusieurs artistes s'adonnent aussi au paysage mais c'est 

un genre qui s'affrmera avec beaucoup plus de sBret6 vers le milieu du siikle. 

puis dominera cardment par la suite. 

100 Sur les toiles de Desjardins, on peut consulter le n5sumC de J. R. Porter &s c<Les 
perspectives du marche ... BB, Ibid., p. 14. 

lo' S ur Ies rbemes dominants de la peinture cle I'tpoque. voir sunout les pages 1 3. 2 1 et 6 1 dtt 
M. Beland Ibid- 



Le marche has-canadien n'est toutefois pas captif de ses artistes locaux ou 

de passage car quelques marchands font rtiguli&ernent venir d'Europe 

d'importantes quantites de gravures et de peintures. Ces oeuvres sont ensuite 

revendues B des paniculiers ou, plus t'requernrnent, aux enchkres et se reuowent 

chez les cornmerpnts loca~x'~'.  On connait d q 9  l'encan tenu B I'HBtel Union en 

18 15 oh 400 tableaux rt 300 livres sont off'erts au public. Mentionnons aussi celui 

du marchand Johan Christopher Reiffenstein qui met en vente en 1823 .pas moins 

de 118 tableaux tant profanes que religieux appanenant aux Ccoles flamande. 

hollandaise et it.aliennel0'*. Par la suite. au moins jusqu'aux armies 1835. de telles 

annonces apparaitront avec une plus grande frkquence. timoignant non seulement 

de la progression du marche de l'an mais aussi d'une plus grande diversit6 de 

sujets qui viennent s'ajouter B la production locale1@'. 

A la peinture d'histoire toujours omniprksente avec, entre autres, la CGne 

de I'Eucharistie, la Descente de la Croix, le Parriarche Abraham et Sainr-Jean 

pr2chant dam le dksert. s'ajoutent de nomhreuses scenes de guerre parmi 

lesquelles 1'Empereur Napoleon est bien representti avec 1'Adieu de Fontainebieuu, 

la Revue du GtinPral Bonapane, la BaraiZle d'Ausrerlitz et le Rerour de i'fle 

d'~lbp'O'. Non par ardre d'irnportance car il n'existe aucun moyen de les quantifier. 

vient ensuite un meli-mClo de paysages plus ou moins rornantiques et de scenes 

champ&es representant des lieux aussi divers que les cantons de Beme en Suisse. 

le lac Maggiore en Italie. le village de lMathon pr2.s de Malvern-Hills en 

lo' John Lamben observait ddja que les encans etaient si populaires qu'ils nuisaient m h e  aux 
marchands locaux. J. Lambert. Travels through Lower Canada ... p. 23. 

Io3 J.  R. Porter, Ibid., p. 14. Une dizaine d'annks plus tard, Baizaretti et Cie vendra aux 
magasins du m b e  Reiffenstein 34 tableaux A I'huile de l'tcole flaman& et italienne. La Gazette 
de Qut?bec, 24 juilIet 1832. 

la Un dkompte superficirl des arrivages d'oeuvres graphiques en provenance d'Eumpe effectue 
A partir des seuls journaux de 1815 B 1855 donne un minimum de 18 536 gravures et 442 tableaux. 
Rappone dans J. R. Porter, Ibid., p. 14. L'auteur n'a manifestanent pas inclus Ies 399 tableaux 
vendus par Jones, White and Melvin que nous avons signal& plus haut. 



hgleterre. ~ l a  ville de Douvres et le rocher escarpt! de Shakespeare>, et un 4 ~ i r n p  

de BohCmiens la clartk du feu peint sur le c h ~ n e . b ~ ~ ~ .  Le mouvement romantique 

est aussi present avec les oeuvres d'un de ses pdcurseurs, Salvator Rosa. qui 

voisinent des scenes hucoliques executees par d'ohscurs 

EnBn. le portrait tient aussi une place imponante dam les importations 

meme si une plkthore d'anistes locaux et de passage se preterit volontiers 5 ce 

genre en vogue. Affectionne par quelques grandes familles du XVme si&Ael". 

panicuIierement lorsqu'il represente le chef de famille. le portrait connait un 

certain regain au debut du XIX' si2cle. Ne nous attardons pas sur les copies 

peintes B l'huile; eUes sont assez bien connues pour ne pas y revenir. Signalons 

en revanche que des gravures en couleur de personnaps qui ont rnarquk l'histoire 

rkenre se vendent couramrnent dans les magasins et les encans. On connait hien 

celles de Monseigneur Joseph-Octave Plessis et de sir James Henry Craig. 

respectivement M q u e  de l'fglise catholique romaine du Canada (A partir de 1806) 

et gouvemeur en chef de 1'AmCrique du Nord britannique (i partir de 1807) parce 

qu'ils ont Ctk peints et reproduits B plusieurs reprises - il y en aurait 28 diffgrents 

de  lessi is'^ -. rnais il en est de nombreuses auves qui n'ont pu vaincre Ies affres 

du temps. Celles des quaue chefs hurons de Jeune Lorette virus de leur costume 

traditionnel dont l'original a ete peint lors de leur voyage 2 Londres en 1825 en 

font panie''O. 

106 La Gcette de Qukbec. 3 mars 1835. 

Io7 La G c e m  de Qukbec, 2 novembre 1826. 

L. Vennene. nLe decor mural ..... p. 240 et Y. Deslogrs. op. cit. . pp. 159-16 1. 

Im Voir L'annoncr du 4 juillet 181 1 dan. Lo Garerte de QuPhec. I1 y aurait 27 portraits connus 
de Plessis et etudib par Lucille Rouleau-Ross dims l e s  versions connues du ponrair dr 
Monseigneur Joseph-Ocmve Plessis (1763-1825) et la conjoncture des atrributions pictorales ciu 

d4bur du XIX* sigcle, these de maitrise, Universite Concordia (Montrthl), 1983. Cite dam la 
biographie de Plessis ddig& par James H. Lambert. DBC. vol. VI, pp. 646-661. Pour le 
gouvemew Craig, se ref- aussi ii sa biographie errite par J .-P. Wallet, dans le DBC, vol. V. pp. 
226-235. 

'lo Lo Ga-ette de Quebec. 25 juin 1827. 



L'engouernent d'une partie de la population pour l'art, plus paniculierement 

pour I'art graphique. se d v d e  egalement dans la multiplication des cours de 

peinture et de dessin qui sont offens dans les principales villes du Bas-Canada 

durant le premier tiers du X K e  sPcle. Aux cows dispends par les artistes ayanr 

deji acquis une certaine renomrnCel". aussi souvent hCIas pour survivre que pour 

inculquer ou accroitre le gofit de l 'm. s'ajoute la concurrence parfois fkroce 

d'artistes itinkrants inconnus ou meconnus. Certaines de leurs annonces tCmoignent 

B merveille de la polyvalence des talents qui s'bveillent et de l'ouverture du marche 

de I'm ii des domaines autres que les gravures et les tableaux. Un seul exemple 

suffit B illustrer cette tendance. celui de mademoiselle E. Graham qui veut 

dispenser des cours ..to a select class of young ladies in drawing and painting on 

velvet, japanning in black and colours, bronze figures. gold or silver and others 

fashionable works1 '% 

2.3. Les garnitures de cheminke 

En 1815. I'Cveil de la population i i'm est toutefois encore bien timide au 

dire meme des contemporains. et rnettra du temps prendre une certaine ampleur. 

Encore en 183 1. lorsque Lady Aylrner amenage dans ses nouveaux appanements 

et tente de les dicorer avec ses nomhreux objets d'an et bibelots apponks 

d'Europe, elle dira: 4 hope we shall. when finished, look very Classical 

altogether, more so than can justly he appreciated here. where a love for the Arts 

is quite in its infancy. but all this will improve like every other thing. I douht not. 

in this land of lmprovementH'.~ 

I1 ne faut kvidemment pas prendre B la lettre le jugement de Lady Aylmer. 

ni ceux des cornmerpnts qui importent de plus en plus d'accessoires decoratifs 

I l l  Sur les cours donnks par les anistes recannus et sur I'ahsence d'CcoIe Cart au Bas-Canada. 
voir L. Lacroix. Zntre la norme et le ffasment ... B, Ibid., p. 63, 

'I' La Gazette de QuPbec, 24 aofit 18 15. 

'I3 Laiy Aylmer.  recollections of Canada)>, W Q ,  1934 1935, p. 3 16. 



tels que vases de porcelaine. de  S b v ~ s  ou des Indes. hustes e n  pliue. en bronze 

ou en marbre. pots i tleurs, horloges. etc.. et  qui ne se ggnent pas pour affirrner 

que ces objets sont d'une telle nouveaute <<qu1il n'en avait jamais etd import6 dans 

ce  pays"",. En fait. plusieurs de ces hihelots ne sont pas nouveaux et ii s'en 

trouvait chez les plus riches au X W I c  sitcle"' mais le  contexte est maintenan1 

tout i fait diffirent. Le bouillonnement qui se  remarque d a m  tout le secteur des 

arts graphiques dans le premier tiers du XMc sikcle s'inscrit dans un mouvement 

de consommation que l'amklioration des techniques de fabrication et 

l'augmentation des fortunes d'un grand nomhre ont rendu possible. Et ce 

foisonnement s'accompagne. chez une minorite. d'une nouvelle sensihilite aux 

belles choses qui proliferent sur le marcht has-canadien. Ces belles choses. c'esr-i- 

dire toutes celles qui viennent agrementer le decor d'une maison, sont Cvidemment 

uop  nombreuses pour qu'on p u k e  en kpuiser ici toute la richesse et la variitk. 

Mentionnons seulement les bouquets de tleurs sCch6es qui deviennent B la mode 

au debut du sikcle en ~ u r o p e " ~  et que l'on retrouve chez un peu plus de 11 C/r des 

habitants et des artisans apr2s 1815 (tableau 12) et sans doute davantage chez les 

plus fortunis mais on ne prend meme pas la peine de les inventorier. 

probahlement parce que la qualit6 du contenant retient toute I'attention des 

priseurs"'. Signalons aussi les coquillages que l'on remarque de plus en plus aprk 

I14 Voir un de ces exemples dans La Gazerre de Que'hec. 16 aoiit 1827. 

"' Quelques exemples du XVIIP siecle sont rappones dans L. Decarie-Audet. N. Genet rt L. 
Vermette. Les objets familiers de nos ancitres. Montdal. Les &litions de I'Hornme. 1974. p. 136 
et dam R. L. Seguin, Lo civzlis~tion rraditionnelle ...,pp. 369-370. Aucune Ctude ne pone 
spt5cifiquement sur les bibelots. entre autres Ies garnitures de chemink. qui pounant prolifirent 
durant ce siecle en Europe. A ce sujet. voir Pierre Verlet, La maison du XVIII' siicle en France. 
pp. 97-98; P. Thornton. op. cit.; et A. Parclailh&GaIabrun, La naissance de 1 'intime ..., pp. 393-394. 

116 P. Thornron. L'Ppoque er son szyle .... pp. I57 et 254. Aux ~ t a t s - ~ n i s .  I'utilisatinn des fleurs 

cornme element Ucorarif se gCnmise ap&s 1820. E. D. Garrett. At Home. ... pp. 72-73. 

"' Lorsgu'il y en a beaucoup comme chez Tronier-Desivieres - d 4  pots et caisses P bouquets 
et a planteshb - , les priseurs prennent toutefois soin de les Cvaluer. ANQ-M. mffe  de Peter Lukin. 
inventaire de Franqois-Amable Trottier-Desrivihs, 16 mars 1830. 



1825 sur les bureaux de quelques marchands urbains"'. ou encore les oiseaux. tout 

paniculii5rement les serins mais A I'occacion des perroquets. qu'hahitants, artisans 

ou marchands aiment tgalement encager- L'arnour des oiseaux ne connait pas dr 

classe. Pour les fins de notre andyse, insistons davantage par conwe sur la 

qmniture de cherninke., cet ensemble de hihelots qui oment les tahlettes des 

cheminbes. 

Malgr6 l'imponance accrue du po6le dans le premier tiers du XIX' siecle. 

la cheminke demeure le cenue du foyer pour une honne part de la population. 

Autour et dam cette masse imposante reposent gCnhlement une strie d'ohjets 

fonctionnels tels qu'ustensiles de foyer et de cuisine chez les plus humbles. 

chenets stylisis et Ccrans plus ou moins luxueux chez les plus fonunCs qui 

d'ailleurs I'utilisent rarement pour la cuisson. Quand elle n'est pas utilisCe. elle 

devient vite un des objets de decor le plus en vue de la maison. L'ouvenure est 

ohstrute par un devant de cheminie en hois ou en ~pisserie"~ et la tablette sur 

laquelle reposent souvent au XVIII' sikcle un hougeoir. un chandelier ou quelques 

pieces de vaisselle devient au XIX' I'endroit idCal pour exhiher ses dernieres 

possessions decoratives. Dans le lmgage contemporain. ces nouveautt5s s'appellent 

padois aomernents de cheminke* mais le plus souvent agarnitures de cheminCe>> 

ou <<garnitures de corniche.. 

La garniture telle qu'on l'entend en Europe au debut du XVIII' siecle est 

m e  serie de trois. cinq ou sept vases assortis en Pieencce ou en porcelaine que l'on 

expose sur la tablette de la cheminke ou sur les comiches de portes dans les 

maisons nobles et bourgeoises. Mais l'ordre et la symeuie toutes classiques sont 

118 Les coquillages sont encore trb peu nombreux sur le marche bas-canadien: nous 
mentiomons cet accessoire decoratif secondaire parce qu'il illustre bien l'ouverture du march& bas- 
canadien B la diversite de la production occidentale. Voir quelques exemples dam ANQ-M. greffe 
de NicoIas-Benjamin Doucet, inventaire & Daniei McNaughton, 19 avril 1831; greffe de Henry 
GriEn, inventaire de William Guay. 31 aoct 1832: greffe de Peter Lukin. inventaire de Edward- 
John Dudderidge, 2 septembre 1834. 

'I9 Aux  tars-unis, lonque les fleun deviennent h la mode au debut du X E  si2cle. l'itre 
demeure ouvert et on y dispose &s vases de flews. Voir quelques illustrations dims E. D. Garret. 
At Home: The American Family ... 



vite oublies durant le sikle et le nomhre d'objets qui la composent croit parfois 

d6mesur6ment. On trouve ainsi des garnitures de plus de 20 pi?ces ou 

s1entrem8ent vases. pots, tasses. soucoupes et gobelets et oa les cCramiques 

d~rninent"~. Au Bas-Canada, on prend des liheds avec les normes classiques de 

la dtcoration inttirieure de sorte que les vases voisinent les figurines et les hustes 

tandis que le bois. le verre ou le plltre concurrencent la faience. 

Chez les moins fortunes oB il y a concentration d'hahitants et d'artisans. on 

se contente genhlement de petites tigurines en platre ou de simples statues en 

hois. Ils sont tvidemment t r h  peu i possider de tels ohjets d'apparat, un veritable 

luxe pour l'epoque: le maximum chez les hahitants est atteint en 1830- 1835 avec 

2,s % et chez les artisans une dkcennie plus t6t avec 6.4 Q (tableau 12). Certaines 

de ces garnitures sont quand meme assez klaborees et les sujets representis 

rkvtlent bien les pr6occupations et le gofit des propriktaires. Les descriptions tirkes 

des inventaires sont cependant trop Cparses et succintes pour pouvoir se livrer B 

une analyse du goDt de 1'Cpoque mais certaines d'entre elles ne sont puere 

trompeuses. Ainsi en est-il de la garniture composke de < a n  savoyard. un ours. un 

honhomme i cheval. trois pots, trois honhornmes. deux chevaux. une vache. deux 

lions, un tigre. deux chiens, appartenant j. l'habitant montr&ilais Joseph 

~anouette"' . 

Chez Ies plus fortunes. les sujets sont davantage relits i la politique ou h 

la culture qu'i la nature; en gmoignent ce ebuste de Shakespeare.. chez Trottier- 

Desrivikres ou ces *<deux gamitures de figures de Bonaparte>b chez le marchand 

rural Paul Thdophile Pinsonnault de la region montr6alaise1". 11 n'est Cvidemment 

'I0 Sur les garnitures de chemintk en Europe. voir. dans I'ordre: P. Valet. op. cir . pp. 9 7-9 8: 
P. Tbornton. op. cit., p. 60; A. Pardailh&Galabrun, op. cit., p. 394. 

ANQ-M. greffe de Btienne Gay. inventaire de Joseph Lanouette no 683. 1 d&cmbrc: 18-34 
Voir aussi les ndew vaches de pGue>b de Franpis Xavier Racicot, ANQ-M. greffr dc CITsak 
Germain no 228, 30-3 1 janvier 1832. 

I" ANQ-M, greffe de Peter Lukin. inventaire de Franc;ois-Amable Trottier-Desrivieres. 16 mars 
1830 et greffe de F. H. Lrblanc, inventaire dt2 Paul 'I'htophile Pinsomault, 26 septernbre 1832. 



pas toujours aussi aisk de dkterminer les sujets de ces garnitures car elles sont 

toujoun cornpos6es de plusieurs pikes qu'on evalue comme un ensemble. Les 

matkriaux dont sont fahriqu6es les garnitures des plus riches sont aussi plus nohles 

que ceux reuouvis chez Ies moins fortun&: la porcelaine de Sevres ou des Indes. 

le verre, Ie cristal. le bronze et le marbre remplacent le hois et le plitre. Les prix 

sont evidemment en conskquence. Les garnitures des marchands William Gay et 

Trottier-Desrivitres. compodes de pots P fleur en porcelaine. de lustres de 

cheminie. de coquillages et de divers auves objets valent plus de 140 livres alors 

que celle de I'habitant Joseph Lanouette, pourtant compode de dix-sept pPces. ne 

vaut que cinq Livres. 

A la fin de la pkriode. alors que les plus pauvres cornmencent i peine h se 

procurer ce genre de garnitures. on voit poindre une nouvelle tendance chez Ies 

plus fortunes. Sur la tahlette de la chemink principale. c'est-&dire sur celle du 

salon, une horlogr ou une pendule tlanquke de chandeliers ou d'un quelconque 

hibelot remplace les garnitures uaditionnelles. reltgutes dans une autre piece ou 

CparpillCes ici et 11 sur les petites tables qui se mulriplient % la memr t5poque1? 

Les garnitures ne sont pas ntcessairement devenues une mode surannCe mais une 

partie de l'klite prkfere dbormais integer leurs composantes i la pleiade de menus 

objets decoratifs offens sur le  march^"". On commence en et'fet h 1es exhiher un 

peu partout sur les tables. les corniches et les meuhles. prbfigurant ce que 

plusieurs ont d6nommt l'encomhrement wictorien* de la deuxikme rnoitiC du 

siecle. 

123 Voir la progression fulgurante des horloges a@s 1825 au tableau 5. La pendule sur Ia 
tablette de la cheminke est une mode qui se repand & peu prh au mSme moment en Europe. Voir 
P. Verlet, Ibid. p. 98 et pour quelques illustrations, voir P. Thornton, Ibid., p. 193, illustration 250 
et p. 208, illustrations 278 et 279. 

Durant les ann&s 1830. on trouve en France une profusion d'ornements dCcoratifs et B 
meilleur prix, sable-t-il, que partout ailleurs. Frances Trollope, dans son Paris and the Parisians 
in I835 (Londres. 1836). emit au sujet de ces ornements: uUn dizihe de ce qui .serait cowidW 
comme nCcessaire pour decorer un logement commun Paris placenit une dame de Londres dam 
une position enviable par rapport B ses voisinesm. Cite dam P. Thornton, Ibid., p. 221. 



Conclusion 

Ce survol du dkcor des habitations ne rend pas tout fait justice ni la 

sobri6tk des intkrieurs modestes ni la richesse et & la somptuositk de ceux des 

plus fomnb .  Nous n'avons pu considkrer tous les objets de consommation que 

certains priseurs ont pourtant inventorit avec minutie. Mentionnons seulement les 

thennom&es, les barorn2tres. les vases d'albitre. les porcelaines, les tabatieres en 

argent ou en ivoire qu'on laisse trainer ici et 11 bien 2 la vue des visiteurs, les 

cartes gkographiques encaddes comme un tableau de qualii et les nomhreuses 

pi2ces d'argenterie que toute farnille le moindrement A l'aise s'empressait 

d'acqutrir. La quantification a ses limites. EIle permet de comaitre les pdfi5rences 

des uns et des auues, les possibilit6s et les limites de la fortune et de l'infortune. 

les heritages du passt et les nouveaut6s du si&cle. bref les tendances en matitre 

d'ohjets dkoratifs qui prennent forme et se concn5tisent parfois dans une periode 

domee. Mais les chiffres ne peuvent ii eux seuls cemer le confort, l'ohjectif 

premier de cette analyse. Marchands et artisans. citadins et ruraux qui atteignent 

ii un certain degre de richesse n'ont pas n6cessairement les m&mes inter&, les 

meme gofits et ne recourent pas inMtablement B de semblables atvibuts pour 

s'accorder un peu de confon ou pour exhiber leur statut. Aussi avons-nous eu 

recours d'autres sources, entre autres les journaux, pour tenter de saisir 

l'atmosph&re de I'epoque mais aussi pour palier les lacunes des inventaires a p r h  

d6cts. Et encore 18, des Clkments aussi dtterminants du d k o r  que sont notamment 

les styles et les couleurs du mohilier n'ont pas tt6 ahordbs. Chacun de ces sujets 

m6riterait pourtant m e  analyse d'envergure. 

Les publications traitant des styles se rhument trop souvent A d'excellents 

catalogues mais I'analyse qui relierait les styles aux groupes sociaux tout en les 

situant bien dans le temps bascanadien par opposition aux Mriodes 

conventionnelles des grands styles, se fait encore attendre. Nous avons 

volontairement la isd de cad cet important aspect du dkor.  Sur les couleurs. la 



situation historiographique est diffi5rent.e: sauf quelques exceptions1". on en est 

encore aux approximations et aux hypothtses sous pretexte que la documentation 

fait dkfaut, Les inventaires. mais non B l'exclusion des auues documents. 

pourraient partiellement combler cette lacune. A moins que cet acte notarii mente 

en multipliant les mentions de meubles peinrs 5 panir des annees 18 10- 1820 alon 

qu'il demeurait quasi muet au sikcle prkckdent sur le sujet. tout laisse croire qu'il 

s'est produit un veritable chambardement en ce domaine durant le premier tiers du 

me si5cle. Au hleu. au hleu ven et au rouge dominant du sikcle precedent 

s'ajoute en effet dans les milieux populaires une palene de couleurs et de nuances 

ktonnamment vari6e: le brun. le rouge, le rouge brun. le jaune. le hlanc. le gris 

(plus rarement) et l'imitation d'acajou. de marhre et d'krable ondC. I1 n'est 

d&ormais plus rare de trouver chez les habitants. dans une meme pike. une table 

en pin peinte en rouge accompagnCe de ses .six chaises peinies en n o i r ~  qui 

voisinent un coffre tantBt hiss6 & nu tant6t peint en bleu ou en hrun. Ou encore. 

chez les plus ZI I'aise des artisans et chez les moins fortunes des marchands et 

commercants qui veulent imiter les gofits de Elite.  on constate que le hlanc 

s'afiirme de plus en plus comme couleur ii la mode, i c6te des imitations de 

marhre, d'acajou et d'erable ondC. Commodes et buffets semblent toutefois les 

seuls meubles que I'on peint en blanc dans les annees 1825-1830 et seule une 

andyse plus fine pennettrait de repondre aux nomhreuses interrogations 

concernant certains elements dtterminants du decor que sont la diffusion sociale 

et gdographique des couleurs et des modes et les gofits d'une Cpoque en pleine 

effervescence. 

Les quelques aspects du decor que nous avons analyst% revelent quand 

meme quelques tendances assez claires: alors que les ClCments majeurs du decor 

que sont les beaux meubles. les tapis, les rideaux, les miroirs et les tableaux sont 

l 3  Sauf quelques mentions ici et k la seule etude qui fraite de la peinture dam le mohilier est 
celle, toute rdcente, de John A. Fleming, Les meubles peinrs du Canada fiancais, 1700-1540. 
Ottawa. Toronto, Camdem House-Mu& cmadien des civili~wions, 1994, 179 p. L'autew Iaise B 
penser, sans toutefois I'affmer catkgoriquement. que de nombreux meubles ttaient peints au 
XVIIIe sikle. 



dejB acquis par I'klite, les artisans et les habitants par la suite. avec parfois 

quelques dkcennies de retard. se les procurent A la mesure de leun moyens 

financiersE6. A ces pi2ces rnaitresses viennent s'ajouter une sCrie de menus objets 

de moindre vdeur qui den concourent pas moins B transformer radicalement les 

intkrieurs domestiques et B provoquer en un quart de siecle une veritable 

r6volution non seulement dans l'utilisation de I'espace mais tgalement dans la 

perception visuelle. 

'" La situation est sensiblement la mEme en Angleterm el aux Brats-~nis: ce n'est qul& la kl 
du XVIIF siMe que les plus riches commencent investir dams le decor (meubles de luxe, tapih. 
etc.) en mgme temps qu'ils amenagent les pii?ces situees P Ivavant de leur maison en chamhrtts dt: 
compagnie ou en salons. Voir B ce sujet Carole Shammas, The Pre-irtdusrrial 
Consumer in England and America. Oxford, Clarendon Press, pp. 169 et 172. 



CHAPITRE V 

La notion de propreti connait depuis le ~ o ~ e n - & e  juyu'au milieu du 

XIX' sikcle une Cvolution considerahle. tantbt faite de progr2s et de reculs. tantcit 

d'hksitations et de certitudes. mais toujours marquee de disparitis sociales 

incroyables. Les d t f i t i o n s  que nous livrent les dictionnaires actuels n'ont en fait 

qu'une relation bien dnue avec les r6alitks de l'epoque. L'eau, par exemple. 

element aujourd'hui indissociable de l'hygikne personnelle et puhlique. est 

considCree jusqu'au dCbut du XIX' sikcle comme un simple accessoire de la 

toilette personnelle qu'une partie seulement de l'elite utilise. Et celle-ci ne le fait 

qu'avec grande parcimonie. De mime en est-il du savon. connu depuis longtemps 

mais utilise jusqu'au debut du XIXe sikcle presque exclusivement par les classes 

supCrieures. C'est donc dire toute I'imponance de se  defaire des notions actuelles 

de I'hygiene et de la propretk et de s'ouvrir i de nouvelles habitudes. de nouvelles 

conduites depuis longtemps proscrites par I 'hygihe modeme, si I'on veut hien 

comprendre la situation au Bas-Canada. Parce que Ies pratiques d'ici sont un 

amalgame des coutumes frangaises et britanniques. un apercu meme t r h  

superficiel de I'6volution de la propred en France e t  en Angleteme se rkvele donc 

I La plupan des informations sur la France sont rinks des ouvrages suivants: Main Cabin. 
Le rniasme et la jompille. L'odorat et l'imaginaire social XVllr-Xl;r siecles, Paris. Rammarion. 
1982, 336 p.: lean-Pierre Goubert. La conquite de l'eau. L'avknemenr & la sanrt! a ['dge industriel. 
Paris. Laffont. 1986,302 p.: Jacques Lhnard  Archives du corps. La sanre au X K  sitcle. Rennes. 
kiitions Ouest-France, 1986, 329 p.: N a U e  Mikailoff. Les maniires de proprett! du Moyen Age 
ci nos jours, Paris. &itions Maloine. 19')(1, 214 p.: Philippe Prrror. Le rmvail des apparences ue 
les transjomtions du corps fgminin XVZIr-XLT siicle. Paris, Seuil. 1984. 280 p.; Georgrs 
Vigarello. Le propre er le safe. L'hygihe du corps depuis le Moyen Age. Paris. Seuil. 1985. 282 
p. ec Le sain er le mdsain. Santd er mieu-itre depuis le Moyen Age. Paris. Seuil. 1993. 399 p. 
Sur ltAngleterre, nous n'avons trouve aucune etude comparable aux Crudes f m p i s e s  sur l 'hy~ihe:  
les informations ont donc etC g h & s  ici et 18 dans les ouvrages suivants: Penelope J. Corfield. Tire 
impact of English Towns 170-1800, Oxford, Oxford University Press. 1982. 206 p.: Roy Poner. 
English Sociep in the Eighteenth Century, London. Allen Lane-Penguin, 1982,405 p.; F. B. Smith. 



1. La sitation en France et en Angleterre 

1.1. Du ~ o ~ e n - & e  B 1750 

Du ~ o ~ e n - A ~ e  jusqu'8 la fin du XVme si5cle. la toilette corporelle est en 

general &cher. c'est-8 dire que l'eau n'en fait pas partie. sauf 8 l'occasion pour 

se laver visage et mains. D'ailleurs, les grands dictionmires du X W  si&cle et de 

la premitre moitik du XVIIIe siecle (Furetiihe et Tr6voux) identifient toujours la 

toilette B une pike de tissu ou B un meuble. Ainsi se deflnit la toilette des 

femmes: dinges, tapis de soie ou d'autre 6toffe qu'on Ctend sur la table pour se 

deshabiller le soir et s'habiller le matim ou encore 4 e  c a d  oh sont les fads, 

pommades, essences, mouches, etc. Celle des hommes consiste en une trousse ob 

il y a les peignes, les brosses2*. 

Cette d6tinition. il va de soi, exclut la grande majori& de la population qui 

participe de t&s loin seulement l't5volution de la propretk. du moins jusqu'au 

milieu du XMe siikle. De fagon g6n6rale. la masse de la population se satisfait de 

se laver le visage et les mains de temps a autre, de changer de chemise B 

l'occasion et de souvent se coucher avec les vetements collb au corps par la sueur 

des journks laborieuses qui etaient Ieur lot. 

Pour la noblesse et une partie de la grande bourgeoisie, les pratiques de 

I'hygibne corporelle sont beaucoup plus complexes et se reBrent un systeme de 

valeurs tout B fait ttranger a la masse. Sauf quelques exceptions, ces pratiques 

s'adressent ii certaines parties du corps seulement: les cheveux, les oreilles, les 

dents, le visage et, ii l'occasion seulement, les pieds. Le corps dont on comprend 

encore ma1 le fonctionnement, conserve sa crasse. En effet, la proprete est tout 

Ttre People's Health 1830-1910, New York, HM, 1986,436 p.; Laurence Stone, The Family, Sex 
and Maniage in England 1500-1800, London Werdenfeld and Nicotson, 1977, 800 p.; James 
Walvin, English Urban Life 1776-I851, London, Hutchinson, 1984, 216 p. 

Antoine Furetike, D i e t i m i r e  universel, consenant g&t!ralement tous les motsfrongois rant 
vieux que modems et les tennes &s sciences et &s arts, T edition, La Haye et Rotterdam, A. et 
R. Leers, 1701. Dictionnuire universe1 frangois et latin, vdgairement appeld Dictionmire de 
Trtkoux, Paris, 1743, Supplhent au dictionmire universel fiaqais et larin, Paris, Cie &s 
librairies associ&s, 1752. 



enti8re bas& sur l'apparence. Et l'apparence, c'est d'abord le vttement, et 

constquemment la mode avec ses couleurs contrastantes, mais egalement ce que 

l'on appelle aujourd'hui les artifkes tels les pemques. les dentelles et les 

cosm6tiques. 

Le vEtement est important d b  le ~ o ~ e n - & e  oh il est d6jP synonyme de 

proprete et de distinction sociale. Malgr6 la prolifkration des bains publics et des 

dtuves B partir de la f i  du XIIe s ik le ,  la propretk telle qu'on l'entend aujourd'hui 

se rdsume A se laver le visage et les mains et ces opkrations se font davantage 

pour des raisons de civilit6 et de biendance que d'hygi&ne3. En effet. I'eau n'est 

pas obligatoiremenr associde au lavage ou B la propred et les bains comme les 

Ctuves. malgre une abondante litterature sur Ie sujet qui tend ti demontrer que leur 

disparition aux XVI' et X W  sitcles correspond B une certaine dgression dans 

le domaine de 1'hygi&ne4, sont plus associ6s au plaisir. 2 la dktente et mEme aux 

atripots et aux bordels5>>. En fait. dks le XVe sikcle, de nombreux bains puhlics et 

dtuves font partie des lieux de prostitution tolCrt5s par la socitd,  et durant le 

XMe s ik le  on assiste Zi me diminution graduelle de leur fdquentation en grande 

partie i cause de la peste. tlCau que I'on dit v6hiculC par l'eau. La situation n'est 

gu&e diffbrente en Anglereme; il y a bien quelques variantes dam le vetement 

mais l'eau n'est pas plus associte au lavage oo Ia propree. D'ailleurs, comme le 

demonue si bien les illustrations de l'kpoque, la gentry qui frequente les hains 

publics se baigne tout habUe6. 

Du XVIe au milieu du XVIF si2cle. la conception que l'on se fait du 

v6tement est legtrement modifiee mais elle n ' a l t k  pas profondement la notion de 

* Voir entre autres, les romans hisroriques de Jeanne Bourin qui s'appuient fonemenr sur les 
interpr&ations de RCgine Pernoud. 

' G. Vigarello, op. cit.. pp. 37-42. 

Norman Potmds. Heart and Home. A History of Material Cutwe, Bloomington and 
Indianapolis, Indiana University Press, 1989, p. 192. 



propretC. Quelques nouvelles pratiques seulement s'ajoutent alors que d'autres sont 

a proscrire. Le vetement demeure toujoun synonyme de proprete. plus 

paniculitrernent au X W  sikle.  Par exemple, comme on comprend encore tr?s 

ma1 le foncdomement du corps, on croit pouvoir se dkbarrasser de la crasse. des 

poux et des puces, non pas en se lavant - bains publics et  etuves existent pounant 

encore au dkbut du XWe sibcle -, mais en changeant de chemise. Les thCories 

dominantes qui circulent veulent que puces et poux proviennent de la transpiration. 

Par contre, et  c'est 12 une modification qui en entrainera d'autres, cette conception 

conduit gentilshommes et bourgeois B changer plus souvent de linge. en paniculier 

la chemise qui colle directement au corps. Cette chemise. il faut donc en prendre 

soin car c'est elle qui remplace I'eau et qui nettoie le corps. Les plus riches 

utiliseront des tissus B trame bien s e d e  comme le taffetas ou le tabis, dkriv6s de 

la soie; les plus pauvres devront se  contenter d'un treillis grossier A base de 

chanvre'. Influende par la mode italieme, la noblesse franqaise multipliers par 

la suite les vgtements par-dessus les chemises. On en profite donc pour faire 

Ctalage d'une varittt croissante de tissus aux couleurs de plus en plus contrastantes 

avec le blanc des dentelles du collet et des manches de meme que du visage que 

l'on s'efforce de blanchir B I'aide de fard et de poudre. Le blanc, a l'instar du 

viitement, s ym bolise toujoun la nenet6 jusqu'au XVIII' sitcle. 

A ces pratiques tout axees sur le paraitre, s'ajoute une nouvelle attitude en 

ce qui touche aux cheveux. Peu envetenus jusqu'au X W e  siecle, ils sont pones 

tant6t courts tantSt longs et la plupart du temps, ils sont simplement peignb dam 

le but premier d'enlever les poux et  les puces qui pullulent autant chez les femrnes 

que chez les hommes. Mais voila que dborrnais l'on ne doit plus les peigner mais 

les poudrer. La poudre, en plus de parfwner, desdche les cheveux, camoufle Ies 

cheveux gras et sales, c r k  l'iuusion de la proprete et pemet  dlCviter le plus 

souvent possible le recours l'eau. Car l'eau, malgrt5 la toilette &he de I'kpoque. 

7 N. MWdoff, op. cit., p. 54. 



est quand mime utiliske pour les ablutions partielles telles celles du visage. des 

mains et des cheveux il l'occasion. 

C'est aussi l'kpoque oii la permque se r6pand puis se perfectionne jusqu'g 

la fin du XVne sitcle alors qu'elle atteindra le sommet du raffinement et de 

l'exuavagance. Elle demeure aussi populaire au siMe suivant qui ajouten de 

nouveaux styles aussi originaux et excentriques les uns que les autres. 

Au moment meme oil tissus et couleurs proliferent, oii poudres. t'ards et 

essences de toutes sortes se multiplient. on rejette l'eau d'une voix presque 

unanime. en particulier l'eau chaude et titde. En effet, les mddecins l'accusent d ' i  

peu prks cous les maux: Cpidemies de peste. de cholera. de syphilis. Elle serait 

poneuse de maladies et leur principal agent de propagation- Comme on ne 

comprend pas davantage le fonctionnement du corps que le phknomkne de la 

transmission des maladies. on croit que l'eau ouvre les pores de la peau. s'infiltre 

dans le corps et aneint les organes. L'air vici6 qui rQne alors dans les villes 

emprunterait cette voie ouverte par l'eau et serait aussi responsable de nomhreuses 

maladies. Cenains prktendent meme qu'elle ramollit les moeurs, annihile I'Cnergie 

et la volond. Bref. elle est B proscrire. En meme temps que bains et etuves publics 

ferment graduellement leurs pones dam les premitres dtcemies du XVII' sikcle. 

on se pr6occupe des plans d'eau stagnante et des tgouts B ciel ouven des 

principles villes. La toilette s k h e  reprend de la vigueur, le rble de l'apparence 

s'accentue jusqu'i la fin du XVIIIe sikcle et consequemment. les tissus plus fins 

et plus legers des sous-vetements que la mkcanisation rend maintenant plus 

accessibles, pennettent des changements plus fdquents. qui, ajoutks aux parfums. 

aux fards et aux poudres, camouflent assez bien les odeurs corporelles, vkritable 

obsession de 1'Clite de 116poque. 

1.2. Aprb 1750 

La propretk franchit une Crape majeure dans la deuxi2me moitit du XVIII' 

siiicle. Un nouveau discours apparait, qui associe d6sonnais la propretk 2 la sant6. 

U ne faut toutefois pas se meprendre car 1'Ccart est immense entre les allkgations 



des mtdecins. des hygienistes. des modistes et les pratiques quotidiennes. De 

meme en est-il enue les pratiques de I'aristocratie et celles de la masse. Plusieurs 

d'entre elles ne seront donc adopttes qu'au XIX' siMe. les lenteua en ce domaine 

&ant lourdes. Fruits d'une drie de facteurs dont l't5volution des thkories midicales, 

une plus grande prt5occupation pour I'assainissement de l'air et de l'eau, une 

diminution radicale des epidemics (la dernibre apparition de la peste date de 1720 

B Marseille), ces nouvelles pratiques, ces nouvelles attitudes touchent d'abord et 

avant tout A l'eau qu'on tente de rkhabiliter. En parallble, chez ies philosophes et 

les 6crivains. un courant de penke pr6ne. 2 cause de l'utilisation excessive des 

artifices, le retour ii la nature. Jean-Jacques Rousseau est un des htnuts les plus 

connus de ce mouvement. 

Ce nouveau discours apparait aussi en  Angleterre. Dans Ie demier quart du 

X w I e  siikle, les tcrits se rnultiplient sur la propret6 comme sur la mode et le 

regain de proprete est evident parmi 1'Clite. C'est I'epoque de George Bryan 

Brummel. dit le Beau Brummet. qui se pavane rt5gulitrement avec de nouveaux 

costumes er qui s'irnpose rapidement comme le roi de la modes. Les voyageurs 

allernands, fran~ais et suisses - le duc de La Rochefoucauld-Liancoui-t et Horace 

BCntdict de Saussure par exemple - sont tous 6 t o ~ 6 s  de la proprete des Anglais 

et des soins qu'ils apportent B leurs vttements, y compris chez les paysans9. 

L'hgleterre assiste en effet. en cette fin de si&3e. h des changernents majeurs qui 

vont modifier profondkment la s0ci6tC'~. Comme en France toutefois, il ne faut pas 

se meprendre sur le rBle des mCdecins dans ces transformations: ils sont toujours 

aussi inefficaces pour soigner Ies maladies qu'ils pretendent souvent connaitre. La 

quinine pour contrer le paludisrne. I'ip~cacuana pour la dysenterie et I'inoculation 

8 Richard L. Bushman and Chudia L. Bushman, (Jhe Eafiy History of Cleaaliness in 
America>. The Journal of American Histor); vol. 74, no 4 (mars 1988). pp. 1220- 122 2 .  

R. Porter, op. cir.., pp. 238-240. 

'O Pour une idee gentkale de ces changements, voir R. Porter, op. cir., ; L. Stone, op. cit., p. 
488; J. Walvin, op. cis., p. 154. 



de la petite verole pour la petite dro le  sont des dkcouvertes recentes et ne sont 

pas connues de tous". La plupart du temps. les uaitements des medecins sont sans 

fondement scientifique de sorte qu'on continue d'expurger le corps des mauvaises 

M hurneua~  par les saignks et les diarrhkes provoqukes. ~videmment, ils en 

connaissent tres peu Bgalement sur I'hygikne personnelle et publiquel'. 

Dans les d e w  pays, I'eau commence donc it changer de signification. Les 

kpidemies diminuant radicalement, elle fait moins peur et on l'utilise plus 

fauemment.  Medecins et hygienistes justifienr de plus en plus sa valeur 

thtrapeutique mtme s'il n'y a rien de scienrifique dam leurs ddmonsuations. A 

partir de quelques cas publicisb oh le malade revient 2 la sant6 apres un hain 

dam l'eau froide, on en fait un kloge dithyrambique. L'eau froide est censke 

revigorer le corps. raffermir les chairs et meme stimuler Itesprit. C'est la panacee 

enfin dbouverte. Nobles et bourgeois l'adopteront B la fin du sitcle, non pas tant 

parce qu'elle rend propre, mais pour des raisons de sante. <<Les bains froids sont 

bons pour adnue r  le sang. le rendre plus h i d e ,  pour rkveiller les esprits animaux 

et les faire circuler avec plus de rapidit&.. pour faciliter la digestion. donner de 

l'appktit; enfin pour rendre le corps agile et ~igoureux'~.n Tei est le genre de 

discours que mCdecins et hygihistes font circuler jusqu'au moins le debut du 

XIXe sitcle. 

L'eau est rehabilitke, avons-nous dit, mais la confusion rtgne encore sur 

sa veritable signification pour le corps humain. Ainsi, dans certains milieux elle 

est dtsormais relike B la sand mais pas nkessairemenr 21 la proprere. Les pratiques 

de celle-ci sont encore dominees par les ablutions panielles traditio~elles (visage. 

mains et I'occasion seulement les pieds), mtme si les traites de biendance et de 

civilit6 mentionnent pour la prerni8re fois dans les annkes 1760 que <<la propretk 

demande qu'on lave aussi souvent plusieurs parties du corps, surtout celles oC la 

I' F. Lebrun. Les homrnes et la mon en Anjou au 1 f et 18' si2cles. pp. 182- 183. 

'' L. Stone. op. cit.. p. 80. Voir aussi G. Vigarello. Le sain et le mlsain .... pp. 156175. 

I' G. VigareUo, op. cit., p. 129. 



sueur, en s6journant. produit une odeur dbsagr6able1"u. Mais il y a encore loin du 

discours aux pratiques de I'elite, et encore plus 2 celles de la masse des ouvriers. 

des artisans et des paysans. Ces demiers. toutes occupations confondues. ne 

participhent pas avant le XIXe siikle aux amC1iorations rnineures que permettent 

de saisir testaments et inventaires de biens. 

Le bidet. revelateur de la propretk des parties intimes, est introduit dans 

quelques grandes demeures d2s le deuxi&me tiers du XVIIIe sikle. mais ce n'est 

pas avant la fin qu'il se dpand parmi I'elite noble et bourgeoise. Meme au 

XMe si5cle. il descend tres peu dans la hourgeoisie. Chez les Anglais, il est connu 

d&s le milieu du si&cle comme une ((machine which the French ladies use when 

they perform their ab~ut ions~ '~ .  mais il n'est jarnais adopt&: il est trop associk aux 

moeurs 16gtres qui dgnent dans les maisons closes. Les baignoires ne font leur 

apparition qu'au tournant du XIXe sibcle dam une ville comrne Paris et seule une 

infune panie de l'elite peut se permettre de s'en procurer. Les cuvettes comptent 

parmi les objets les plus dpandus mais on s'en servirait surtout pour les mains et 

le visage. Enfin. canules et seringues. courantes parmi l'klite, commenceraient j. 

penCtrer dans les foyers Ies plus P l'aise de la masse des travaiLleun16. 

L'auue element majeur des transformations de la deuxi2me moitit du 

XVIIIe si5cle n'est pas sans relation avec la rehabilitation de l'eau. Le retour B la 

nature, valoris6 par toute une litdramre romantique provenant d'ecrivains. de 

mCdecins et d'hygibnistes s'attaque 5 plusieurs domaines. Les Indiens dlAmkrique 

dont on dit qu'ils se baignent dans I'eau froide des nvikres et des fleuves sont 

r6putks sains et proposh en exemples". A l'air vicit et naustabond des villes. on 

oppose l'air sain que respire le paysan qui pourtant se lave encore moins que le 

l5 L. Stone, op. cit., p. 486. 

l6 Sur ces differents objets relies I'hygii?ne, voir les ouvrages suivants: J.-P. Gouben, op. crr.. 
p. 79-83; J. Uonard. op. cit., pp. 118-123; G. Vigarello, op. cit., pp. 170-176. 

17 G. Vigareilo, op. cit., p.120. 



citadin. On se prhccupe donc de plus en plus en cette fm de s ik le  de I'air qu'on 

respire, des Cgouts qui polluent, des malades et des m o m  qui degagent des odeurs 

eventueuement meunritres. On pule beaucoup, on &rit sur le sujet, mais on fait 

peu dans la ri5alitk. A peine change-t-on un peu plus souvent les dtements des 

malades dam les hBpitaux car, ne I'oublions pas, le vgtement qu'on change dornine 

toujours la scene de la propret' corporelle. L'air des rnaisons qu'on dit nkfaste et 

puissant propagateur de maladies doit ttre change par une meilleure circulation et 

par l'abolition des alcBves ou des rideaux qui en tiement lieu dans les demeures 

modestes. On propose une nouvelle architecture intkrieure qui permeruait d'isoler 

les odeurs de cuisine et celles des pots de chambre. Mais la plupan de ces 

mesures ne furent que des voeux piem qui se concr&.iseront surtout au 

XIX' si&cle, au sein de l'elite nobiliaire et bourgeoise. 

Ce mouvement s'attaque aussi aux e x d s  c a u d s  par la mode, toujours 

synonyme de propree. Et ici plus qu'ailleurs les rksultats sont tangibles. 

Permques, p d m s ,  fards, poudres sont remis en question mais non bannis. La 

permque, ponke avec plus ou moins de popularid depuis le debut du XVIIe sPcle. 

devient la mode sous Louis XIV qui cr'e de nombreuses charges de barbiers- 

permquiers juste pour suivre la cour. Tout au long des XVII' et XVIII' sikles, il 

se cr6e une varikte incroyable de permques, certaines s'adressant aux magisuats. 

aux abbes, aux militaires, d'auues specifiquement aux femmes. Simples ou 

tlaborkes, courtes ou longues, elles font l'objet de critiques B la tin du XVIIIC 

s ik le  sous pretexte que les produits uriiids dans leur fabrication nuisent B la 

pousse des cheveux et qu'elles constituent un milieu propice h la prolif'ration des 

puces et des poux. On vdorise donc les cheveux naturels au point que cenaines 

permques imiteront les cheveux naturels (la permque d bourse>> par exemple) et. 

fait Zi noter, on suggere d'epargner les enfants. 

MEme remise en question des poudres, des fards et des parfums qu i  sont 

utilids ii toutes les sauces. Hygienistes et medecins, appuyes ou non par les 

ddcouvertes scientifiques recentes, denoncent cenains produits utilises dans leur 

fabrication. 



Les fards les plus popdaires sont le iiblanc>>, le <<rouge>> et le ~n0ir.b. 

L'effet de conuaste esr recherche. Casanova et le Beau Bnunmel, immortalis& par 

la littkrature et le cin6rna. en sont de bons exemples. Le noir est utilisk pour les 

yeux, le rouge pour les Evres et les joues. et le blanc. toujours synonyme de 

propretk, de puree et de civilitt5 sert P blanchir la peau. Une et parfois deux 

Epaisses couches de ce blanc sont appliqudes sur tout le visage avec une attention 

digne des plus dCLicates interventions chir~rgicales'~. Mais voill qu'on decouvre 

que ce fard est compost5 de druse. de blanc de plomb et d'huile de talc. 

L'Encyclop6die mkrhodique. le dictionnaire de mtdecine de Epoque. est 

cat6gorique: .la plupart des fads sont composts de mineraux plus ou moins 

malfaisants rnais toujours corrosifs et de funestes effets sont insdparables de leur 
19 usage w .  

Destines A bien couvrir les odeurs malodorantes des corps non lav6 et les 

miasmes de l'environnement, les padurns sont d'abord Clabores avec des 

substances uks fones telles le musc, la civette et l'ambre gris, provenant de 

cenains animaux". On Ies utilise Cvidemment pour le corps mais on en impr2gne 

aussi les v&ements. les gants. les mouchoirs et les bijoux. Ici aussi ilEnc~clopt;die 

mkthodique se fait le porte-parole du mouvement apro-nature>> qui se ddveloppe 

dans la deuxitme moiric! du sitcle: d l  ne faut pas confondre la propretd avec la 

recherche du luxe. I'affectation dans la parure. les parfums, les odeurs: tous ces 

soins exquis de la sensibilite ne sont pas assez ratlines pour tromper les yeux ...">> 

I8 La description detaillee que nous liwe P. Pmot dans Le travail des apparences ou les 
tranrJonnations ..., pp. 48-50 est absoiument lire si on veut bien comprendre les excb de certe 
fin de si&cie. 

l9 Cite dam G. Vigarello, op. cit., pp. 147- 149. 

" Le musc est m e  substance &&tee par les glandes abdominales d'un cervidt mile; I'ambre 
provient des condtions intestinales des cachalots et le civet est me mati&= odorante provenant 
de l'animal du m&ne nom. 

" Ibuf. 



Les odeurs fortes sont donc graduellement d6laiss6es au profit des parfums 

plus legers il base de fleurs (rose, jasmin, violem), de fruits (orange, citron, fraise) 

et d'herbes (romarin, menthe, thym)". Le retour B la nature fait prendre conscience 

que fards, parfums et poudres ne font pas dispararAtre les odeurs mais les 

camouflent seulement et qu'ils uompent l'odorat. 

Plus on s'approche du nouveau sPcle, moins les veternents, les perruques. 

les parfums sont confondus avec la proprete. Ils deviennent en fait de plus en plus 

ce qu'ils sont dellement, c'est-A-dire des accessoires au service des apparences et 

du corps que la science comait  un peu plus en cette Fi de sibcle. 

Ces acquis de la propretk ne doivent toutetbis pas c d e r  illusion. Cenains 

s'adressent excIusivement 12lite: parfums, pommades, permques; d'auues, 

chanpment de vetements, rehabilitation partielle de l'eau, nouvelle sensibilite face 

au corps, s'adressent un plus grand nombre. Dans I'ensemble toutefois. les 

pratiques les plus communes n'ont pas changd radicalement. Le bain complet est 

entour6 de rdserves mkdicales et de r6ticences B saveur morale et les parties 

intimes sont souvent ignorees. Les ablutions demeurent partielles. On change de 

veternems plus souvent rnais encore nombreux sont ceux, parmi les classes 

populaires et les paysans, qui ne peuvent se payer plus d'une chemise. Pour lr 

reste, les ongles sont coupis par nicessiti. le dents curees pour la meme raison 

mais rarement brosskes; les cheveux digraissb et peignes mais rarement lavCs. 

Les mouchoirs pour se vider le nez se repandent d2s le XVIIe sitcle. mais 

nombreux sonr ceux qui dans les deux sii5cles venir se contentent de souftler en 

se pressant les narines avec les doigts. Les pots de chambre existent. mais on 

continue d'uriner et de dtfequer au vu et au su de tout le monde. 

Le premier tiers du XD(' sibcle n'apporten que des chanpments mineurs 

auxquels le peuple ne panicipe pas toujours. Encore au milieu du sPcle, les 

w - Les M et X V m  siWe voient se developper I'm & la parfumerie it un degd encore 
inegale. Pour avoir une id& & la kyrielle de parfums sur le marchti, on peut lire le roman d'un 
expert en parfunerie, Patrick Siiskind, Le Porfitrn Histoire dun mneurrrier, Paris, Fayard. 1986,308 
p. CLe livre de poche). 



manuels d'hygihe kmettent toutes sortes de &serves ii utiliser I'eau pour se laver 

les cheveux et meme ii prendre des bains trop frQuents. A la fin du XIX' s i d e .  

une partie de la bourgeoisie se contenre encore de bains de pieds au lieu 

d'ablutions comp~tes?  Les reticences face aux innovations techniques de la 

prernihe moitie du s ik le  et aux nouveaux courants de penste demeurent lourdes 

et nornbreuses. Vers 1835-1840, architectes et urbanistes franqais citent en 

exemple le modgle anglais pour installer I'eau courante dans les maisons et le tout- 

&-l'6gout car seuls. B I'kpoque, les u2s grands hdtels parisiens sont dot& de 

cabinets de bains14 d o n  que de nombreuses villes anglaises poss2dent dt5jj8 I'eau 

courante. La France, dans le domaine de I'hygiPne privde et publique, n'est pas un 

mod21e d'innovations dans la premiere moitit du XIX sitcle. L'Angleterre. au 

contraire, aurait fait des pas de gtant 2 la fi du X V I r  si2cle mais surtout au 

dkbut du suivant. 

Lorsque le Canada passe B I'Angleterre ii la suite de la gueme de Sept Ans. 

les deux puissances europkennes se situeraient B peu p r b  i un meme niveau de 

salett: au dire de certains. les femmes anglaises seraient moins propres que les 

fran~aises au milieu du XVnC sitcle mais elles auraient rattrapp6 le temps perdu 

B la fin". Quoi qu'il en soit de cette interpretation, certaines attitudes ont chanpk 

consid6rablement en un s i M e  et demi: au milieu du XVII' siecle, defequer dans 

la cheminee et laisser aux domesiiques le soin de nettoyer est un componement 

qui correspond aux normes de I'epoque; un siecle plus tard, soit vers les annCes 

1770. le raffmement va jusqu'8 ranger les pots de chambre dans un petit meuble 

(sideboard) sit& tout prPs de la table diner afin de ne pas nuire 1 la 

conversation, c'est-&-dire ne pas l'interrompre? Enfin, au dtbut du XDCe si?cle. 

23 A. Corbin, op. cit., p. 21 1. 

" Ibid. p. 139. 

L. Stone, op. cis.. p. 488. 

26 R. Porter, up. cit., p. 33. 



mtme les pauvres anglais seraient plus propres que les frangais". D'ailleurs. les 

lavabos, les salles de bains et les toilettes (les heux L I'anglaise) sont soit 

d'inspira~on, soit d'origine anglaise3. Le rince-bouche que l'on peut se procurer 

en France vers 1815 est import6 d1Angleterre et de mCme en est-il de la brosse B 

dent que les Franqais denomment d'ailleurs <<brosse ang~aise~ '~.  Enfin, les hains 

publics se multiplient et les stations balneaires, meme si elles sont Crequentees 

d'abord pour des raisons thkrapeutiques et ludiques, connaissent une croissance 

fulgurante dans la premi8re moitit du XIXe ~ihcle'~. 

Telle est, tr&s sommairernent dressde. la situation de I'hygikne personnelle 

en France et en Angleterre au XVme et au tournant du XIXe si2cle. La situation 

hascanadienne ne peut se comprendre qu'g la lumi2re de l'htritage de ces deux 

Pays* 

2. La situation au Bas-Canada 

L'hygPne personnelle telle que nous I'entendons aujourd'hui n'est pas une 

prkoccupation pour I'ensemble de la population jusqu'au moins le premier tiers du 

XMe sitcle. Les correspondances enue particuliers, les quelques romans de 

I'dpoque et mtme les &its de voyage. pourtant nombreux au dCbut du XIXe 

si&le, observent sur le sujet un mutisme dtconcertant. A peine uouve-t-on dans 

ces demiers quelques allusions a la aalet& ou & la <<propretb de certaines 

personnes, sans toutefois preciser la signification de ces termes. Les references i 

27 L. Stone, op. cit.. p. 488. 

" J.-P. Goubert, op. cit., pp. 78-82. 

29 J. Leonard, op. cit.. pp. 120-121. h2cisons que la brow dents avec manche en bois et 
poils en soies de porc aurait ed d'abord fabriquk en Chine it la fin du X V  siecle puis inuoduite 
en Europe au milieu du siecle suivant. Jaques Attali, 1492, Paris, Fayad, 1991, pp. 20-21. 

' Sur les changemeats survenus au tournant du XW siikle. voir R. Pmer. op. cit.. p. 240 et 
suiv. Sur la montte fulgurante des stations balneaires en Angleterre, voir Ibid: P. J. Corfteld, ap. 
cit., pp. 53 et suiv.; et J. Walvin, op. cit., p. 154, qui signale qu'entre 1801 et 1851. les f 1 plus 
importantes stations baln&i&s enregistrent une croissance de la population de 213 %. 



la pollution de l'air ou de l'eau. A I'insalubrite de certains quaniea de Monu6al ou 

de Qukbec, ii I'enuetien des rnaisons, h la tenue vestimentaire de certains et i 

I'apparence genbrale des habitants et de certains dignitaires sont par contre plus 

nombreuses. Elles nous seront d'un precieux secours pour bien saisir la conception 

de I'hygihe qui pdvaut A 116poque. En fait. une nouvelle lecture de tous ces 

documents s'impose. 

Les inventaires aprks d&s, qui constituent notre corpus documentaire de 

base. sont aussi &s peu loquaces sur le sujet Le peu d'objets relies au soin du 

corps ou h certaines pratiques de i'hypi2ne c d e  une certaine perplexit6 au premier 

abord. S'agit-il d'omissions volontaires de la part des notaires tant certains de ces 

objets leur apparaissent d'une valeur monetaire insignifiante (un peigne ou un pot 

de charnbre en bois par exemple)? Ou bien leur faible frequence dam certains cas. 

leur absence quasi totale dans d'auues, reflbte-t-elle simplement la realitk? La 

confrontation de ces donnCes quantifi6es avec les annonces de journaux. les 

invenraires de commerces et les stocks de marchands devrait nous permettre 

d'approcher de la r6alid. 

2.1. De l'utilisation de l'eau 

Lthygitne perso~el le  est de fason ghkrale assez etroitement like i 

l'hygiene publique. Et autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui. I1 faut savoir par 

exemple qu'en Europe comme en AmCrique, les villes de la premiere moitit du 

XIXe s iMe sont en gCnCral sales et ma1 entretenues par les pouvoin publics. Les 

egouts ciel ouvert et le ddversement des eaux udes dans les m2mes cows d'eau 

oh l'on s'approvisionne en eau potable sont choses courantes. Les dt5potoirs B 

l'int6rieur des villes, I'accumulation d'immondices dans les arriere-cours, des 

latrines A proximid des sources d'eau potable, des puits publics oh l'on retrouve 

des animaux mom sont autant de phknomtnes qui suscitent indignation et 



protestation aujourd'hui mais qui font partie de la vie de tous les jours jusqu'il peu 

pr&s le milieu du XD(' sikle? 

Les problhes  reliks I'enviro~ement ne sont pas compl&ement exclus 

du discours des philosophes et de quelques hommes politiques d ts  le toumant du 

sikle. Il faut pourtant anendre les Cpidemies de cholkra des ann&s 1830 et I840 

pour que les autorites puhliques. en Europe cornme en Amt?rique. si6veillent 

drieusernent A I'imponance de I'assainissement des eaux et de la proprerk des 

villes et cornmencent A prendre quelques mesures concriites. Les systiimes 

d'adduction d'eau dans les maisons et les dseaux d'egout souterrains sont donc des 

phenomknes de la seconde moitit du XIXe sikle. I1 y a hien sCr des exceptions 

dam certaines villes: un syst2me d'adduction d'eau privt pour quelques privilCgiCs 

B Montreal; un systeme dit public dans quelques villes anglaises telle Edinburgh 

pour ceux seulement qui peuvent payer". Mais pour la majorite de la population 

d1Am6rique et dlEurope de L'Ouest, ce sont des services dont ils ne poumont 

htn&icier de f a ~ o n  r6gulibre qutapr&s 1850 et parfois B la fin du siecle seulement 

2.1.1. L'eau 2 usage domestique 

A l'inverse de la plupart des vil la d1Europe de I'Ouest ob I'eau potable est 

rare et chtre, Montdal et Quebec btntficient d'un approvisionnement relativement 

facile. Le fleuve peut en effet rkpondre cenains besoins des parties basses de ces 

deux agglomtrations auquel s'ajoutent, dans le cas de Qubbec, la rivibre Saint- 

Charles en bas et un petit ruisseau en haut qui dessert la Haute-Ville. et dans le 

cas de Montr6d. la petite rivitre Saint-Martin. Viennent ensuite pour I'eau potahle 

" David Thierry Ruddel et Marc Lafrance. *Quebec. 1785- 1 840: probltmes & aoissance d'une 
ville coloniaIew. Histoire sociale, vol. XMI, no 36 (nov. 19851, pp. 329-33 1. Voir aussi John 
Hare, Marc Lafrance et David Thierry Ruddel, Histoire de la ville & Qukbec 1608-1871. Montnhl, 
BonWMCC. 1987, pp. 208 et suiv.; Jean-Claude Robert. Montreal 1821-1871. Aspects de 
l'urbanisation Thhe de doctorat 3e cycle (histoire), &ole des H a u w  lhdes en sciences da l e s .  
Paris, 1977,491 p. 

a I. Hare er ali, op.cit.. p. 238 et suiv.; J.C. Robert, Ibid. ; Maurice Daumas (dir.). Hinoire 
g&a?rale des techniques, Tome ID, p. 503 et suiv. Pour les villes anglaises, voir les nombreux 
exemples donnb dam F. B. Smith. The People's Health 1830-1910, pp. 2 15-220. 



les fontaines et les puits publics dont cenains remontent a la tin du siecle 

prdcedent. A cela s'ajoutent bien entendu les fontaines et les puits des institutions 

et des particuliers en plus des nombreux vendeurs d'eau. souvent de jeunes 

enfants, qui sillonnent les rues des villes avec leur charette tide par un chien. 

A la campagne, aucune habitation ne se conqoit sans au prkalable avoir 

uouve une source d'eau, un petit ruisseau qui serpente la teme ou un puits artesien. 

Bref, dans I'ensemble du Bas-Canada. l'approvisio~ement en eau potable ne 

semble pas representer un obstacle majeur aux nouvelles pratiques dlhygPne qui 

se dtvelopperont au cows du me siecle. 

L'eau, on le sait, est utilisbe abondamment dans les cuisines des XVIII' et 

XIXe sikles pour la cuisson de certains aliments, pour laver la vaisselle et pour 

la consommation A table. Les nombreux venes, cruches, carafes et gohelets 

I'attestent, meme si ceux-ci servent Cgalement 2 la consommation de vin auquel 

routes les fortunes n'ont pas tgalement accts. 

L'eau est aussi utili* pour la lessive dont on comait encore ul.s peu la 

frkquence et les habitudes. Les objets recends dans les inventaires qui pourraient 

nous eclairer sur les habitudes du XVIII' sikcle en ce domaine sont relativement 

nombreux mais leurs utilisadons peuvent &re si variCes qu'un dgcompte risque de 

bien peu nous renseigner. Barils. seaux, cuves, cuvettes se retrouvent en effet chez 

tous les groupes sociaux en plus ou moins grand nombre, mais leurs fonctions sont 

rarement prdcides. Au milieu du XVITIe sikle, au dire de R. L. Stguin. la plupart 

des maisons auraient une grande cuve dans laquelle on faisait la lessive farniliale3'. 

En milieu urbain. ces a w e s  lessive* ou <<cuvettes savonnepb. pour utiliser 

l'expression des inventaires, seraient remistes ii la cave. 

Au d6but du XMe siecle, les objets qui temoignent d'une plus grande 

urilisation de l'eau dans les maisons commencent B se multiplier: d'ahord chez 

33 Robert-Lionel Seguin, La civilisation Craditiomelie de l'habitant aux 17' et 18' siecles. 
MontnM, Fides, 1967, p. 385; Nicole Genet, Habitation el am4nagement intbrieur a Montrhl arc 
milieu du XVIII' si2cle, These de maitrise (Arts et traditions populaires), L'niversitC Laval. 1977. 
p. 157. 



cenains groupes particuliers dont les marchands et les membres des professions 

liberales, ensuite dans les autres couches de la socikte. Nous pensons ici aux 

bassins, aux fontaines, awr cuves, aux barils, aux seam et m2me aux chaudi&res- 

Puis B l'approche des annkes 1830. certains de ces objets servent encore i 

plusieurs fins alors que les fonctions de certains a w e s  se pdcisent. Par exemple. 

certains pots B eau accompagnent les bassins pour les ablutions dam les chamhres 

5 coucher alors que d'autres servent dt5sorma.i~ spkcifiquement B se laver les mains: 

dam quelques families. certains bassins sont utilists uniquement pour se laver les 

doigts B table alors qu'ailleurs. ce sont des vems, en remplacement sans doute de 

vrais rince-doigts qui viendront plus tard avec les moyens financiersY. 

Pour la lessive. rien de tel: les denominations sont toujours vagues, laissant 

entendre qu'on peut utiliser n'importe quelle cuve. Rien non plus qui d v t l e  de 

reels progrks dans les techniques de lessive. En 18 19, Benjamin Silliman. lors de 

son djour B Montr6al, se rejouit d'observer de sa feneve des femrnes qui lavent 

leur h g e  h la rivi&re, 2 la mani8re europeenne, tout comme il I'avait 

prkcedemrnent observb 2   or el'^. Vers le milieu du sikcle, John Shaw fait une 

remarque similaire tout en faisant allusion ii un certain retard technique en matitre 

de lessive. Le voyageur observe en effet que la coutume de laver son linge B la 

rivikre se continue malgr6 la prksence sur le marcht de planches et de machines 

i~ laver? 

Y Pour quelques exempies, voir ANQ-M, greffe de W. N. Crawford, inventaire de John 
Richardson, 13 juin 183 1 et greffe de G. D. Arnoldi, inventaire de Benjamin Salomon, 7 juin 183 1 .  

'' Benjamin Silliman, Remarks Made on n Shon four between Hanford and Quebec in rhe 
Autumn of 1819, New Haven, S. Converse. 1820, p.73. 

'6 Les planches et les *machines 3 laver)> existent effectivement depuis longtemps sur lr 
marche canadien, mais I'utilisation des demi&es n'est pas tres repandue. Par exemple, au debut des 
annees 1820, le marchand Montrtalais James Birss pose& une washing machine (ANQ-M, greffe 
de Nicolas-Benjamin Doucet, inventaire de James Birss, 6 fkvrier 1821). On ne sait evidemment 
pas quoi ressemblait ce lave-linge. Quelques annees plus tad, Noah Cashing fait paraitre une 
annonce dans La Gazerre de QuPbec du 28 juin 1824 dans Iaquelle 4 1  sollicite respectueusement.. . 
l'encouragement du public de cette province ...,> pour la machine laver et fouler pour Iaquelk 
il a obtenu un &oit de patentem. 



I was much pleased to find that the French 
Canadians still retained that which I suppose they 
must have brought over with them from old France: 
viz the fashion of beating their clothes with a 
wooden flat apparatus, which at the time that I was 
a frequenter to Paris, was the very identical 
instrument employed by the washerwomen on the 
river Seine; proving one thing, that, however behind 
the natives of Mother France the French Canadians 
might be in one thousand other respects, still the old 
mother country had not advanced to any new 
discovery in the art of washing3'. 

L'eau Ctant si abondante au Canada. beaucoup plus qu'en Europe de 1'Ouest 

en tout cas. une premikre question qui vient P l'esprit est de savoir jusqu13 quel 

point elle ttait utilide pour la toilette personnelle. Les recits de voyage. nous 

l'avons dit prk6demment. ne font que uks rarement allusion ii l'utilisation de l'eau 

pour les ablutions personnelles. On y trouve bien quelques commentaires 

concemant la pauvret6 des services offerts dans cenains hbtels urbains et dam la 

plupart des auberges de campagne qui jalonnent les principales routes du pays. 

mais uis peu de remarques personnelles provenant de voyageurs ou voyageuses 

comme on en trouve en grand nombre aux f t a t s - ~ n i s  ou en Europe. qui 

viendraient nous iclairer sur des gestes aujourd'hui bands et quotidiens. Pounant. 

les termes dirry et clean sont abondamment utilisks et les remarques concemant 

la proprete ou la salete des gens et des habitations sont nombreuses hien que 

parfois contradictoires. Il faut donc considkrer avec attention ce genre de 

commentaire et essayer d'y voir clair. 

Pehr Kalm est cat6gorique en 1749: tous les planchers des maisons qu'il 

visite sont sales. Que la maison appartienne des gens de qualie ou des gens 

du cornmun. B des citadins ou A des ruraux, il n'y a pas un plancher plus propre 

que I'autre. aOn est partout assez  sale^ ne cessera-t-il de repeter tout au long de 

n John Shaw, A ramble through the United Stares, Canada and the Wesr Indies. London. 
Hope and Co., 1856, pp. 86-87. 



son parcours au Canada. A Petite Rivikre. prPs de Baie-Saint-Paul. il constate B 

son grand d6sarroi que a...le sol des maison parait Eue toujours aussi sale que si 

on ne l'avait pas lave depuis son origine, et (ajoute-t-il) je n'ai pas encore 

rencontd au Canada un seul endroit oh on lave le plancher n. D'autres 

tdmoignages corroborent le sien mais noue voyageur est Id&rement port6 sur 

l'exds car une fois rendu B Qukbec. decrivant la maison urbaine. il pretend qu'on 

lave les planchers seulement une fois par annee. d J n  plancher, uni comme chez 

nous, mais qu'8 mon avis on ne lave qu'une fois par an, car il est panout u&s 

 sale"^ s'empresse-t-il de dire enve deux autres descriptions. L'homme B l'esprit 

mtticuleux et B la mise soignk est certainement t rh  d&u; il aurait sans doute 

aimt retrouver quelques habitudes fort usiees chez h i  et qui consistent repandre 

des branches de sapin sur les planchers des maisons et B en disposer A I'enuee afin 

de dbcrotter Ies chaussures. La prernibre coutume, connue depuis fon longtemps 

par les EuropCens. vise B camoufler les saletks qui s'accumulent et i apaiser les 

odeurs choquantes par toutes sortes de vegttaux dont des branches de coniferes 

et des herbes aromatiques. Il ne semble pas que cette coutume ait eu cours chez 

les Canadiens. L'auue. l'usage du d6crottoir. est un comportement que les 

Canadiens adopteront un peu plus tard, lorsque le decrottoir en fer fera son 

apparition. 

La realitd concernant la proprete des rnaisons est Kgerement diffkente et 

c'est Pehr Kalm hi-meme, ironiquement, qui nous en infonne. Les Canadiennes. 

en fait, nettoient leur plancher de temps B autre seulement et de fason tbn 

rudimentaire. L'auteur I'affime franchement. il n'a jamais pu assister une seule 

fois un vrai lavage de sol mais ses nombreuses discussions avec les gens de 

diffkrentes dgions du pays et de plusieurs groupes sociaux h i  permettent quand 

meme de nous h e r  une description assez dktaillee de I'enuetien des maisons. 

D'abord la poussiere. On ne connait pas la Wquence exacte de l'utilisation du 

38 Pehr Kalm, Voyage & Pehr Kalm au Canada en 1749, M o n W ,  Piem Tisseyre, 1977. pp. 
280, 394 et 325. 



bdai mais elle est rare selon ses observations. On sait par conue que l'instrument 

est fait de rameaux de thuya par les 4auvages. qui viement en ville pour les 

vendre. qu'il degage une odeur forte au nez de Kalm, qu'il ne vaut pas tres cher 

et qu'il sen A enlever le plus gros de la poussiCre seulement. Ensuite le lavage. Le 

procede est fort diffkrent de celui utilid dam les colonies de Ia NouveIle 

Angleterre et dam cenains pays europeens oir on Ctend par terre une mince couche 

de sable ou des branches de sapin. Ici. ....pour nettoyer le plancher. on  y jette un 

peu d'eau et, pour que ce soit joli, on la repand avec un arrosoir en dessinant 

toutes sones de rigoles et de fioritures ...39n. L'auteur tente ensuite de justifier 

candidement la salek des planchers par l'attitude bienveillante des Canadiennes 

envers leurs domestiques ou leurs servantes, attitude qui leur interdirait de les 

waiter comme le font les Anglaises, c'est-a-dire qu'elles obligeraient leurs servanres 

ail Etre presque continuellement ;l genoux pour nettoyer A terre,? Il ne nous 

kclaire pas moins sur ce qu'Ctait reeLlement l'entretien d'un plancher au milieu du 

X n e  sikle. 

La situation ne semble pas avoir change sensiblement un demi-sikcle plus 

tard puisque John Maude, en quete d'hkbergement lors de son passage enve 

Quebec et Montrkil, decrit ainsi les quelques maisons dans lesquelles il est enuk 

<<The first house which we came to was so very filthy. that we determined to look 

out for another: the second, which was the post-house. was little better. and in one 

respect worse it containing six dirty children'",. 

'' ibid., pp. 279-280. Plus d'un siecle plus card Philippe Auben de Gas*. en se rkfkant dam 
ses MPmoires (p. 69) au tournant du X X  sikle, dit sensiblement la mtme chose au sujet des 
anosoirs. Au sujet du sable qu'on &end par tene dms les colonies & la Nouvelle-Angletare. 
paniculikement dam les salles communes ou dans les cuisines, voir Jack Larkin, 77te Reshaping 
of Everyday Lqe I79O-/&O, New York Harper and Row, p. 137. Se dfkrer aussi h quelques 
reconstitutions historiques de Old Sturbridge Village au Massachusetts, qui comptent panni les 
mieux faites et les mieux documenttes que j'aie eu la chance de voir jusqu'ii maintenant. L'ttude 
de Jack Larkin sen de documentation de base ii l'interprt!tation et A l'animation du site. 

'' John Maude. Visil to the faNs of Niagara in 1800, London. Longman, 1826. p. 214. 



Un peu plus loin. plus p r k i s h e n t  dans la dgion de Pointe-du-Lac. il fait 

le meme genre de remarques, mais avec plus de d6tails sur la propree des lits: 

<...we were not surprised at the house being dirty, the sheets filthy, the rooms 

swarming with Hleas. and the beds with bugs. The charges too. as is generally the 

case where accomodation is bad. were extravagant4'r. 

De toute evidence, Maude ne semble trop apprkier ni le Bas-Canada ni 

ses citoyens. Les critiques negatives pleuvent sur peu p r h  tout ce qu'il voit: 

hommes. femmes, vaches, chevaux. fermes, vetements", etc. Malgrk les nomhreux 

pr6jug8 dont s'est de toute evidence nourrie son oeuvre, il faut bien lui accorder 

un peu de cddibilie car nombreux sont les voyageurs qui constatent la 

malpropret6 des habitations. Plusieurs d'entre eux semblent s'adonner assez 

aisement au plagiat mais dans le cas precis de la proprete et de la sale&, les 

remarques apparaissent trop persomelles pour &re simplement reprises d'un auteur 

A l'autre. Une quinzaine dlann&s plus tard. Francis Hall est tout heureux. comme 

si c'Ctait chose rare, de trouver refuge dans une petite maison propre de Petite 

Riviere pr2s de Baie-Saint-Paul. Laissons-le parler: 

After securing our boat. we wound our way through 
a marshy meadow, towards a small wooden house 
at the end of the village. whose appearence hespoke 
it none of the best there, but it had the merit, as my 
commodore and pilot observed. of being kept by a 
clean women. and of lying handy to rhe hoat..The 
interior. however, did not discredit the gude [sic] 

44 wife's character,.. . 

Toutes les maisons ne sont pas aussi hien tenues et  les commentaires 

concernant tant6t I'abondance des puces et des punaises. tant6t la mdpropret6 des 

gens abondent encore. James Flint par exemple, dans un commentaire g6ntral sur 

" Francis Hall. Travels in Canada and the United States in 1816 and 181 7, Londres. Longman, 
Hurst, Orme, and Brown, 1818, pp. 84-85. 



les Canadiens franpis, fait remarquer qu'en 1822, urnany of them are dirty and 

coarsely clothed4'u. On pourrait Cvidernment multiplier ici ce genre de remarques 

mais ce serait bien inutilement puisque d'autres, il est vrai peu nomhreuses, les 

contredisent. Ainsi en est-il de Thomas Johnston. en 1814, qui consid2re que les 

hahitations sont en g6nbral prop re^^^, et de Joseph Pickering qui fait semhlable 

constation un peu plus tard: (<The Canadians are tolerably neat and clean in their 

houses, and excepting the boatmen and a few in the lower classes, in their persons 

also; they are of a nankeen, fresh colour4'>>. 

Remarquons toutefois que ce commentaire est fait vers les a ~ & s  1830 et 

qu'au dire des contemporains eux-memes, il semble y avoir eu quelques progds 

dans le domaine de l'hygitne. C'est ce que vient confvmer W. D. Noble lorsqu'il 

raconte avec une cenaine satisfaction son sejour dam quelques maisons rurales: 

<<The habitants were always cordial and kindly and would show us into their best 

mom. clean and fresh, often shut up from the heat of the sun, so refreshing after 

the hot 

Propre ou sale, le Canadien? Que valent au juste ces quelques t6moignages 

qui tant6t se complbtent, tantdt se contredisent et qu'on poumit multiplier? Ce ne 

sont certes pas les documents les plus fiables, les plus d6nuCs de pdjuges, mZme 

si certains des auteurs se veulent observateurs rigoureux et objectifs. ll sty degage 

quand meme quelques impressions assez nettes. D'ahord. on constate une cenaine 

progression dans I'entretien et la propred des habitations entre 1800 et 1840 et 

paniculi&rement aprb 1820. Ensuite, la plupart des commentaires concement 

45 James Flint, krrersfi.om America, Londres, Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown.1822, 
p.108. Sur les vermines qui accabfent Ies voyageurs, voir de nombreux exemples dans Edwin C .  
Guillet, Pioneer Inns and Tmerns, Toronto, vol. 2, p. 5. 

a Thomas Johns~~n. Travels through Lower Cam& Inrerspersed with C d a n  Tuves and 
Anecdotes. Edinburgh, J .  Glass, 1827, p. 32. 

" Joseph Pickering, Inquiries of an Imgrant  being the Nanative of an English Farmer From 
the year 1824 to 1&30 ..., Loadres, R. Bentley, 1840, p. 171. 

Margery D. Noble, A Long Life. Newcastle-Upon-Tyde, Andrew Reid and Co.. 1925. p. 53. 



l'entretien des maisons et la tenue vestimenraire et non ~ @ ~ q u e m e n t  la proprete 

des personnes tel qu'on l'entend au d6but du XIXe s2cle. Et on sait qu'hygitne 

domestique et hygihe persomelle font rkf6rence B des courants de penske fort 

diffdrents. 

2.1.2. B aignoires et bains publics 

Apr& le tkmoignage des voyageurs, le contexte europken et arntricain 

aussi bien que les t6moins madriels que nous livrent l'arch6ologie et les 

inventaires apr& dB& devraient nous aider B cemer d'un peu plus prks les 

pratiques de l'hygihe personnelle de I't5poque. 

En France. nous I'avons vu prt5ctdemrnen~ ce n'est qu'au tournant du XDCc 

siZcle que les baignoires apparaissent dans la capitale et seule une faible minoritt 

de Mite s'en procure. Certains hygidnistes et medecins tentent de rbhabiliter I'eau 

mais les dserves qui persistent sont encore nombreuses. L'utilisation de la 

baignoire n'est donc pas frQuente de sorte qu'on se contentait plus souvent de 

bains partiels B I'aide d e  bains de siege et de demi-bains jusqu'au milieu du sikcle 

et meme au-de~i'~. La baipnoire. d'importation anglaise, est considkrt5e par 

plusieurs cornme du snobisme. D'ailleurs, dam les annCes 1830- 1840, seuls les 

plus grands hbtels paniculiers parisiens sont dot& de cabinets de bain alors qu'A 

Londres ii la meme Cpoque, I'eau monte dam au moins un tien des habitations5*. 

Vers le milieu du sihcle, dix mille seulement des trente-deux milliers d'immeubles 

de Paris sont aliment& en eau alors que c'est trois cent male habitations 5 

Londress'. C'est donc du cbt6 de 1'Angleterre qui a dCdaignt lr bidet mais qui n'a 

pas hesit6 B promouvoir et commercialiser la baignoire et aussi du c6tk des 

~ t a t s - h i s  dont 1'8lite reluque constamrnent celle de son ancienne m&e-pauie qu'il 

49 A. Corbin. Le miasme er la jonquille, pp. 210-21 1. A noter qu'en France. Ie demi-bain existr 
encore au milieu du XX sik1e comme unique bain de la maison. 

so G. Vigarelto, op. cit., pp. 194 et 202. 

" A. Corbin. op. cir.. pp. 1 4 0  et 202. 



nous faut regarder pour trouver habitudes, pratiques ou simplement modes qui 

auraient pu facilement traverser la frontihe. 

Des la fin du XVIII' siecle, I'American g e n q  est en effet fonement 

influencee par le regain de proprete qui s'empare de I'klite anglaise, regain dii en 

panie aux hi t s  des mCdecins qui disent comprendre davantage Ie r6le de la peau. 

en panie ii la mode dont George Bryan  beau,, Brummel est un audacieux pone- 

parole. Meme si I'eau n'est pas toujours associee il la propretk, c'est ii cette epoque 

que les plus riches familles amCricaines importent d'hgleterre Ces baignoires de 

differents moddes, allant de la simple cuve ovale en t6le B la baignoire en t61e 

laquke et entoude d'une armature en bois. Plusieurs entrepreneurs ouvrent des 

.Bathing Houses, et certaines grandes villes font de mCme. New York, par 

exemple, des 1792, poss6de une bathing house oflering fresh water, salt warer, 

and warm water baths. De tels services sont dgalement offens dam d'auues villes 

par I'intermbdiaire d'entrepreneurs: B Baltimore par exemple. la demande est 

suffisamment grande d&s 1803 pour qu'un fondeur puisse offiir des <<private and 

public bath?%. Ces bains, qu'ils soient pris dans les &ablissements publics ou 

dans les maisons des riches. Maient la plupart du temps dans de l'eau froide oa 

le savon - qui existe depuis longtemps mais esr sunout reserve 5 la lessive" - ne 

faisait pas encore panie du rituel. Dans les maisons privkes. deux ou trois 

personnes pouvaient successivement utiliser la mCme eau, signe que la notion de 

propretk, meme si elle est dkjji associee l'eau, est encore en pleine Cvolution. 

Ces bains, il va sans dire, sont n5serv6s B une infie panie de I1CIite. car 

l'ensemble de la population se contente d'enlever le pire, c'est-Cdire la poussikre. 

'' R. L. and C. L. Bushman. d h e  Early History of cleanlinessn. pp. 1215-1220. Pour de 
nombreux autres exemples, voir Harold Donaldson Eberlein, a When Society First Took a B a t h  
dam Sickness and Health in America. Readings in the His toy  of Medicine and Public Health. 
Edited by Judith Walzer Leavitt and Ronald L. Numbers, Madison. The University of Wisconsin 
Press. 1978, pp. 336 ss. 

53 J .  Larkin, 73e Reshaping of Everyday Life 1790-1840, pp. 163-164 et N. I. G. Pounds, 
Heart and Home, p. 193. 



et de se passer de l'eau froide sur les mains et le visageY. Un bassin d'eau et une 

serviette suffiint pen6ralement ces ablutions panielles. Une etude effectde B 

partir des probate inventories du Chester County en Pe~sy lvan ie  rt5vL.le en e ffet 

que les lave-mains. t6moins privil6gies de I'hygiene, se reuouvent dans 1 Ck des 

foyers entre 18 10 et 18 19 et dans A peine 20 % enae 1840 et 1849": D'ailleurs. 

jusqu'au milieu du me sPcle. la plupart des manuels domestiques affirrnent que 

Ma rinse in cold or warm water followed by a brisk rub with a towell would keep 

one cleans6,,. 

Il faut attendre les annees 1820- 1830 pour voir poindre les signes tangibles 

d'une progression dans I'utilisation de l'eau pour la toilette personnelle. 

Philadelphie. une des plus importantes villes am6ricaine aprks New York. ne 

compte que 401 baignoires en 1823. Et ce ne sont tvidemment pas des baignoires 

avec tuyauterie integree et reliks un sysstme d'aqueduc. En 1829, le Tremont 

House, hBtel prestigieux de Boston, met B la disposition de sa clientkle huppke 

huit baignoires dans son sous-sol. Il va sans dire que la tuyauterie n'est pas encore 

installke 1 i  non plus57. Quelques annees plus tard, les grands hBtels de New York 

se mettront B la mode du jour en adoptant water closet et baignoires i roulettes. 

Enfm, dans les habitations comme dans les hbtels, les annkes 1830 verront les 

lave-mains et les bassins avec ou sans leur pot faire de plus en plus partie du 

mobilier des chambres A coucher. A certains endroits, on pourra mime prendre un 

bain B l'eau froide dam sa propre charnbre B I'abri des regards. Mais avant le 

milieu du sitcle, mtme si se laver le visage et les mains tous les jours fait partie 

54 J .  Larkin, up. cit., pp. 163-164. 

" Margaret Schiffer, Chester Counry. Pennsylvania, Inventories. 1684- 1850, Exton. Pa.. 1874. 
vol. 1, p. 141. Cid dam R. L et C. L. Bushman, op. cir., pp. 1226-1227. 

Ibid, p. 1217. 

Ibd ,  et J .  Larkin, op. cit., pp. 164-165. 



des mesures d'hygikne de plus en plus acceptks, I'ecan reste immense entre les 

riches et le reste de la popdatiod8. 

Au Bas-Canada, les bassins, les cuvettes et les cuves se retrouvent bien 

avant le XIXe sikcle dans la plupart des foyers, riches et moins riches. parfois a 

plusieurs exemplaires. Mais c o m e  tous ces contenants peuvent servir A plusieurs 

fms, ils ne son1 pas les meilleurs indicateurs de Ifhygiene corporelle. k s  fontaines. 

gt5n6ralement destinees aux ablutions des mains et du visage, sont Cgalement de 

mauvais t6moins. En effet. les inventaires cornptent beaucoup uop de 

rcharnplures>b en bois ou en Ctain qui peuvent Eve appodes A plusieurs contenants 

tels des tonneaux ou des baniques et servir ainsi de r&ervoir d'eau 2 usage 

domestique. D'ailleurs. tout au long de la pkriode Ctudike, les fontaines sont en 

grande majorit6 concentrt5es dam Ies maisons des marchands et ne connaissent 

gutre de progression (tableau 1). Les plus rafIin6es d'entre elles serviront de plus 

en plus d'objets dCcoratifs qu'on exhibera dans les salles ii manger ou dans les 

salons. Les lave-mains, les essuie-mains et les baignoires sont en revanche dtun 

tout autre ordre. 

Le lave-mains est un petit meuble qui se retrouve quelques exemplaires 

seulement chez les Britanniques de la deuxikme moitit du XVIIIe sitcle er ce n'est 

pas avant la deuxibme dtcemie du s ikle  suivant qu'il connait un peu de 

popularite chez les plus fort~n&?~ ((tableau 1). Dans la rigion de Montdal. par 

exemple, on en dhombre quelques-uns seulement enue 1807 et 1812 er environ 

8 4r une dizaine dtann6es plus tard. A quelques exceptions p rh ,  les propriktaires 

sont des marchands ou des membres des professions Libkrales avec une proportion 

peu prks kegale de francophones et d'anglophones. Sans doute B cause de sa 

SB J .  Larkin, op. cif., pp. 164-165. 

s9 SUT I'origine et lit5volution du lave-mains. voir I.-P. Gouben Lo conquhe de l'eau. ... pp. 77- 
78. Voir aussi un ouvrage teinte d'un peu d'humour rnais quad m b e  bien document& Lawrence 
Wright, Clean and Decent, The farcinaring history of rhe barlrroorns and the waterclosets. Lonbes. 
s. 1.- 1960, pp. 81-83. Pour quelques exemples de propri&aks avant le XUC' siecle, voir ltrs 
marchands de Quebec John Spear en 1769 et Roderick Fmer en 1780 (ANQ-Q, greffe de C. 
Stewan, 12 jmvier 1788). 



TABLEAU 1 

Proportion d'inventaires contenant des footaines et 
des lavemains dam la w o n  montr6aIaise 

nouveaud, ce petit meuble se trouve B l'unid seulement, meme dam les grandes 

demeures qui comprennent plusieurs chambres. On en est encore au bassin et au 

pot B eau dt5post5 sur le premier meuble venu. II faut attendre les a n n h  11830 pour 

voir une delle progression et, encore la, elle demeure l'apanage des milieux aises. 

Sur les 20 96 des foyers qui en comptent au moins un, peine 4 8 ne sont pas 

des marchands. C'est un meuble encore essentiellement urhain (73 8) qui, lorsqu'il 

est adopte, l'est massivement puisqu'on en compte en moyenne 2-4 par foye?. 

Parmi les f a i l l e s  qui en posshient, quelque 50 ?% n'en ont qu'un seul et 30 % 

enue trois et cinq. Les lave-mains les plus communs sont faits de pin et les plus 

co0teux. en acajou ou peints imitation d'acajou, ne se reuouvent que chez les plus 

fortun6s. 

Ces meubles sont-ils simplement le retlet de la p6nCtration sur le march6 

d'un nouveau produit qui vient ajourer un peu au confon de I'individu de meme 

qu'A l'apparence des chamhres B coucher ou dflkte-t-il plut6t une pratique 

hygienique en nette progression? Sans doute un peu des deux A la fois, mais il est 

quand meme surprenant que les couches m o b  B I'aise de la sociCte n'aient pas 

davantage adopt6 ce meuble. peu coiiteux s'il est fahriqut de bois commun tel le 

pin. 

60 Cette adoption massive par les plus aids est confirnee par I'eride & Jean Provencher sur 
Les modes de vie de la population & Place-Royale enfre I820 et 1859, Quebec, Les Publications 
du Quebec, 1990, p. 147. Sur les 46 chambres A coucher & ses 26 inventaires apds &ces (dont 
trois seulement datent d'avant 1829). il compte autant & lave-mains comportant un pot A eau et 
son bassin. Wcisons toutefois que son tkhantillonnage est compost? B plus & 50 % & marchand$. 
et qu'il reflete exclusivement la population de Place-Royale. 



L'essuie-mains ou ce qui peut en tenir lieu, existe probablement depuis 

toujours, mais il n'est pas nkessairement adopt6 par toutes les strates de la 

socikte. Ws le debut du XVIII' s ikle ,  les notables de Quebec en ont chez eux. 

qui dans la salle commune. qui dans le cabinet, qui dans la chambre B coucher6'. 

Le marchand Nicolas Vollant de Quebec en posdde quelques-uns dans son 

magasin des 1703 et par la suite. surtout aprks 1760. marchands et permquiers en 

tiendront de bien plus grosses quantites en stocks6'. 

Cela ne sipfie pas pour autant qu'ils soient adoptes par tous. Une enquete 

effectu6e entre 1740 et 1755 uniquement chez les artisans urbains revtle en effet 

que sa penetration dans les foyers les plus modestes se fait avec une extrEme 

lenteur. Dam les dewc villes B l'btude, B quelques exceptions prPs. seuls les plus 

B l'aise des artisans en possedent, soit les cordonniers et les menuisiers & Monuc5al. 

les tonneliers et les maFons A Qubbec, et les forgerons des deux villes6'. D'aprh 

cette etude les artisans de Montreal en posskdent au moins deux fois plus que 

ceux de Quebec et les familles qui s'en procurent le font generalement B la 

douzaine ou B la demi-douzaine, ce qui suggbre une utilisation constante. 

Le sondage effectuk la fin du XVIII' sikcle r&de qu'aucun changement 

significatif n'est internenu un demi-sitcle plus tard. Entre 1792 et  1796, dam la 

region de Monm5aI comme dans celle de QuCbec. on ne signale des essuie-mains 

dans @re plus de 8 8  des inventaires, pour la plupan des inventaires de 

marchands et de mem bres des professions lib6rales. La progression est cependan t 

notable d2s Ie toumant du s i k l e  B Montdal et une decennie plus tard Quebec. 

51 A tim d'exemples, voir les invenraires apes decb de Charles Aubert de La Chesnaye. 
ANQ-Q, Greffe F. La Cetih, 27 octobre 1702 et du conseiller Charles de Monseignat. ANQ-Q. 
Ibid., 5 decembre 1718. 

ANQ-Q, Greffe F. La Cetiere, inventaire de Nicolas Vollant, I5 fevrier 1703. En 178 1.  Ie 
nCgociant John Welles en posdde 84 dam son cabinet; ANQ-Q, Greffe J.-A. Panet, 13 octobre 
1781. 

Pour la quinzaine d'anntes Zi I'enrde. respectivement 39 et 21 inventaires a p e s  d&es onr etC 
utilids. Voir J.-P. Hardy, d<Quelques aspects du niveau de richesse ... ,>, RHAF, vol. 40. no. 3 
(1987). p ~ .  339-372. 



Dans les deux cas. il s'agit d'une augmentation de plus du double mais 1 quelque 

dix ans d'intervalle. La progression se poursuit par la suite pour atteindre un total 

de 28 5% des inventaires a MonaEal et de 36 5% h Quebec (tableau 2). Un peu plus 

de forgerons et de menuisiers qu'auparavant en posddent mais l'essentiel de cette 

progression est due aux habitants dont le pourcentage dam les annkes 1830 atteint 

36 % dans la region de Quebec et 22 Z dans celle de Montreal. 

La quantie dlessuie-mains (tableau 3) prksente dans chaque foyer peut 

aussi dmoigner, dans une certaine mesure, de la lente adoption de cette pratique 

hygienique chez cenains groupes sociaux. Les marchands par exemple, qui en 

poss2dent depuis longtemps, n'en ont pas n6cessairement plus A la fin de la 

periode Ctudide, un peu comme si cette habitude etait d15jti acquise chez un certain 

nombre dlentre eux et ne progressait plus jusqulaux annkes 1830: la moyenne 

d'essuie-mains se situe, selon les pkriodes. entre 12 et 27 Quebec et 19 et 38 5 

Montreal. Chez les habitants, bien au contraire, en passant graduellement d'une 

moyenne de I essuie-mains h 16 dam les deux regions e n w  1792 et 1835. 

I'augmentation constante revkle bien que l'attitude est nouvelle. 

TABLEAU 2 

Proportion d'inventaires contenant des essuie-mains 

(W 

TABLEAU 3 

Nombre moyen d'essuie-mains par inventaire qui en contient 

Aucune illustration, aucune peinture de I'dpoque ne dkpeint baigneurs ou 

baigneuses s16battant dans l'eau d'une rivikre ou d'un lac avant le milieu du XIX' 



sibcle. mtme tout habill&. comme on en verra par la suite. Ce ne sont pourtant 

pas les lacs et les rivi&res qui manquent Et les tkmoignages de bains pris a la 

maison. B l'aubege ou encore dam les arri&re-cours sont trk ram. Le bain avant 

le milieu du s i6le  ne fait pas parde des coununes, m&me pas chez I'elite. Les 

reticences qui accompagnent l'utilisation de l'eau en Europe et aux hats-unis sont 

les memes au BasCanada. Les bpidbmies de cholkra qui font des mixers de morts 

dans le Bas-Canada des a n n h  1830 et dont une des causes de propagation est la 

pollution de l'eau au dire de certains mCdecins. dont celui de l'armk William 

Kelly, ne vient qu'accentuer les id& dominantes sur le recours B I'eau comme 

pratique de soins corporels? Rien donc de surprenant & ce que l'on ne trouve 

aucune baignoire avant 1825 dans les inventaires et quelques-unes seulement par 

la suite chez les plus foxtun&. Dans I'inventaire du marchand qutbkcois Williams 

Bums en 1829, le notaire inscrit deux baignoires en t6le. I'une remide dam une 

store room, I'autre dam un magasin, deux endroits qui ont fait dire B un auteur 

qu'elles pouvaient &re hors de service". On ne sait rien d'auue sur ces baignoires 

mais le fait de remiser un objet aussi encombrant n'indique en rien qu'il n'est pas 

utilid. A la meme bpoque. Horace Dickinson, un des plus riches marchands 

anglais de Monu6al en biens mobiliers, posdde une baignoire pour adulte, une 

autre pour enfant. (child's washing mb) et trois autres cuves B laver en plus de 

cinq lave-mains et quatre pots de chambre. Le marchand William Gay. kgalement 

de Montr&l, posdde quant B lui un modble courant en Europe et dam les hdtels 

ambricains: a n  bain roulant pour enfants66u. Pdcisons que ces marchands sont 

61 Voir un extrait du rapport du rnecin de l'arm& William Kelly se df-t B la ville de 
Quebec en 1837 dam J. Hare, M. Lafr-ance, D. T. RucMel, Histoire de la ville de Quebec, p. 2 12. 

a J. Rovencher. Les modes de vie .... p. 148. 

a Horace Didcinson detient une des plus grosses fortunes & M o n W  ii l'tpoque. Egdement 
transportem avec au moins cinq bateaux il vapeur et plusieurs voitures, sa fortune mobdike, 
bateaux et v o i m s  except& s't%ve quelque 280 000 livres (#) alors que la moyenne des 
marchands & M o n W  entre 1830 et 1835 se s h e  awc dentours & 20 000 livres. ANQ-M, p f f e  
de N. B. Doucet, inventah de Horace Dickinson, 2 juillet 1832. William Guay est aussi un 
marchand prospi?= avec une fortune mobiliere de 34 145 livres. ANQ-M, greffe de Henry Griffin, 



egalement beaucoup mieux p o u ~ l s  que la plupm de leurs colltgues en 

instruments relies I'hygitne corporelle. Lave-mains, pots de chambre. tasses B 

barbe et rasoirs figurent en effe t en plusieurs exemplaires dans leurs inventaires. 

IIs ne sont evidemment pas les seuls parmi I'elite B posseder des baignoires et 2 

prendre occasiomellement des bains. Des cuves en bois et en t61e de toutes 

dimensions sont disponibles en grand nombre de sone que certains n'ont pas 

attendu l'achat d'une baignoire pour d ler  plus loin que les simples ablutions 

partielles. C'est du moins ce que suggere le cas des marchands Henry Jackson et 

Henry Durrel qui se contentent, l'un d'une <<cuve servant de ba in~ ,  l'auue d'une 

barh pan. Le fair que l'on ait jug6 nCcessaire de preciser I'utilisation de ces 

contenants traduit probablement tr5s bien la nouveaut6 et la met6 de cette 

pratique hygienique parmi les plus fortun& de la societk. 

Pourtant, il en est s6rement certains qui imitent la femme du gouverneur. 

Lady Aylmer. qui prend une douche quotidienne avant son petit ddjeiiner. meme 

s'il semble que ce soit davantage pour des raisons de santt et de bonne forme que 

pour des raisons purement hyg ien iq~es~~ .  11 en est d'auues aussi qui frequentem 

les bains publics des le premier quart du XIXe si8cle meme s'ils sont encore peu 

nom breux. Karnouraska, un petit village situk en aval de Quebec le long du Saint- 

Laurent et ne comprenant @re plus d'une cinquantaine de maisons en 18 15. jouit 

dkji d'une rbputation de station bdndaire que l'arpenteur-gkndral du Canada Joseph 

Bouchette dkcrit ainsi: 

... et I'on y trouve aussi de tr2s bonnes boutiques et 
des artisans: il y a pareillenent une ou deux 
auberges, oh les voyageurs peuvent Etre loges 
commodement et  bien nourris. Durant l'&, ce 

inventaire & W i  Gay, 3 1 aoiit 1832. 

... I am no longer subject to taking cold as I used to be on every occasion, which change for 
the better I attribute to early rising and a daily use of shower barh before bredjbst, besides a ride 
of 2 hours and sometimes a second ride late in the evening. Lady A. Aylrner.  recollections of 
Canada 183 1 ., Rappon &s archives de la province de Qukbec. l g W l 9 3 j .  Quebec. pp. 3 12-3 13.  
La douche apparait ici directement associee A la bonne fome et B la .sante, au mtme titre qutt le 
lever matinal et la promenade B cheval. 



village devient vivant. par Ie grand nombre de 
personnes qui s'y rendent pour dtablir leur same, 
ayant la dputation d'Etre un des endroits les plus 
sains de toute la basse province: on y prend aussi 
les eaux. et il s'y rend beaucoup de personnes pour 
les avantages des bains de mer? 

On ne sait rien du nombre de personnes qui fkquentent Kamouraska 3 

cette epoque mais sa riputation ne cesse de croitre. En 1821, William Croft. 

tenancier du Cat2 de Kamouraska. peut se pennettre d'annoncer dans la Gazette 

de Qu6bec que sa maison contient quelques chambres avec bains chauds ou froids 

et qu'il offre aussi i sa client6Ie des ai.fraichissements prets en tout temps: 

jarnbon froid. thC, cafLvins et Iiqueurs*. En 1824, son entreprise semble avoir 

prospkrk puisqu'il offre dCsormais aux dames et aux messieurs. en plus du 

logement et de la pension. <cdes bains chauds. froids et de pluie dans sa maisonm. 

En bon homme d'affaires et tout B fait au courant des dernikres modes en 

Anglereme et en France. Croft tient 2 preciser que I'air et les bains de Kamouraska 

sont tres recommandCs par les midecins6'. Vers les annCes 1830. l'endroit est 

connu comme the watering-place of Canada selon les dires du voyageur John 

MacGregor et le petit village abxite d6jA plusieurs auberges, cenaines plus 

confortables que d'autres, qui feront le bonheur de nombreux voyageurs circulant 

entre les Maritimes et le  as-~anada". Au milieu du siecle. le petit village de 

Cacouna situt i quelques milles de Riviere-du-Loup, prend la releve et devient 

avec ses quelque 200 chalets B louer le Brighton du Canada, la station balntaire 

68 Joseph Bouchette, Description topographique de la province du Bas Canada, mPec &s 
remarques sur le Haut Canada, et sur les relations &s deux provinces avec les Erars Unis de 
IXmPrique, Londres, Imprime par W. Faden, 18 15 , p. 550. 

Pour l'annonce de 182 1, voir Rbald Lessard, d e s  premiers bains publics de Quebec 18 1 7- 
1823w, Cap-aux-Diamants, vol. 1, no 2,(& 1985), p. 44. Pour celle de 1824. voir la Gazerre de 
Quebec, 8 juillet 1824. 

Voir. entre autres, les *its de John MacGregor et Sir George Head cites dam E. C. Guillet. 
Pioneer Inns and Taverns ..., vol. 2, pp. 26 et suiv. 



oB M t e  se fait un devoir de se rendre. Encore B cette tpoque, l'eau s a k  a la 

r6putation de posdder des Venus thtrapeutiques si puissantes que I'on ne se 

contente pas de s'y baigner, il faut aussi la boire". 

Les bains ne sont pas populaires uniquement dans les stations balnkaires. 

suivant en cela le courant anglais. h p i s  et amCricain qui prend de l'ampleur 

dam le premier quart du XM' sikclez; il l'est aussi dam Ies grandes villes ou de 

nomhreux Ctablissements de hains publics voient le jour. Quebec et Montreal 

n'echappent pas B ce mouvement qui, B certains endroits, sera de tres courte dude.  

Des I'automne 18 17. une premibe Maison des Bains voit le jour i Quebec 

sous l'initiative, semble-t-il. du jeune avocat Robert Christie qui la vend quelques 

mois plus tard au sherif Philippe Auben de GaspC. Ce  dernier, apr5s avoir 

derntnage sa Maison des Bains dans un biitiment plus spacieux l'annke suivante. 

dgcide de modemiser son tquipement. On trouve dt5sormais des bains dans au 

moins six chambres - ce qui signifie qu'il y en avait m o b s  auparavant - et I'eau. 

chauffee dans 1a chambre du <<bouilloim, est acheminee dans les chambres au 

moyen de pompes. En plus d'offrir le gite et le couven on y construit dans un 

hstiment adjacent un <<jeu de paume ou pelottes* puis. en 1822. on offre aussi des 

bains chauds ou froids d'eau salee de Kamouraska. L'annB suivante. Philippe 

Auben de Gasp6 Cprouve de drieux problemes financiers avec routes ses 

proprietes et se voit force de les vendre aux ench2res. On ne sait pas ce qu'il 

advint par la suite de ces bains reservks B une elite et qu'on dit tout de meme 

publics; il est clair toutefois que c'est un service offen a w  ~<convalescents~ et que 

71 Cacouna semble avoir une &putation surfaite; ses 200 chalets, au dire de Samuel P. Day. 
seraient loues A des pix exorbitants et I'ameublement Iaisserait h Usirer, ne comprenant que deux 
tables, deux lits, une chaise et une cruche d'eau. Cite dans E. C. Guillet, op. cit.. p. 25. 

" Pour le courant anglais, voir les ouvrages dkja cites de P. J. Corfield et R. Poner. Pour la 
France, voir, enue auues, les chiffres que Jean-Pierre Goubert nous line sur la multiplication des 
bains dans La conquPte de l'eau, p. 81. Sur les difErents mouvements et organismes qui prBnent 
la valeur therapeutique & l'eau, voir, pour I'Europe, Roy Poner (dir.), The Medical Hisrory of 
Waters and Spas, London, Wellcome Institute for the History of Medecine, 1990, p. 137: pour les 
eta&-~nis, consulter Susan E. Cayleff, Wash and Be Healed, The Water-Cure Mownenr and 
Women's Health, Philadelphia, Temple University Ress, 1987, 247p. 



les rnkdecins provenant de l'ext&ieur de QuCbec sont invites publiquement i 

utiliser ces bains gratuitement afim, sans doute, de les prorno~voir'~. A la meme 

Cpoque, Christie et de Gasp6 connaissent un drieux concurrent en la personne du 

cabaretier Nicolas-Franqois Mailhot, propri6taire d'un hBtel de luxe rue Saint-Jean 

depuis 18 1 1, lorsqu'il decide d'agrandir son entreprise en 18 1 8 afin d'y ajouter une 

maison de bains. Le premier Ctage est r6servC B trois baignoires tandis que les 

deux autres abritent des salles d'attente et des chambres7'. 

Dans les annees 1830, plusieurs autres 6tablissements hbteliers, certains 

nouveaux, d'autres anciens, offriront un service de bains, sans preciser toutefois 

si ce sont de simples baignoires ou de v6ritables bains publics. Parmi ceux-ci. 

signaions l'h6tel Albion de Quebec partir de 1834", 1'Hbtel des Sources de 

Varennes dont le propri6take annnonce. en plus des bains, des achambres pour les 

familles prides ... deux salons privCs. un pour les dames et I'autre pour les 

messieurs76>,; les Bains de Ia Cite de Montr&il, i4tuCs sur la rue des 

Commissaires dans une des parties les plus salubres et akrkes de cette ville et [oh] 

le balcon comrnande une des plus belles vues du saint-~aurent"x. Il en est 

quelques auues qui ouvrent leurs portes B cette tpoque mais il est inufile ici 

d'allonger la liste. Ce qu'il importe de retenir, c'est que le discours de tous ces 

6tablissernents, de tous ces bains, parlent d'abord et avant tout de sane et de loisir 

et jamais de propred. Tous les tkmoignages concordent sur cet aspect: de lhbtel 

n Toutes les informations sur la Maison des Bains ayant appartenu i3 Robert Christie et h 
Philippe Aubert de Gas* proviement de R. Lessard (<Les premiers bains publics de Qu&x 18 17- 
1825,  Cap-aux-Diarnants , pp. 43-44. La ptupart de ses informations viennent de la Gazene dr 
Qudbec. 

74 Dictiowire biographique du Canada, vol. VI. p. 532 et ViIle de Quebec. Lude d'ensemble 
des sow-secteurs des pauvres er Charlevoix Quebec, Service de l'urbanisme de la ville de Quebec. 
1992, Tome 1, p. 115. Nous remercions William Moss, archeologue en chef de la Ville de Quebec. 
d'avoir eu I'amabilite de nous foumir les informations sur l'h6teI Mailhot. 

'' Ville de Quebec. ~ f d e  d'ensemble .... p. 30. 

La Minerve, 18 mai 1835. 



des bains de Philippe Auben de Gaspti P la baignoire de Lady Aylmer en passant 

par I'HBtel des Sources de Varemes, la propred n'est jarnais mentionnke et. 

devons-nous ajouter, la rnasse de la population est tout A fait Cuangike B ces 

nouveaut6s. 

En fait, pour la e s  grande majorit6 de la population. I'eau est 

essentiellement utilide pour les ablutions panielles: le visage, les mains et. 

espkrons-le, les cheveux et les pieds de temps i autres. On ignore tout des soins 

apport6s aux parties intimes; les seuls objets qui auraient pu nous mettre sur 

quelque piste. les s e ~ g u e s .  sont trop enveloppees de confusion. Celles-ci peuvent 

en effet tout aussi bien servir 2 la toilette intime qu'au lavement, une vieille 

thkrapie digestive encore dpandue 5 1'6poque. bien que fonement contesu5e. Mais 

peu impone I'utilisation que l'on veut bien lui peter. c'est un instrument reservt 

aux plus riches et qui perd de son imponance dans les premibres dkcennies du 

me sibcle. A Montrkal par exemple, entre 17 et 20 5% des marchands et des 

membres des professions liMrales en posstdent au moins une A la fi du XVIII' 

sikcle tandis que dans les annkes 1830 on en retrouve chez 2 9 des marchands 

seulement. Le recours plus fdquent aux services des medecins dont les effecrifs 

augmentent consid&ablement en ce premier tiers du XMe siMe explique sans 

doute la diminution de cet instrument dont I'utilisation demeure toujours 

controvers6e en ~urope". 

n Sur les effectifs mCdicaux au Bas-Canada, voir Barbara Tunis. %Medical Education and 
Medical Licensing in Lower Canada: Demographic Factors. Conflict and Social Change.. Histoire 
socialeUocial History, vol. XIV (no 27). mai 1981, pp. 67-91. A noter que les chiffres annonds 
par Tunis sont bas& sur des documents officiels et qu'ils sont sans doute sousestim~s. Par exemple. 
en 1788-1789, 40 membres du corps rntdical obtiennent une license alon que I'effectif &el est 
d'environ 120 penomes. Informations tides de Renald Lessard, Pratique et pmticiens en contesre 
colonial: le corps ddical canadien aux 1 7t et 1 8  silcles, Universite Laval, Wse de doctorat en 
histoire.. 1994. chapim Vm. Voir egalement du mike auteur Se soigner au Canada aw XVIP a 
XVIIl' siPcZes, Hull. Mu* canadien des civilisations, 1989. p. 31. 



2.2. De I'utilisation du savon 

Quelle est la part du savon dans ces ablutions partielles qu'on effectue le 

plus souvent avec l'eau du puits au retour du travail ou le pot 2 eau de la chamhre 

a coucher au lever? Et qu'en est-il au juste des bains que les plus fortunCs peuvent 

se permettent? 

Le savon, on le sait, existe depuis longtemps. Dts  le ~ o ~ e n - & e  et meme 

au dell, certaines villes ont dkj5 leur fabrique de savon mais avant le XIXe sikle. 

son utilisation est rdservee aux seules classes s u p t r i e ~ r e s ~ ~  et ce n'est pas avant le 

milieu du siecle qu'il se gbneralise en Europe cornme aux ~tats-~nis". 

En France, le savon est promu d&s le debut du XM' siecle mais il est 

surtout considere comme un cotiteux cosm&ique pour dames. Vingt-cinq ans plus 

tard, les trait& d'hygiene mettent encore en garde les citoyens contre ses effets 

nefastessl. Enw le discours et la pratique. I'ecart est toujours grand. comme il l'est 

dans le dornaine de l'utilisation de I'eau. 

En Angleterre, on constate une nette augmentation de la consommation de 

savon dans la premiere moitie du si2cle, mais il faut quand mEme attendre aprks 

1850, lorsqu'on aura aboli la taxe sur le savon (1853), pour qu'il devienne un objet 

moins luxueux et plus accessible B la population8'. 

Au Bas-Canada. la situation dift2re peu. Nombreux sont ceux qui possedent 

du savon mais il s'agit le plus souvent d'un savon grossier que l'on conserve 

probablement pour la lessive, tout comme aux ~ t a t s - ~ n i s ' ~ .  Le savon fin, connu 

79 N. Pounds. Hearth and Home ..., p. 193. Voir aussi R L. et C. L. Bushman. op. cif., pp. 
1216-1217 et 1232-1233. 

" R. L. et C. L. Bushman, op. cir., pp. 1223 et 1228. 

G. Vigarello, Le propre et le sale ... , pp. 183-184. 

N .  Pounds. op. cit., p. 193 et R. I. et C. L. Bushman. op. cit., p. 1234. 

Pour le Bas-Canada, voir R. L. SCguin, La civilisat ion traditionnelle tie I 'habiranr.. ., pp. 406- 
407; pour les hits-~nis. voir R. L. et C. L. Bushmarn. op. cit.. pp. 1233-1234 et I. Larliin. 77ie 
Reshaping of Everyday Life ..., pp. 163-164. 



sous le nom de <<savonnette>~, se vend dbs le debut du XVmC sibcle A Quebec 

comme ii Montr6al. mais il est I'apanage de I1t%te seulement et, ne l'oublions pas. 

il est presque exclusivement destink au rasage dlapr&s la description qui en est 

faite. Les inventaires de magasin des marchands et nkgociants quibkois Charles- 

Auben de La Chesnaye. Nicolas Vollant et Dominique Bergeron en contiennent 

d'assez b o ~ e s  quantitis (une trentaine environ chacun) d6s la premikre decennie 

du XVIIIe sitcle mais, comme en font foi de nombreux inventaires aprks decks. 

leurs principaux clients sont des conseillea, des procureurs, des ofevres el  

quelques marchands". La aavonnette 5 main,, celle qui est riellement destinee 

A une pratique hygihique auve que le rasage. existe aussi mais elle n'apparait que 

tr2s rarement dans les inventaires aprPs dCcb d'avant le dernier quart du XVIIIe 

siecle. Par contre. tout de suite aprh  le changement officiel de regime. 

I'apothicaire Henry Taylor en offre B sa cliendle par I'intembdiaire d'une annonce 

dam la Gazerte de QuPbec du 28 juin 1764. Par la suite, mais surtout vers la fin 

du siecle, le <<savon de Windsom. le asavon de Francen et le <<savon superfin>) ne 

sont plus des denrees aussi rares; les marchands. les pemquiers et les parfumeurs 

en posedent en stock meme si les quantit6s sont minimes par rapport la 

savonnette destinee 2 la barbe. Il s'en fabrique mime ici. enue auues i la 

manufacture de messieurs Darling et Brady et chez le fabricant Thomas Richard 

qui utilisent tous deux la Gazette de Qugbec de 1797 pour publiciser leur <<savon 

superfin* exclusivement pour la toilette ". 
Il ne fait donc aucun doute que Ie savon destinC B la toilette personnelle 

est disponible sur le march6 urbain canadien tout au long du XWIe  si2cle; 

84 Pour quelques exemples, voir aux endroits suivants: ANQ-Q, greffe F. La Cetiere. inventaire 
de Chafles Aubert de La Chesnaye, 27 octobre 1702; greffe F. La Cetih,  bventaire de Nicola.. 
Voilant, 15 fevrier 1703; greffe P. Rivet inventaire de Dorninique Bergeron, 21 mai 1710. 

Le asavon de Windsor. est mis en vente par le marchand James Graig dans la Gazerre de 
QuPbec du 15 juillet 1783. Le ~savon de France>> fait panie & I'inventaire du magasin du 
marchand Michel Bouchaux de Qut5bec. ANQ. greffe J. N. Pinguet, inventaire du 12 juin 1787. 
L'annonce du manufacturier de w o n  Thornas Richards se muve dans la Gazene de Qrrgbec du 
ler juin 1797 et celle de Darling et B d y  dans la Gazene de QuPbec du ler janvier 1797. 



I'augrnentation des annonces dam les joumaux de la fm du sihcle dome toutefois 

I'impression que le savon devient A cene tpoque un produit de consommation 

courante. Voyons ce qu'en disent les inventaires et essayons de voir A quel 

moment il se propage? 

Nous aurions tvidemment aim6 distinguer en toutes circonstances le savon 

de toilette du savon A barbe; de mEme, aurions-nous aime connaive l'usage qur 

chacun faisait de ces savons car la savonnette vendue pour la barbe pourrait t k s  

bien servir aux ablutions. Les inventaires apr& dicbs ne repondent 

malheureusement pas B ces questions et aucun auue document, B notre 

connaissance, ne nous appone des Cclaircissements, quelque partiels qu'ils soienr 

Tout en prenant en considCration le fait que Ies notaires aient pu omettre ces 

objets. non pas 3 cause de leur valeur dtrisoire comme on le laisse souvent 

entendre - c'est, en fait, un produit rare et relativement cofiteux - mais parce que 

c'est un objet personnel, et en n'ignorant pas non plus que les savonnettes peuvent 

Etre utilides indistinctement pour la barbe et les ablutions, nous avons quand 

meme recense toutes les savonnettes, les boites P savonnette et les quelques 

savons inventoriks avec les articles de toilette afin de bien les distinguer du savon 

i iessive qui ne se uouve generalement pas dans un cabinet ou une charnbre 1 

coucher, des endroits gtn6ralement peu appropriks pour ranger le materiel pour la 

lessive. Les quelques donnees qui en ressortent, si diffirentes soient-elles d'un 

groupe social B I'autre, permettent de constater que I'impression qui se degage des 

annonces de journaux et des stocks des magasins ne correspond pas B la rkalitt5 du 

dkbut du XIX' sibcle. En fait, la propagation du savon de toilette ou de rasage 

s'est effectuee tr2s lentement et tardivernent, mais gu&re ppls qu'en Europe ou 

qu'aux ~tats-his. 

Dans la rkgion de Montdal par exemple, les premieres savonnettes 

n'apparaissent pas avant la p6riode 1807- 18 12 et jusqu'aux annees 1830, ce sont 

Ies marchands suivis des membres des professions libdrales qui en posskdent le 

plus. Les quantites sont toutefois rninimes, d e w  au maximum chez les marchands. 

une seule ailleurs, pour une moyenne qui augmente peu durant tout Ie premier 



tiers du XIXe sikcle, signe Cvident que ce n'est pas un produit qu'on emmagasine 

comme le savon A lessives6. Pour l'ensemble de la population de la @on de 

Montr6al - urbaine et m a l e  - il y a augmentation du nombre de familles qui en 

possbdent mais elle demeure faible: on passe de de 3 2 10 9r entre les annees 

1807- 18 12 et 1830- 1835 (tableau 4). C'est bien peu, mais tout relatifs qu'ils soient 

- car rien ne nous assure qu'ils sont tous rece&s - , ces chiffres rkv8lent bien que 

le savon dam ce  deuxikme quart du XIX' s iWe progresse constamment mais ne 

fait pas encore partie des pratiques courantes d'hygitne corporelle en pleine 

mutation. D'ailleurs. de la trentaine de dcits  de voyage parcourus, aucun ne fait 

allusion B l'utilisation du savon. En ce dornaine comme en bien d'autres, on vit i 

l'heure de I'AmCrique. Dans les 6tablissements publics cornme dam les maisons 

des paniculiers, l'utilisation courante du savon est I'affaire de la deuxiiime moitiC 

du siecle seulement et les anndes 1825-1830 sont simplement le prelude P un 

mouvement ob same personnelle et publique. hygiene et distinctions sociales se 

conjugueront pour imposer le savon. C'est en effet durant ces annCes qu'un vent 

de modemisation atteint les grands hBtels amt5ricains et canadiens qui s'efforcent 

de repondre aux nouvelles exigences d'une elite continentale de plus en plus 

voyageuse de mEme qu'aux plaintes de nouveaux immigrants. 

TABLEAU 4 

Importance de la savonnette dam la rigion montre'alaise 

Pourcentage' Mo yenne" 

1792- 17% 0 0.0 

1807-1812 3 1 .O 

1 820- 1 825 6 1.1 

1830- 1835 10 1.4 

Pourcentage d'inventaires contenant des savonnettes 

" Moyenne de savonnettes par inventaire qui en contient 

86 Les savonnettes sont gkkalement inventorit!es dam 1es inventaires avec les autres objets 
personneb tels les rasoirs, les boites B won,  les peignes et les miroirs alors que le savon B Iessive 
est souvent au grenier ou encore accompagnk de cuves, cuvettes et barils. 



Aux ~tats-LJnis, ce n'est pas avant 1829 que le c8Ebre hBtel de Boston, le 

Tremont House, met A la disposition de ses clients des barres de savon qui font 

trgs demisre mode avec les baignoires tout recemment installt5ess7. Et c'est une 

dizaine d'annkes plus tard seulement que le fabricant de savon James Gamble et 

le fabricant de chandelles William Procter s'unissent pour fonder la f i e  que l'on 

comait aujourd'hui. Cette entreprise rnettra moins de temps A imposer ses savons 

sur ie march6 qu'g implanter Ithabitude de l'utiliser pour la toilette personnelle. En 

effet, & l'instar des 600 auues petites firmes de savon que les ~ t a t s - ~ n i s  comptent 

en 1860. sa publicit6 ne contient aucunement l'idte de l'employer pour se laver le 

corps. D'ailleurs. quelques compagnies seulement fabriquaient du savon tin comme 

il s'en faisait depuis longtemps deja B Paris et 1 Londresas. 

Au Bas-Canada, c'est tgaiement h la mEme tpoque, soit les annees 1825- 

1830, que l'on assiste B un debut de modemisation: les baignoires de fer blanc et  

de zinc remplacent celles en t61e dans les proprift& les plus cossuesRg; quelques 

hBtels ajoutent baignoires ou salle de bains dans certaines chambres. Nous avons 

dqh mentiom6 l'h6tel de Varennes pr2s de Montdal; l'hbtel Albion de Quebec 

connait une semblable situation: lorsque Christian Hoffman l'achkte de l'homme 

d'affaires ruin6 John Cannon en 1834, il s'empresse d'y installer plusieurs 

baignoiresgO. On ne sait pas si le savon faisait partie de ce mouvement bien qu'on 

den faisait nullement mention dans les annonces publicitaires, B l'inverse des 

americaines qui insistaient sur ce nouveau service la client5le. Chose cenaine, 

il la meme tpoque, sans doute pour repondre 2 une nouvelle demande, 

importateurs et commerpnts publicisent de plus en plus frequemment dans les 

87 R. L. et C. L. Bushman, op. cit., p. 1234. 

Ibid., pp. 1234-1235. Pour une discussion sur le r6le des fabricants daas la diffusion du 
savon, voir les pages 1236 A 1238. 

%9 Quelques exemples de baignoires sont rapport& dans J. Provencher, Ias m&s & vie de 
la population ..., pp. 149-150. 

90 Ville de Quebec, h d e  d'ensemble des sous-secteurs &s pauvres et Charlevoix tome 1 .  pp. 
29-30. Sur la vie mouvemenee de John Cannon, voir DBC. vol. VI, p. 130. 



joumaux les nouveaux arrivages de produits reliks aux soins du corps: brosses i 

cheveux, A hardes, a ongles, B dents mais Cgalement boites de savonnettes et 

savons de toutes sortes: superfin, parfumt, de fantaisie. de Castille, de Windsor. 

3. L'apparence 

L'eau, nous l'avons vu pour la France et 1'Angleterre du XVIIIe et du 

premier tiers du XMe sikcle, joue un r61e bien secondaire dans les pratiques 

d8hygiCne personnelle aussi bien de 1'Clite que de la masse. C'est plut6r l'apparence 

qui domine la presque totalit6 de la scene de la proprete, au point de cacher les 

quelques mutations qui s'accomplissent grace un lent apprivoisement de I'eau. 

Le Bas-Canada n'echappe pas a cette tendance de sorte que I'apparence y joue 

aussi un r61e capital. Et les atouts pour bien paraitre sont sensiblement les memes: 

Ies dtements d'abord, qui mentent une Ctude eux seuls et qui ne retiendront pas 

notre attention ici; la barbe et les cheveux ensuite; puis le teint et les dents que 

l'on veut toujours de plus en plus blancs. 

3.1. La barbe 

C'est lors d'une visite chez les Rres Jesuites de Quebec que Pehr Kalm 

nous apprend qu'au milieu du XVme si2cle. <<tous les Franqais du Canada. les 

hommes de qualid comme les autresn se rasent la barbeg'. C'est le seul moment 

de son djour oh Kalm fait allusion B la barbe, lui pounant si prolifique par 

ailleurs sur les permques et sur la chevelure des femmes et des hommes. Par la 

suite, c'est le silence total: meme les voyageurs du premiers tiers du XIXe si2cle 

n'en font nullement mention, eux qui ont visite certaines regions &ontihew oh 

l'on ne se rasait siirement pas tous les joua. Sans doute en ce domaine la mode. 

entendons ceIle de la viUe et des villages, est-e11e aussi immuable que dam les 

colonies de la Nouvelle-Angletern oil durant tout le XVIIT si2cle et mtme durant 

la premiere partie du sikle suivant, il Ctait si mal vu de poner la barbe que ceux 

'' P. Kalm, Voyage & Perh Kalm au Can& en 1749 .... p. 239. 



qui osaient le faire s'exposaient aux r6primandes des proches. C'est ainsi que dans 

les colonies voisines certains se feront refuser la communion tout simplement 

parce qu'ils portent la barbe. MEme la moustache n'apparait qu'h pa* des annees 

1820 et seulement chez les plus fanatiques de la modeg2. 

Au Canada. les portraits effectudes avant 1850 c o n f i e n t  cene stabilite 

dam la mode de la barbe. Que l'on pense au Pierre-Amable De Bonne et au James 

McGill de William Berczy au debut du sibcle ou, un peu plus tardivement. au 

Franpis-Xavier Paradis, un marchand du quartier Saint-Roch de QuCbec peint par 

Antoine Plamondon en 1842, la barbe et mEme la moustache sont tout P fait 

absentes de ces portraits d'anistes dont la pkoccupation premikre P l'epoque est 

Ia recherche du rda l i~rne~~.  

S'il est vrai que le port de la barbe ne fait pas panie de la mode du premier 

tiers du XIXe sikcle ni des coutumes de la masse - tous les indices connus ne 

peuvent mentir -, le nombre d'objets relies au rasage que l'on peut tirer des 

inventaires apds dCch ne refl5teraient nullement la dalit6? Il n'y aurait en effer 

gukre plus de 10 4r des habitants et 13 9 des marchands qui se raseraient eux- 

memes 2 la fin du XVIII' siscle (tableau 5). ce qui est peu probable. surtout dans 

le cas des habitants. meme si le recours au pemquier et au barbier est chose 

courante A la ville. Il faut donc accorder une importance toute relative P ces 

donnees et s'anarder plutBt B la progression du nombre de foyers qui poss2dent des 

rasoirs durant cette pbriode. Chez les habitants de la dgion de Montdal par 

exemple. le pourcentage passe de 10 25 95 de 1792- 1796 Ci  1830-1835 et chez 

les marchands, de 13 ii 43 8. Le plus fon de la progression se serait fait sentir un 

'' I. Lakin, he Reshaping of Everyday Li/e.... pp. 183-184. 

93 Voir ces portraits ainsi que de nombrew autres dans I'excellent uavail entrepris par le Mude 
du QuCbec sous la direction de Mario Beland, La peirtture au Qut?bec, 1820-1850, Nouveau 
regards, nouvelles perspectives, Quebec, M u s k  du Qutbec\Les Publications du Quebec. 199 1.605 
P. 

e, Ces objets sont, en plus du rasoir, tous ceux qui xtvklent Ia pdsence d'un rasoir: h i ,  pierre, 
courroie et bite B rasoir, awquels il faut ajouter boites de rasage et trousses qui apparai.~sent A 
partir des a n n h  1825 et qui appartiennent surtout B Mite marchande et professionnelle. 



peu plus hstivement chez les seconds que chez les premiers, soit d2s Ies annCes 

18 15- 1820. Les marchands, comme dans bien d'auues domaines, donnent le pas9'. 

TABLEAU 5 

Proportion d'inventaires contenant des objets relit% 
au -age dam la rwon montrhlaise 

1792- 17% 1807- 18 12 1820- 1825 1830- 1835 

Habitants 10 12 12 25 

Marchands 13 11 27 43 

Artisans 8 25 - 31 

I Toutes occupations 14 13 - 27 

Meme si le rasoir n'est pas un objet de peu de valeup que les notaires 

pourraient omettre aidment, le recours frkquent aux barbiers et aux permquiers 

nous interdit de prendre trop i la lettre les donnees tides des inventaires. Barbiers 

et permquiers sont pourvus d'un Cquipement B la fine pointe du mCtier d ts  le 

XVIIIe siecle9' et leurs services sont frkquemment requis par les marchands. les 

fonctionnaires. les membres des professions 1ibCrales mais tgalement par quelques 

QS Les Crudes effectuks sur Place-Royale confiient la mete des objets relies au m a g e  et 
ceux qui posedent serviette ou bassins A bark sont toujours soit des aubergistes. soit de riches 
commerpts. Voir Monique La Grenade- Meunier, Les modes & vie a Place Royale, 1760-1820, 
Quebec, ministiYe des Affaires culturelles, 1985, pp. 1 19- 120. 

% Bien au contraire, le msoir coBte cher. Dam son Peuple de Paris, p. 157. D. Roche 
considtbe que La rareti! des rasoirs dans les inventaires pourrait justement s'expliquer par leur valeur 
elevee. 

" En 1748. I'equipement du pemquier Joseph Ladrii?re de Quebec comprend 18 rasoirs avec 
manches de balleine (sic) et de come, une piene A rasoir mom& sur his, deux paires de ciseaux 
moyens, &ux petits bassins B bark de terre venrie blanche et bleue. ANQ-Q, greffe J. -A. Panet. 
inventaire du 20 juin 1748. Pour un inventaire un peu plus wdif et contenant sensiblement la 
meme chose, voir celui du permquier Antoine Parent, ANQ-Q. greffe J.-A. Panet. inventaire du 
11 aoiit 1777. 



d a n s  et journaliers? L'absence de rasoir dam une maison ne signifie pas 

toujours non plus qu'on ait constamment recours au sptkialiste. itant donne que 

le rasage n'est pas une pratique q~ot id ienne~~.  il est toujours possible, d'une pan. 

d'utiliser son couteau de poche ou toute autre lame qui. une fois bien affWe. peut 

combler les besoins de ceux qui ne peuvent se procurer un rasoir. D'autre pan. il 

est aussi possible d'en louer, en tout cas au XIXe si2cle. comme en fait foi cette 

annonce du permquier Jean-Baptiste Lecaire de Montreal: 

Aux messieurs qui ont l'habitude de se raser eux- 
memes, J.-B. Lecaire avenit qu'il vient de recevoir 
un grand assortiment de rasoirs qu'il louera et 
enuetiendra en bon &at pour la modique somme 
d'une piastre par annee. moitie payable ii la 
livraison. U continuera A raser et coiffer ceux qui 
voudront bien s'adresser 2 lui""'. 

Ces quelques modifications - un plus grand nombre de foyers qui 

posstdent un rasoir et le recours moins frequent aux barbiers et aux pemquiers. 

c'est-P-dire une individualisation de la pratique du rasagel*' - parlent plus de 

changement dans les habitudes que de progrks dans la pratique du rasage. 

L'6voIution la plus notable se situe toutefois dam la panoplie et le .raftlnement des 

objets relids au rasage. signes d'une prt5occupation de plus en plus poussie pour 

cette pratique de la toilette personnelle. Tout au long du XVIII' siltcle. les 

98 Le recours aux services des barbiers et permquiers par les gens des classes ppuiaires 
apparait beaucoup plus frequent au X W  qu'au XIX' siecle. L'inventaire apes decks d'un modeste 
cordonnier de Qu6bec. Pierre Lanclu dit Lapierre. pnkise que celui-ci compte parmi ses dettes 
passives .~6 mois de b a r b  au permquier Francois Noiseux: ANQ-Q. greffe C. Barolet, inventaire 
du 15 decembre 1749. J'ai cherche en vain de tels exemples durmt le premier tiers du XIX' siPcle. 

99 Philippe Aubert de Gas*. dans ses Mhnoires, p. 106. affirme que k jour de bark des 
Rtkollets est le samedi et qu'ils se rasent gCneralement eux-msmes. 

lo' M i k e  les notables semblent vouloir se raser eux-mbes de temps autre et. 
condquemment, avoir moins recours au perruquier B la fim du XVme siecle. C'est du moins ce que 
sugghnt les insmments de crxtains notables. Voir par exemple les deux bo'ites de wsavon h raw* 
que le sculpteur Franpis Baillarge achete en 1793. ANQ-Q, Livre de comptes de Franpis 
Baillarge (1784-1800). 7 aoiit 1793. 



barbiers-chirurgiens et les permquiers. nous l'avons d6jA note, possedent tout ce 

qu'il faut pour rfaire le poib: rasoirs, pienes. ciseaux. plats P barbe et miroirs, le 

tout h plusieurs exemplaires et meme quelques pinces B poil et .<frottoirs B 

rasoirs>b. Cenains notables sont aussi tr2s bien ~ u i p ~ ' ~ ' ,  mais pour la majorid de 

la population. le rasoir suftit. accornpagne parfois d'une pierre pour l'aguiser et 

plus rarement du plat h barbe. C'est en effet le rasoir, muni ou non de son h i ,  

qui domine dans les inventaires de tous les groupes sociaux jusqu'8 la tin du 

X W e  si2cle. Apparaissent graduellernent par la suite les rboitew et les a o u s s e s  

de toileaem, contenants qui renferment gCn6ralement un rasoir, une savonnette. un 

peigne, une brosse et une courroie puis. apres 1825, marchands et professionnels 

disposent de eboites de rasage., de i~malettes de toilette>> ou de .dressing cases,. 

petits ntcessaires il la dernitre mode qu'affectionne particuli2rernent Mi t e  

voyageuse. Ces nouveaux produits tCmoignent I coup sfir d'une certaine aisance 

mat6rielIe mais ils dhotent aussi. de la part des fabricants et des consornmateurs, 

un souci grandissant pour cette pratique de la toilette persomelle. 

3.2. La pemque 

Au milieu du XVme si8cle. i<...ceux qui sont u&s ig6s et distinguCs portent 

des pemques boucl6es; les plus jeunes ont des permques. ou leurs propres 

cheveux, en fonne de bourselo3*. La perruque est donc ponCe par ceux que le 

naturaliste Pehr Kalm appelle les <<gens de qualit& c'est-A-dire non seulement 

ceux qui gravitent autour du gouvemeur et de l'intendant mais aussi les plus i 

I'aise des entrepreneurs et des artisans tel que I'attestent certains inventaires apr&s 

dCcks de la meme Cpoque. L'entrepreneur en rna~omerie Michel Jourdain avec ses 

cinq cpemques brunesn en mauvais Ctat rang&s dans son cabinet et deux autres 

evieilles~ qui uainent dans la cuisine; le forgeron Pierre Maillou et le charpentier 

'" Le conseiller Fran~ois etienne Cugnet est un bon exemple. Voir son ioventaire apes deces 
dam ANQ-Q, 31 aoQt 1751. 

lo3 P. Kalm. Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749, p. 183. 



Frangois Charlery avec chacun une vieiIle permque en sont quelques exemples 

sedement'Oq. 

Les permquiers de Monveal et de Quebec peuvent offrir B leur clienttle 

une panoplie de mod8les que I'on retrouve evidemment en France et qui satisfont 

tous les gofits en mZme temps qu'ils kpondent i toutes les circoastances: les 

permques B la brigadiere ou la cavalitre. i I'espagnole. en papillote. noutes. 

carrdes et les permques d'abbe qui sont plus populaires dans la premi5re moitiC 

du X w I e  si2cle; les pemques en tresse, 2 bonnet et B bourse, plus sobres que Ies 

prh5denr.e~ et  qui semblent plus B la mode A partir des annCes 1750. Entierement 

blanc, blond. brun. noir. gris ou un melange de noir et de gris sont les couleurs 

pr6f'rkes de l'bpoque. Ces permques sont souvent agrdmenties de bourses i 

permque, sortes de petits sacs qui servenr B soutenir les cheveux derriere la tt5teto5. 

Cenaines de ces coiffures sont imponees, d'autres sont fabriquees sur place par 

les permquiers d'ici qui possedent tout I'kquipement nCcessaire comme l'attestent 

plusieurs inventaires de boutiques. Celui du permquier Joseph Ladritre par 

exemple. dress6 en 1748 et en 1750. contient des pemques B bourse et A bonnet. 

des tetes il permque. du crin, des cheveux naturels, des cardes B ktirer, des coiffes 

B pemque. des moules 2 cheveux, des Ccheveaux de soie, un comet de plomb. des 

fioies de pomrnades, du ruban B coiffer et tout le necessaire pour rasef 06. D'auues 

inventaires, dress& plus tardivement, contiennent sensibIement les mEmes outils 

et le meme 6quipement auxquels il faut ajouter une pius grande vankt6 de 

pommades, dfessences et d'huiles, sans doute &n de pouvoir concurrencer Ies 

ANQ-Q. greffe de C. Barolet, inventaire de Michel Jourdah, LO novembre 1752. Greffe dr 
J. C. Panet, inventaire de Pierre Maillou. 8 juin 1750. Greffe de C. Barnlet, invenraire de Franpis 
Charlery, 19 juin 1749. 

'05 La liste des permques et des styles est W e  d'une serie d'inventaires entre I700 1800. 

ANQ-Q, Greffe C. Barolet, 20 juin 1748 et Greffe LC. Panet, 14 janvier 1750. 
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apothicaires e t  surtout les parfumeurs qui s'imposent de plus en plus sur le marche 

de ce qu'on appelle aujourdhui les cosm~t iques~~ ' .  

Avec la fin du XVIIle siecle commence la lente disparition d'un mttier qui 

caracterise tr&s bien certaines coutumes de I'ancien dgirne. A Montrkal cornme B 

Quebec. les recensements du dkbut du XIX' siecle parlent clairement d'un 

remplacement des permquiers par les barbiers et les hair dresser: la publicit6 dam 

les journaux laisse entrevoir des jours plus sombres encore pour le metier de 

pemquier  car les parfumeurs et mtme certains apothicaires leur font directement 

concurrence en offrant certains des produits qui k ~ e n t  jadis leur e x c ~ u s i v i t ~ ~ ~ ~ ;  

enfin, les inventaires apres dkces, meme s'ils sont peu bavards sur le sujet, ne 

signalenr plus de permques ailleurs qce  chez les marchands et les 

profess io~els~" .  

Les pemquiers  demeurent cependant &s actifs comme en font foi les 

dettes de certains notables et les nombreuses annonces dam les journaux de 

Q d b e c  e t  de Montdal. Signdons par exemple que le seigneur de Saint-Vallier. 

Charles Tarieu de Lanauditre. doit A la fin de sa vie 24 livres au pemquier  Jean- 

Baptiste ~ a l a r d e a u " ~ ;  que dam le livre de comptes du sculpteur Frangois Baillargi. 

il est fait mention 1 plusieurs reprises enue  1786 et 1799 de dettes B des 

soit encore <<pour 

p f f e  de J.-A. Panet. 

permquiers, soit apour une penuque>>, soit <<pour un toupet>>. 

107 Pour un mventaire plus tardif, voir celui d'Antoine Parent, ANQ-Q, 
11 aoiit 1777. 

1°" Les annonces de parfumeurs et d'aporhicaires sont nombreuses et il serait inutile d'm 
tnum&er plusieurs. Qu'il suffix de lire celle du parfumeur Francis Lehoullier dam le Quebec 
Herald du 3 1 mai 1790 ou encore celle du druggist Lewis Lyman and Company dans le Canadian 
Courant and Montreal Adveniser du 25 mai 1807 pour comprendre la f h c e  concurrence Iivree 
aux permquiers. 

lD) Les inventaires aprk dkes sont beaucoup trop impdcis au sujet des perruques pow qu'on 
p u k e  en extraire des statistiques valables. On en compte pine plus d'une dizaine par phode 
d'&hantillonnage et il n'est pas roujom certain qu'elles soient exclusivement destinees aux 
hommes. Par contre, on den trouve plus chez les artisans. ce qui n'etait pas le cas au XVTIF siecle. 

"' ANQ-Q, peffe P. L. Descheneaux, inventaire des 18 et 19 avril 1788. 



6 mois* de services111. Pour ce qui est des annonces, restreignons-nous aux plus 

importantes seulement, B celles qui marquent une &ape dans 1'Cvolution du metier. 

En 1814, le permquier et coiffeur F. Wyse de la CBte de la Montagne A Quebec 

annonce son assortment of Gentlemen' wigs qu'il vient de recevoir dlAngleterre. 

L'amde suivante. un concurrent de la rue Saint-Pierre. William Newton, annonce 

lui aussi ses permques xpour dames et messieurw qui viennent de Londres et de 

~iverpool"'. D'autres offriront des produirs semblables par la suite, rnais un des 

demiers 5 s'identifier uniquement comme pemquier est Jean-Baptiste Leclair de 

Qudbec. A chaque ambe. de 1828 B 1833, un peu comme s'il s'acharnait A 

conserver son metier, il @tend offrir au public un nouveau produit qui. en r6alit6, 

est d6jjl sur le march6 bas-canadien depuis un bon bout de temps. C'est en 1832 

qu'il annonce sans plus de precision a n  assortiment Ctendu de permques et 

f r i ~ e t t e s " ~ ~  Par la suite, on est de moins en moins cenain qu'on s'adresse 

exclusivement aux hommes. 

Il n'est pas ais6 de connaiue le degre exact de popularit6 de la permque 

durant le premier tiers du XIX' siecle. On sait par conve qu'elle est encore port& 

malgre son dtclin evident. meme si A la fin, elle I'est sunout par des personnes 

d'un certain Lge qui ne se pdoccupent plus de la mode. dbormais plus onentee 

vers la sobrietk. En effet. aux annCes des annonces publicitaires mentionntes ci- 

haut correspondent des tkmoignages de personnages bien en w e  de la sociCt6 qui 

portent regulitrement la permque. Laissons d'abord parler celui qui revient d'un 

" I  ANQ-Q, Livre de comptes de Fran~ob Baillarge (1784-1800). 

I" La Gazene de Qudbec. 3 wvembre 1814 et 22 juin 18 15. 

En 1828, il loue des rasoirs et en assure I'entretien; en 1829, il offke des rasoin & 
~ C o n g d v e ~  et des anicles de parfumerie: en 1832. ce sont les pemques et les frisettes et en 1833. 
il est pet  it dunger la couleur des cheveux du rouge du blanc ou du gris en noir de geai ou en 
brun Itger; ou changer & m h e  les favoris et les sourcis (sic) dans le court espace d'une nuit)) 
@ce a me  teinture dont il fi est le seul proprieraire >>. La Mineme. 10 juiller 1828. 20 juillet 182% 
16 aoi3 1832 et 16 septembre 1833. Les articles de parfumerie et les rasoin sont vendus B Qu&x 
depuis iongtemps et il en est ainsi de la teinnue A cheveux pour hommes ou pour femmes. Voir 
I'annonce du barbier montdaiais S. F. Foster dam le Canadian Couranr and Montreal Adwniser 
du 9 juin 1819. 



voyage Q Londres en 1808. Pierre de Sales Lorerrith-e. Dans son journal du 14 

Calme, puis vent d'E. jusqu'i 6 heures. Nous faisons 
2 m. Q I'heure. Mon chapeau et deux permques 
tomb2rent 2 la mer par une corde que le roulis me 
renvoya dem2re la gte. Je ne pus les sauver, et le 
capitaine qui I'auroit pu. n'en fit aucun cas. Voill la 
pCnBrosi J d'un ~ n g l o i s ! " ~  

Porter plus d'une pemque n'est cenainement pas coutumier mais dans 

certaines circonstances particuli2res, elles peuvent servir de couvre-chef. C'est ce 

qu'il nous confirme un peu plus d'un mois plus tard, alors qu'il est malade rt qu'il 

fait une chaleur tomde pour un mois de mai: << J'ai at6 mes guetres, permoues et 

souliers epais, puce qu'il fait chaud, et pour m'accouturner. Je suis mincement 

V E ~ U ' ~ ~ . > >  

L'auue temoignage est iconographique; il s'agit du notaire en chef de la 

Cour de Quebec, Joseph-Franpis Perreault, immortalis6 quelques jours avant sa 

mon par un portrait-croquis que le joumaliste N. Auhin publia dans Le Famasque 

de 1842. Le dessin dont il s'est inspire a kt6 fait quelques annCes auparavant et 

presentait un homme avec cane t&e de grosseur moyenne. un front haut er large. 

un nez aquilin, des cheveux noirs. genkralement couverts d'une pemque 

poudr6e. ..% 
On cherche en vain des tkmoignages de jeune gens ponant la pemque 

apr& 1825. De Sales Latentre meurt en 1815. Perreault en 1 8 ~ ' ~ ' ;  le premier 

'I4 Pierre de Sales Latem&e. Mdmires de Pierre de Sales Laerrisre et de ses traverses. 
Ottawa 1980, p. 253 (r&npression de Edition de 1873, QuCbec, Alfied Gameau). 

'I5 Ibid., p. 258. Le souligne est de nous. 

'I6 Voir la lithogaphie du penomage er la description qui en est faite dans Mary Allodi. Les 
dibuts de I 'esmmpe imprimde au Canada. vues et portraits. Toronto, Royal Ontario Museum. 1980. 
pp. 160-161. 

H7 Pour Piem de Sales Latemere, voir sa biographie dans DBC, vol. V. p. 808. Pour Joxpb- 
F m ~ o i s  Perrault, voir Ibid, vol. VII, p. 744. 



a C~ tr5s actif jusqu'au tournant du sikle,  h u e  un peu plus longtemps mais les 

deux ont vecu alon que c e d e s  coutumes de I'ancien dg ime  dtaient encore hien 

vivantes. Avec quelques autres de leurs colltgues, ils les perpetueront au moins 

jusqu'aux annCes t r e n d  18. 

3.3. Les cheveux 

Le cornrnun des mortels ne pone genkralement pas de perruque sous le 

regime franpis. Il y a bien quelques exceptions. enue autres des anisans qui 

s'CPvent un peu au-dessus de la rnelke et qui deviement entrepreneurs. mais dans 

l'ensemble, 4 e s  personnes du communn ignorent cette habitude. au XVIIIe comme 

au XIXe sikcle. Et parmi ces derniers. quelques-uns seulement portent les 

icheveux courts B petite frisure, au dire de Kalm. On pr6Ex-e plut6t les garder 

longs, soit flottant sur les Cpaules. soit attache en forme de queue. Les retenir en 

forme de bourse B Itamere de la tPte est rgservk aux jeunes ugens dist ingdw qui 

pr6fPrent parfois cette f a ~ o n  de faire i la permque en forme de bourse1". 

Sur le port des cheveux longs adopt6 par la majorit6 des citadins et des 

jeunes paysans de la vallCe laurentiennel", les temoignages des observateurs 

concordent pendant pr2s de soixante-quinze ans. En effet, de Pehr Kalm au milieu 

du XVIT sDcle jusqu'au lieutenant Francis Hall vers 1818, en passant par John 

Larnben en 1806. tous observent cette mode, B l'oppose de celle qui prevalait dam 

118 Un des plus importants marchands de Monueal. William Gay, possede encore en 1835 
quelques perruques et une bite de cheveux Erists que l'on suppose destink 8 la revente aux 
permquiers m h e  si elle ne fait pas partie de son stock de commerce. ANQ-M. greffe Henry 
Griffin, inventaire de William Guay, 31 aofit 1832. 

"' P. Kafm. Voyage .... pp. 183 et 232. 

ibid. p. 41 3. II n'y a pas que les jeunes gens qui portent les cheveux en forme de couertr 
mais il est clair. d'apds les nombreuses observations de Kalm, que ce sont eux qui preferent cette 
mode. 



les colonies voisines anglaises au temps de Kalm alors que les cheveux courts 

ktaient la r&glel". 

Le premier a p r h  Kalm ii nous apporter un peu plus de precision sur cette 

mode est un officier allemand qui est de passage B Batiscan pr8s de Trois-Riviikes 

en 1776. Peu impressiomk par les coiffures des hommes et des femmes qu'il a 

renconu& il emet Ie commentaire suivant: K.. Artistic hair-dressing is unknown. 

The hahitant ties his queue with a white ribbon. the ladies dress in the same style 

as their sex on the other side...'">>. Non satisfait de laisser 2 la posterit6 une des 

plus belles illustrations que l'on connaisse de la tenue vestirnentaire de l'habitant. 

John Larnben y ajoute une description qui va beaucoup plus loin que les 

pricbdentes:  his hair (celle de l'habitanr) is tied in a thick long queue behind. 

with an eelskin, and on each side of his face a few straight locks hang down like 

what are vulgarly called rat's 

Une dizaine d'annkes plus tard, c'est au tour de Francis Hall de pader de 

la couette de cheveux du paysan attach& avec du cuir hui1C (greasy leather)? 

Enfin, un peu comme si les modes ne semblaient pas toucher les classes 

populaires. Philippe Aubert de Gasp& en se rememorant ses belles anntes de 

jeunesse (vers 18 10- 1 8 15). decrit un homme qui porte une couette longue de 22 

pouces enroulee dans une peau dtanguilIe. Il s'empresse toutefois d'ajouter que 

c'ttait un omement .qui commenqait ii passer mode1%, et etfectivement. apds les 

''I K a h  qui se prbcuppait de la mode. s'etait laisst5 allonger les cheveux ec les avait places 
en forme de bourse, la manibe des citadins & QuCbec et & Montdal. On dit qu'h son retour. 
lorsqu'il s'est ad3 Albany, il se serait fait tirer les cheveux par les jeunes qui le uaitaient de 
('Franqais,, parce que la mode chez eux etait aux cheveux courts. Ibid., pp. LXVl et XCIII. 

'= W. Stone (dir.), Lerters of Brunswick and Hessian OJcer s  during .... p. 34. 

L'ilhstration se trouve ciaas John Lambert, Travels through Lower Canada and the United 
Stares in the years I8W, I807 and 1808, Londres, 18 10, vol. 1, p. 164 et vol. II (fronbpiece). La 
citation vient de I'edition suivante: Londres, C. Cradock and W. Joy, 1813, p. 158. 

Francis Hall. Travels in Canuda and the United Stares in I816 and 1817. Londres, 
Longman, 1818, p. 65. 

Philippe Auben & Gasp& Mhoires, pp. 260-261. 



a n n h  1820, les documents faisant allusion au port de la couene ou des cheveux 

en bourse se font rares. 

Parmi les quelques dmoignages rapportts ici et parmi d'autres qu'il serait 

inutile de citer, on y d&c&le aidment un &el souci de bien paraiue. Les rubans 

aux multiples couleurs qui oment la chevelure des deux sexes, les bourses et les 

peaux dlanguiLIes qui retiement les cheveux des hommes l'attestenr B coup sOr. La 

chevelure, si elle n'est pas IavCe, est tout de meme entretenue de diffkrentes 

facons. 

I1 fallait d'abord bien d&mEler les cheveux avant de faire une couette ou 

encore les envelopper dans une bourse. I1 fdai t  aussi enlever les poux et les puces 

car ces vennines sont choses courantes << tant B la ville qu'2 la campagne,. Au sujet 

des constants combats enuepris pour se dkbarasser de ces bestioles indgsirables, 

Pehr Kalm dira qu'on a e  comait pas d'autres remtdes A ce i'Cau que la 

patience'26>> et il semble bien avoir raison car une cinquantaine dlannCes plus tard. 

John Maude, s'arr&mt pour la nuit dans une maison de campagne, ne se monue 

nullement surpris d'y trouver <<the rooms swarming with tleas and the beds with 

bugs1'',. De sernblables remarques sont si nombreuses de la part des voyageurs 

qu'on est plutbt surpris lorsqu'on n'y trouve aucune vermine. 

Pour l'~pouillap, il y a bien la maniere primitive qui consiste B inspecter 

les cheveux et B enlever une B une ces petites pestes mais le peigne est beaucoup 

plus efficace. D'ailleurs, l'anecdote qui suit confirme bien que le peigne servait 

davantage tpouiller qu'8 bien demeler les cheveux? L1histoire nous est racontie 

par Philippe Aubert de Gasp6 et se rapporte au toumant du XMe siecle. I1 s'agit 

d'un client qui enue chez le marchand g6nCral de Saint-Jean-Port-Joli et qui 

s'adresse au propribtaire: ~Auriez-vous, M. Verreault, de ces bons peignes fins, la. 

comme du temps des Franpis, qui abattaient 50, 60, 80, 100 vermines d'un seul 

1% P. Kalm, op. cir., p. 221. 

l3 John Maude. Visit to the falls .... p. 222. 



coup?'% Il n'y a pas lieu de douter de la veracitt5 de I'anecdote tam le procede est 

universe1 et sans Pge, mais ici comme ailleurs, quand il s'agit de toilette 

personnelle, on ne sait pas jusqu1& quel point le procbd6 est repandu dam la 

population car le peigne est un objet qui apparait abondant chez quelques-uns. rare 

chez la majorilk. 

Durant tout le XVIIIe siMe et le premier tiers du sPcle suivant. les 

peignes apparaissent en effet dguli&ment et en assez grande quantite dans les 

stocks des marchands. Au debut du XVmL si5cle. les magasins de Quebec en 

dement quelques douzaines en stock et par la suite, surtout dans le dernier quart 

du si*cle, les quanties comme les modbles vont se multiplier. Il y a d'abord les 

peignes simples d i ~  B deux dents. grandes dents, fins et & derneler, p i s .  apr2s 

les annkes 1780, s'ajoutent les peignes courbes, les peignes croches pour hommes. 

pour femmes et pour militaires, les peignes A retaper, i friser et B queue. Les 

mattriaux les plus courants sont sensiblement les mtmes durant tout le si2cle: le 

buis, la come. l'ivoire. ll~caille et le bois. ce demier en nette regression cependant 

A la fin du si&c1e1? Une telle profusion contraste avec le silence des inventaires 

apres dCces des particuliers, y compris des plus i l'aise financikrement. 

En effet, les inventaires de la region de Montreal ne revklent aucun peigne 

B la fin du XVmc si2cIe et en 1807-18 12, on en trouve dam 5 % d'entre eux 

seulement. Et jusqu'en 1835, le pourcentage depassera A peine 7 9 (tahleau 6). Au 

debut du XE '  siikle, il y a un peu plus d'habitants que de marchands qui en 

poss5dent. probablement parce que barbiers, coiffeurs et permquiers sont moins 

accessibles aux premiers et que Ies seconds posstdent en outre des pemques. Par 

la suite, l'augmentation est rnanifeste bien que 16&re, et elle est essentiellement 

126 P. A. de Gasp6 op. cit., p. 69. 

Pour les quamites du debut du sikle, voir les inventaires suivants: ANQ-Q, greffe P. Rivet. 
inventaire du marchand Dominique Bergeron, 21 mai 1710; greffe F. La Cetiere, inventaire du 
marcband Nicolas Vollant, 15 ftvrier 1703. Pour la fro du siecle, voir: ANQ-Q, greffe C. Stewart. 
inventaire du marchand John McCord, 6 juillet 1789: ce demier possMe 125 p i p e s  courbrts. !I6 
A queue et 38 A retaper. Voir aussi I'annonce du parfumeur Francis Lehoulfier, Quebec Herald. 3 1 
mai 1790. 



due aux marchands dont le nombre de ceux qui en possedent double presque dans 

la derniere dCcennie i l'etude, passant de 8 B 14 9r entre les annCes 1820 et 1830. 

TABLEAU 6 

Proportion d'inventaires contenant des peignes 
dans la r6gion montriaiaise 

1 792- 1796 1807-1812 1820- 1825 1830-183s 

Ha bitants 0 7 5 6 

Marchands 0 5 8 l4 1 
Artisans 0 0 3 4 

I 

I ~ o o t a  occupations 0 5 6 7 I 

Le peigne est cenainement un objet d'interpritation difficile: on en trouve 

des quantitks consid6rables dam les stocks des marchands mais u2s peu dam les 

inventaires des particuliers. Seraient-ils si peu cotiteux que les priseurs ne s'en 

pr6occuperaient mfme pas ? Ou encore seraient-ils si nombreux et si communs 

que seuls Ies plus chers vaudraient la peine d'enuer dam la succession ? On ne 

peut cenainement pas rkpondre aiskment 1 ces deux questions. De nomhreux 

ohjets. qu'ils soient rares ou repandus, ne valent presque rien et ils sont pourtant 

inventorits avec minutie. Pourquoi les priseurs agiraient-ils diffdremment dans le 

cas des peignes ? Quoi qu'il en soit, ce qu'il importe de retenir ici, c'est que la 

ICgtre augmentation des peignes inventorih durant le premier tiers du XIX' siLc1e 

ne doit pas Etre considkrke isolkment mais avec un ensernhle d'autres pratiques 

relikes B l'enuetien des cheveux. Et ces pratiques prennent une part de plus en plus 

grande dans la toilette personnelle, un changernent qu'il h u t  lire ailleurs que dam 

les seuls chiffres. 

D'abord dans une diminution du port de la permque qui oblige B s'occuper 

davantage de ses cheveux naturels. On sait que les perruques cachent gCn6ralement 



des cheveux sales et pas. On connait aussi les effets du port prolong6 de la 

permque; les vermines y trouvent 1% un terrain de predilection pour se reproduire. 

MEme si poux. puces et punaises sont des maux courants conve leyuels on a peu 

de remedes 1'Cpoque. l'inconfon est &el et on tente d'y remCdier par toutes sortes 

de produits. Mais niexa@rons pas l'imponance de la pemque; elle est ponie par 

hien peu de gens et de fqon occasionnelle seulement. 

Dans cenains nouveaux produits tgalement. qui se repandent lentement. 

y compris chez les marchands. et qui peuvent remplacer le peigne. Nous pensons 

i la ahrosse B cheveux., qui existe depuis longtemps mais que l'on retrouve surtout 

aprks 1820 dans les inventaires. en mime temps que les mousses et les hoites de 

toilette qui contiennent parfois hrosses et peignes"G. 

Dam la muluplication des m o n c e s  de journaux concernant l'enuetien des 

cheveux et tout particulitrernent la coupe des cheveux. signe qu'on les pone plus 

courts. Ces annonces apparaissent tardivement, aprks 1825 pour la plupart. mais 

elles dmoignent d'un changement assez radical dans les coutumes. Ce ne sont plus 

seulement les barhiers mais aussi les permquiers et pdumeurs qui offrent ce 

semice. ne voulant prohablement pas perdre toute leur clientde traditionnelle au 

profit des premiers. D'ailleurs, la compktition semhle si feroce qu'on commence 

meme s'adresser aux enfants en plus de se mansporter aux differentes 

demeures ... lorsqu'il en sera requisl">>. 

Dans I'augmentation des annonces de peignes. Ceux-ci sont annonc6s 

depuis les annees 1780 avec une frequence assez dgulikre par les marchands mais 

i partir des annCes 1815-1820. il n'est plus une annonce de barbier, de coiffeur. 

de permquier et m h e  de parfumeur qui ne mentionne le peigne. U s  viennent d'un 

130 Pour quelques exemples de brows B cheveux, voir les inventaires suivants: ANQ-M. greffr 
de Peter Lukin, inventaire de Robert Lecavalier, 12 aMil 1831 et greffe de G. D. Amoldi. 
inventaire de Henry Joseph, 24 juillet 1832. 

13'  Pour la coupe des cheveux. voir I'annonce du penuquier et parfumeur H. B. Urquhan. situC 
au 14 de la rue Saint-Jean Zi Quebec, dam la Gazerre de Qzikbec du 19 juillet 1832. Pour le service 
B domicile. voir ceUe du coiffeur et permquier Hyppolite Valk de MontrW dam La Minente du 
3 avril 1828. 



peu partout mais le plus souvent de Londres. de Liverpool. de Greenock et. vers 

les anntes 1830, de New-YorkI3'. 

De nouveaux services sont Cgalement offens ?i un public bien precis: i 

ceux qui acceptent rnd le roux de leurs cheveux ou qui ne peuvent se rksigner A 

voir leurs tempes grisonner, on propose une teinture en c<brun Kger ou en noir de 

geai (sic),; B ceux qui ne peuvent tolerer leur calvitie, on offre toupets. 

<<couronnes B la romaine* ou simplement cheveux naturels sans rien dire 

cependant des procCdCs ut i l i~ds '~~.  

Eniin, 1'6volution dans l'entretien des cheveux se manifeste aussi dans la 

varitte des pommades, des poudres, des huiles et des essences mises i la 

disposition du public. Ces produits connaissent une telle &losion entre 1750 et le 

premier tiers du XIXC sPcle qu'il convient de s'y m e t e r  un peu. 

Poudres et pommades 

En plus de repondre B des criteres dlesthCtisme, les poudres et les 

pommades sont gknhlement odorantes er asskchantes. EUes doivent en effet 5 la 

fois bien carnoufler les odeurs desagrbables qui se ddgagent de 1'6pidenne et des 

cheveux ma1 entretenus et assdcher les cheveux gras qui ignorent encore les 

ablutions duranr tout le XVIIIe sitcle. Nous I'avons dtjB signal& et la situation est 

sensiblement la mEme en France, en Angleterre et en AmCrique. les poudres et les 

pommades remplacent I'eau pour la toilette des cheveux. 

La poudre est d'abord import& de France en grosse quantite. Ie plus 

souvent par caisses ou par barils'". Puis, ap&s 1760. les marchands britanniques 

prennent la releve des Frangais. A la tin du si2cle. la demande de <cpoudre ii 

132 Pour quelques exemples. voir les annonces de la Gcene de Qukbec du 30 juin 18 14 et de 
La Minerve du 30 aodt 1832. 

13' Pour les toupets et les couronnes. voir la Gazerre de Quebec du 31 janvier 1833 et du 14 
octobre 1835. Pour la teinture des cheveux, voir le Canndian Couranr and Montreal Adwniser du 
9 juin 1819 et La Minerwe du 16 septembre 1833. 

IY APC, CIIA, 121, F. 118-126. 1 janvier 1735 et F. 139-147. 1 janvier 1736. 



poudren est si grande que certains decident d'en fabriquer sur place. A QuCbec, 

rue du Palais, John Bicker fabrique ;1 la fois de  la upoudre ii poudrerlb et de 

l'arnidon en 1787. La meme annee, en aval de Quebec, plus pr6ciskrnent 5 Saint- 

Roch-des-Aulnaies, Thomas Wilson fait de meme; et  A Montrt5al. quelque cinq ans 

plus tard, Lkvy Solomons tente de livrer une guerre aux importations en 

promettant que sa poudre dgalisera si e l k  ne surpasse celles qu'on importe soit 

en gros ou en detail et B meilleur march6 qu'on pourrair les acheter de 

l ' ~ u r o ~ e ' ~ * * .  La concurrence est effectivement feroce: entre le milieu et la tin du 

We sikcle, les poudres se raffinent et les produits pour l'enueden ou 

l'apparence des cheveux et des permques se multiplient. A la <<poudre & poudrer* 

et 2 l'amidon s'ajoutent ou deviennent simplement plus accessibles pommades. 

essences et huiles aux parfums les plus exquis les uns que les autres. On uouve 

encore sur le march6 les odeurs fortes & base de  musc, de civette et d'arnbre 

desrintes 5 contrer les effluves naust5abonds tmanant de certains corps, mais les 

senteurs trop Iourdes, qui peuvent irriter certains odorats, sont dkmoddes ii la fin 

du si6cle. Elles ont CtC remplacees par des essences vkgttales aux parfums plus 

doux. tels les fruits (orange. citron, amande), les fleurs (rose, jasmin. lavande. 

violette, oeillet) et les herbes (rornarin, thyrn) qui nous viennent dlEurope e t  qui 

correspondraient B une nouvelle sensibilite de l'odorat en train de se d&e1opper1? 

Il semble en effet que les nouvelles normes de proprete de la fm du sikcle 

acceptent de moins en moins les odeurs uop fortes provenant aussi bien des corps 

ma1 laves que des miasmes de l'environnement Les substances autrefois prkieuses 

provenant des parties anales de cenains animaux telles la civette et le musc. ou 

encore l'ambre gris qui a fait la fortune des parfumeurs, perdent de leur popularit& 

'" Lo Gazette & Qudbec. 7 mai 1787 et 12 juillet 1792. La Gazerre de Montreal, 30 aoiit 
1787. 

Pour avoir une id& de la varietk des pmduirs offem la fin du W siecle er une 
vingtaine d'annees plus tad, voir les annonces suivantes: Quebec Herald, 3 1 mai 1790; Canadran 
Courant and Monrreal Advertiser, 25 mai 1807 et 9 juin 1809. 



A se fier aux seuls inventaires apr8s ddc&s, poudres et pommades seraient 

presque exclusivement utilisks par l'elite, au milieu comme A la fi du XVIIIe 

siecle. En effet, m d g d  les nombreuses annonces de journaux et les stocks 

considerables qu'on importe d'Europe, seuls les invenraires apres decks des 

marchands, des mernbres des professions libkrales, des or@vres et des hauts 

fonctionnaires en contiement Et les quelques autres tkmoignages que nous avons 

trouv6s semblent conflrmer que la masse de la population est Btranghe B cette 

pratique. Tel est le cas, par exemple, d'un ami de Philippe Aubert de Gasp& le 

major LaForce. que la mode prkoccupait et qui ne sortait <<jamais le matin que 

huild et pommadC comme un esquimaux (sic). et la tEte blanche et friske comme 

un chou-flew-. Voici comment il dkcrit la rixe dans laquelle il s'engage B la suite 

d'une remarque dtsobligeante tmise par une de ses comaissances: n... j'avais B me 

dtfendre contre la poudre et la pommade qui m'aveuglaient ii chaque coup de 

poing que je recevais et que je rendais ... et je fus couven, dans l'instant, de 

poudre et de pommade depuis la tEte jusqu'aux pieds. Je ressemblais assez i un 

rat sonant d'un b a d  d'huile qu'on aurait roulC dans un fannier13'~. Peu impone ici 

le volume de poudre et les possibles exagtrations d'Auhert de Gaspi. le cas du 

major LaForce rtflkte certaines coutumes de 1'6poque et son cas n'est certainement 

pas unique. La Cour des plaidoyers communs contient de nornbreuses causes pour 

dettes A des permquiers impliquant ici un Ccuyer, 18 un musicien, lh encore un 

simple enseigne du 65' rbgiment, signes Cvidents qu'& la fin du sibcle, les 

permques. et cons6quemment les poudres et les pommades sont encore il la mode 

chez plusieurs et non seulement chez les nobles et les bourgeois138. Signes aussi 

par contre que plusieurs en sont exclus car il n'y a nulle trace du joumalier, de 

l'habitant ou du simpIe artisan dans ces causes port6es la Cour. Si la masse de 

la population masculine se poudre les cheveux, et rien n'indique qu'elle le fait, elle 

'" Philippe Aubert de Gaspe, Mdnwires, pp. 336-337. 

13' ANQ-Q, Cour des plaidoyers communs, cause no 3670, 3712 et 3889. 



utilise probablement un succ6danC tel que l'amidon disponible un peu partout sur 

le march& 

Les poudres et les pomrnades pour cheveux ou pour pemques sont encore 

vendues dans les annkes 1830, mais annonc6es moins fdquemment dans les 

joumaux; elles sont graduellement remplackes par une myriade de nouveaux 

produits139 dotes de fonction cuntive ou nettoyante. Le savon Watson pour la 

harhe est dCsormais epurifi6 tandis qu'avec la lotion detersive (sic) Solomon. 

r...les dartres, les rougeurs. les pistules et les trupuons de toutes esptces sont 

bient6t gukries n; la nouvelle pite d'amande pdvient les coups de soleil et va 

jusqu'i faire d i ~ p a ~ t r e  les raches de rousseur. Enftn, si les produits n'ont aucune 

propri6tt5 curative, qu'ii cela ne tienne. la provenance en tiendra lieu: on annonce 

A QuCbec que la dl5bre eau de cologne de Jean-Marie Farina dlAUemagne a kt6 

i~nouvellernent r e p e  de la Halle MCdicde de Mont&al>>, comme si cette dernikre 

provenance lui conf2rair tout B coup plus de pouvoir. Enfin. la graisse d'ours qui 

est d6ji utilis6e ii plusieurs fins revigore dCsormais les chevew et fait partie de 

l'inventaire, meme modeste, de tout perruquier ou parfumeur'? 

Pour la bourgeoisie des annkes 1830, les cheveux requitrenr donc autant 

de soins sinon plus qu'auparavant. Pour le reste de la population masculine. 

IV6pouillage regulier, le dCmelage, le peignage ou le brossage occasionnels 

constituent les principaux soins apport6s aux cheveux. L'eau et le savon sont 

ignorks par la plupan et utilisCs parcimonieusement par une infime minoritt. 

Aucun thoignage contemporain ne I'aft"me aussi catkgoriquement mais rien 

n'indique qu'il en est autrement. Pourquoi. en fait, la situation d'ici serait-elle 

differente de celle qui prevaut chez nos voisins du sud ou encore chez les Franpis 

et, dans une moindre mesure semble-t-il. chez les Anglais ? La plupart des 

139 Voir, entre autres, l'annonce du perruquier et parfurnew H. B. Urquhart dam La Gazene dr 
Qugbec du 31 janvier 1833. 

Dam l'ordre. B partir & la df&ence au savon Watson: Lu Gmene & Qdbec. 9 avril 18 12: 
La Gazene de Qukbec, 30 juin 1814; Canadian Couranr and Montreal Advertiser, 9 juin 1819: La 
Gazette de Quebec, 26 mars 1836. 



manuels d1hygi5ne sont unanimes B interdire le recours trop frguent ;l l'eau mtme 

s'ils divergent sur les recettes pour nettoyer les cheveux. Certains preconisent un 

mklange de jaune d'oeuf et d'eau narurelle ou d'eau-de-vie, d'autres une decoction 

de guimauve ou de pavot. d'autres enfin recornmandent prudemment l'eau ti&de ou 

chaude. proscrivant l'eau froide, cause de migraine ou de calvitie"'. 

MEme si plusieurs des produits relies A la toilette du corps et de la tete en 

vente au Canada s'adressent egalement aux hommes et aux femmes, il est parfois 

difficile de distinguer ce qui s'adresse plus sp6cifiquement B un sexe. Chose 

certaine, Mventail des produits offers 2 la gent feminine est beaucoup plus vase  

que celui offen aux hommes. 

Dbs le milieu du XVme sikle, Pehr Kalm signale plusieurs reprises et 

avec une abondance de dCtails la propension qu'ont les femmes d'ici B se poudrer, 

P se maquiller, 2 se friser. breL A se faire coquette. I1 ecrit quelques pages 

savoureuses sur 110isivet6 des dames de la borne socikd de Quebec et de 

Montrkal, leur attitude vis-a-vis les hommes et leurs occupations quotidiennes. 

Mais ce qu'il importe de retenir, c'est que meme en semaine, <<. ..ce 2 quoi elles 

tiennent paniculitrement, c'est ii friser leur chevelure, 2 avoir toujoun des cheveux 

boucl6s et poudds, et le devant de la t&e garni de diarnants, de pierres taillees et 

auues brillants,. Et P l'inthieur de la maison, ajoure-t-il, 4 e s  jeunes tilles sont 

chaque jour habilltes d'aussi magnifique fa~on que si elles etaient invities chez 

le gouverneur-gCnCral*. Des femmes du commun et des paysannes, il signale i la 

fois leur rnodestie et leur courtoisie rnais il observe quand meme qu'elles drisent 

et poudrent leurs cheveux chaque dimanche'"~ 

14 1 J .  Uonard Archives du corps ..., p. 120 et P. Perrot, Le travail &s apparences ..., p. 121. 
G. VigarelIo et A. Corbin disent sensiblement la m h e  chose. A now aussi que certaines des 
recettes ~numQ~es ici ont survCcu jusqu'ii nos jours avec quelques variantes mineures seukmen~. 
Par exemple, au lieu de l'eau naturek ou de l'eau-&-vie avec Ie jaune d'oeuf pour nettoyer ies 
cheveux, on suggih I'utilisation & rhum et d'huile d'olive. Enue auues dfdrences, voir Yves 
Donadieu, Norre sant6 au quotidien Ma phamcie  rurturelle. Pasis, LafXont, 1978, 394 p. 

"' P. Kalm. Voyage de ..., pp. 183-184.440-442. 546. Voir aussi aux pages 23 1 et 232. 



L'observateur privil8gie qu'est Kalm parle peu des diffkrents cosmetiques 

dont disposent Mite  cette tpoque. On sait toutefois que parmi les essences. les 

huiles et les pommades import6es de France, les produits les plus populaires 

semblent Cue il base d'huile d'amandes et de n o i ~ ' ~ ~ .  Il faut par c o m e  attendre la 

dernitre decennie du XVIIIe sikcle pour que les boutiques de Montrhl et de 

Qu6bec proposent i peu prks toute la gamme des produits d'entretien pour les 

cheveux et le visage que I'on peut uouver en France et en Angleterre. On y trouve 

en effet des eaux. des essences, des huiles, des poudres et des pommades dont le 

parfum predominant. nous I'avons d6jP mendome, est base de fruits. de tleurs 

et d'herbes; des fards - carmin fin. rouge fin. liquide - et des parfurns: des .laits 

de viergem, des laits de rose et de lavande que l'on suggbre aux dames pour se 

laver mains et visages. On y trouve meme des mouches, ces petits morceaux de 

tissu de fonnes variees (coeur, ttoile, triangle. etc.) qu'on appliquait un peu partout 

sur le visage e t  qui sont tr&s 2 la mode au XVIIIe sibcle'". 

Dans le dornaine de Ia coiffure pour dame. on essaie de suivre Ies derniihes 

modes europeemes, entendons surtout Iondoniennes en cette fin de sikcle ravagie 

par la guene. Le permquier ~ t i enne  Bois de Quebec propose en 1786 << ...q uelques 

coffins ou e t e s  pour les dames faits Londres par un des plus habiles coeffeurs 

de dames, il les garantit du plus nouveau gofit et si aisCs qu'une dame peut se 

coeffer admirablement bien elle-meme>>. Dans la decennie qui suit. de nombreux 

autres coiffeurs ou perruquiers annoncent de semblables services dans les 

journaux. ns viennent directement de Londres, ou se targuent d'y &re passes mais 

tous assurent que les dames seront coB6es dans ale demier goQt de ~ o n d r e s ' " ~  W .  

"' Voir quelques listes & pmduits impones it I'epoque de Pehr Kalm dans APC, C11A. vol. 
121, pp. 118-126, 139-147, 180-217. 

I" Pour ces MCrents produits, voir les annonces dam le Quebec Herald du 25 f&nier et du 
3 1 mai 1790. 

"' Pour la citation, voir La Garene de Qukbec, 28 decemtm 1786. Pour les autres refhences, 
voir I b d ,  3 novembre 1785 et 6 juin 1793: La Gazene de Monrrkal, 15 fevrier 1787 et 9 octobre 
1795. 



Avec une telle myriade de produits et de services, cenaines dames de la 

haute societk pouvaient se livrer B cenaines extravagances. Le cas de Mrs Stuart 

personne en w e  de Quebec qui fdquente les plus hauts grades militaires du Bas- 

Canada & la toute turn du sibcle. est un excellent exemple d'une mode sur son 

d&lin mais qui domine encore p m i  une cenaine elite. L'oficier britannique 

George Thomas Landmann nous la dkcrit ainsi dam sa plus belle parure de fEte 

lors d'une visite chez elle vers 1798: 

This lady was of large proportions, about sixty years 
of age, dressed in the extreme of a fashion forty 
years gone by; her hair frizzed up a yard high above 
her head. increasing in width as it rose in height, the 
whole well covered with madchal and pink powder, 
with some decorations of lace and ribbons scattered 
about the top, and sur mounted by a splendid plume 
of ostrich feathers. Her body was cased in a long 
and stiff pair of stays, displaying an elegantly- 
carved and ornamented bust, and leaving the neck 
and bosom almost completely uncovered: an 
immense pair of hoops spread out her dress to the 
extent of a yard at least on each side, so as to cover 
the entire length of the sofa, upon which she was 
seated quite erec tl? 

La description continue de la sorte en insistant sur la profusion de bijoux faits 

d'or, de c o r d ,  d'ambre et de diverses a w e s  pienes prdcieuses qui recouvrent 

presque toutes les parties dCnudh de son corps. L'auteur est kvidemrnent fascind 

par une tenue vestimentaire qui h i  parait demod6e - le jeune officier a B peine 20 

ans et Madame Stuart p r h  de 60 - mais en dalit6, certaines de ses extravagances 

rbpondent bien aux canons de la mode iminine (qui se confond souvent avec 

l'hygihe) de la noblesse et de la grande bourgeoisie europknne au tournant du 

XIX' sikcle et I'elite canadieme n'&happe pas a ce co~rant'~'. 

G. T. Lanrtman. Ahenfures and Recollecfionr of Colonel Landman, Londres, Colburn and 
Company, 1852, v01. 1, pp. 240-241. 

'" Sur les extravagances europ&nnes de la fm du sikle, voir l a  crh belles pages pleines 
d'hurnour que nous limnt Philippe Perrot dam Le fmvuil des appurences OK fes trCUlSf~rmufions 



La femme du commun est Cvidemment exclue des mondanitds auxquelles 

participent I'elite mais lorsqu'elle se pare pour des occasions sp5ciales. elle le fait 

gtn6ralernent avec une dserve propre B sa condition. John Lamben, ohservateur 

lucide des classes populaires semble la d h k e  assez bien: <<...the females will 

occasionally powder their hair and paint their cheeks. In this respect they differ 

but little tiom their superiors except that they use beet-root instead of rouge. Even 

the men are sometimes vain enough to beautiful their cheeks with that 
I 4 8  vegetable ... B. Cette remarque de John Lambert vient simplement corrohorer la 

plupart de celles que Pehr Kalm a faites quelque 60 ans plus t6t sur les 

apersonnes du commun,, un peu comme si le temps sl&ait mSd entre les deux 

observations e t  que la notion de toilette ou dlhygi&ne n'avait pas changee. 

3.4. Les dents 

A la tin du X w I e  sitcle, la brosse A dents est plus rare en France et en 

Angleterre que les cure-dents, les poudres et les pltes dentifrices ar6matides. une 

situation qui n'offre rien d'inusid Ctant dome que, pour la minorit6 qui se 

prCoccupe d'hygibne buccale, la qualid de I'haleine et l'apparence importent plus 

que la sand des dents. D'ailleurs, les nomhreux produits mis sur le march6 pour 

la toilette de la bouche visent d'avantage B desodoriser I'haleine et B faire hriller 

les dents qu'8 nettoyer. FabriquCs ii base de poudre ou d'acide (sel d'oseille, jus de 

citron, etc.), certains de ces produits tels I'alun, le corail, la pierre ponce, la creme 

de tartre, l'acide ~ ~ u r i q u e ,  contenaient toutefois de puissants abrasifs qui avaient 

un effet contraire B celui recherche. D'autres, I'urine par exemple, avaient la 

propri6d de faire briller. les Espagnols, qui avaient l'hahitude ade se rincer la 

bouche ... tous les matins avec leur urine. avaient la reputation d'avoir de belles 

dents, mais ils ne ddtenaient cependant pas I'exclusivitd de c e m  pratique car le 

Dictiunnaire des sciences ddicales de 1822 prkise: a o u s  connaissons beaucoup 

du corps fdmitin. XVIIP-XlX' si2cleD pp. 52-54. 

''' J. Lamberr., Travels ..., p. 174. 



de Franpis qui soignent leur bouche 3 I'espagnole e t  qui ne s'en vantent point'49*. 

Vers les annCes 1830, malgrt! quelque progr8s - hygienistes et rntdecins 

commencent B suggerer de se brosser toutes les dents et  non plus seulement celles 

d'en avant -, l'objectif de la plupart des pratiques n'est pas encore la pr6servation 

des dents mais plutat la desodorisation de ~'haleine~-'~. L'eau ne fait Cvidemment 

pas partie de cette pratique et une vingtaine d'anntes plus tad,  alors qu'elle n'est 

pas encore compl~tement rehabilitge pour la toilette du corps, elle est toujours 

considbde comme nuisible pour les dents. En fait, c'est toujours l1humiditt5 qui est 

nocive, d o n  le midecin franpis Dorigny qui prend soin de prkciser dans son 

trait6 de 1862: ~L'humidite a kt6 toujours signalee comme Ctant tr?s nuisihle aux 

 den^; tvitez les lieux bas et humides, toutes les fois que vous le pourrez. On a 

remarque de tout temps que les populations riveraines des grands cours d'eau, des 

etangs et rnarais perdent leurs dents avant le terme de l'adolescence.* 

L'hygihe dentaire est donc aussi &che>~ que la toilette du corps. Poudres 

et pates s'appliquent donc sans eau et entre deux frottages dont on ne doit pas 

abuser - une fois par semaine selon les manuels et les trait& - on peut se emettre 

dam la bouche une pastille de guimauve, de jujube, de gomme arabique. un petit 

morceau de sucre dbrge ou candi, enfin tout ce qui pourra faciliter l'expectoration 

qui a lieu ordinairement le matins, cornme le prkcise si bien Madame Celnart dont 

les manuels Ctaient utilisks d6s le deux2me tiers du si2cIe dans certaines 

institutions bas-canadiennes, notamment chez les Ursulines et les Augustines de 

Quebec 15'. 

149 Cite dans P .  Pelrot, op. cif.. pp. 120-121 et 55 et dans J .  LRonard, Archives du corps .... p. 
121. Les informations prtcedentes sur les produits abrasifs sont tirb des mikes ouvrages qui 
affmnent sensiblement la meme chose. 

Dr. DOrigny. h buche humaine, physiolog ie, physionomie, hyg i h e ,  dignostic moral. Paris. 
E. Dentu, 1862. p. 186 et Mme Celnart, Manuel des dames ou !'An de l't%!gance. Paris. Roret. 
1833, pp. 36-37. RapportC dans P.  Perrot, Le rravail des apparences ..., p. 248, note 75. A ce 
dernier livre s'ajoutent chez les religieuses de Quebec le Manuel complet de la mairrrsse de mnison 
et de la parfaire dnag t re  ..., Paris. Roret. 1834 et le Manuel des demoiselles ou ars et mk~iers .... 



K e n  de  surprenant donc ii ne trouver au Canada que quelques brosses et 

6ponges B dents dans les inventaires ap*s d&s du IWIW siecle et un peu plus 

seulement dam ceux du premier tiers du si8cle suivant Et il n'est guere plus 

surprenant de les trouver uniquement panni l'tlite marchande et professionnelle. 

Les donnhs  tides de ces documents sont cependant beaucoup trop sporadiques 

pour avancer des pourcentages significatifs, meme si on note une legere 

progression vers les am6es 1820. I1 faut plutdt consulter les joumaux de I'epoque 

pour saisir I'existence d'une pr6occupation grandissante pour les soins dentaires. 

pr6occupation rkvelke d'abord par la panoplie des produits offerts. anciens ou 

nouveaux, dont la nature change graduellement; par l'arrivke de dentistes 

amCricains qui semblent envahir litt6ralement le Bas-Canada A partir des annCes 

18 10: enfin, par l'annonce de petites brochures pour l'entretien des dents qui sont 

vendues par les dentistes, brochures qui, on le devine, proposent des recenes 

miracles- 

Les produits 

La poudre B dent <<Royal Asiatique~, I'opiat <<Prince de Gal les~.  l'essence 

eRuspinifi, la teinture Brown et le dentifrice ccperIe>> sont autant de produits aux 

noms exotiques ou prestigieux mis en vente dans la demiere dtkennie du 

XVIII' sikcle par les marchands et les parfumeurs du  as-canadan'. Destints h 

nenoyer, polir et  blanchir les dents, comme le voulait la conception de l'hygibne 

tout ax6e sur l'apparence, ces produits sont tgalement fonement arornatises afin 

de pouvoir d6sodoriser les haleines, car l'absence d'hygibne buccale ou dentaire 

au XVIIIe s i W e  conduisait necessairement A une haleine malodorante. acceptee 

sinon tolCr6e puisque partagee par la plupart. Et ii cette haleine fetide s'ajoutait 

celle que provoque une forte et constante consommation de cenains produits, 

Paris, Roret, 1833. 

'I2 Pour les differents produirs enonces. voir les annonces du parfumeur Francis Lehoullia rt 
de la marchande Wei-ser cians le Quebec Herald du 25 ftvrier et du 3 1 mai 1790. 



l'oignon rouge par exemple, que plusieurs Canadiens avaient coutume de manger 

pour le petit dkje0ner. A cause de cette habitude alimentaire, Pehr Kalm ne disait- 

il pas <<que les Franqais (entendons les Canadiens) de condition modeste depagent 

parfois m e  si forte odeur que la personne qui les rencontre dans la rue et n'est pas 

habituee doit presque se boucher le nezI5'u. 

Cene absence d'hygitne buccale provoquait ou aggravait egdement 

infections et caries que la medecine de l'bpoque ne pouvait soulager que par 

l'exuaction ou l'obturation, optrations qui, avec la pose de dents artiticielles. se 

pratiquaient bien avant Itinvasion des dentistes arnkricains. En effet. d2s les annCes 

1780, quelques annonces apparaissent dans les joumaux de QuCbec et de 

Montr6al; mais les premieres qui sont un peu plus explicites sur les diffkrentes 

optrations pratiqutes au pays datent tout de mEme d'une dkcennie plus tard. 

Retenons l'exemple de l'annonce du dentiste montrkalais Joseph Brown en 1792: 

[...I il fait et met des dents artiticielles peu 
inferieures aux dent naturelles [...I transplante les 
dents naturelles et les fait si bien prendre dans la 
machoire qu'elles peuvenr servir plusieun ann&s, il 
remplit celles qui sont creuses avec du plomb ce qui 
emp&he d'y entrer l'air ou aucun aliment qui sont 
deux choses destrucvices pour les dents gIt&s. Il 
netoye les dents saines sans leur dter le lustre ni les 
defigurer aucunement: il 6te aussi les chicots et les 
dents gWes sans le moindre mal: il a une teinture 
fort utile pour les dents, les gencives et la 
respiration, en s'en servant suivant la direction sur la 
b o ~ t e d l e ' ~ ~ .  

Si l'on considere que l'anesthtsie par inhalation d'tther ou de chloroforme 

n'est pas pratiquee avant le milieu du sPcle (1847). que l'alcool et I'opium 

constituaient les analgCsiques les plus repandus (Ies seuls en fait dans la plupan 

153 P. Kalm. Voyage & Pehr Kalm.., p. 413. A cause de I'abstinence du vendredi et du samedi. 
plusieurs se contentent de pain et d'oignons rouges pour Ie petit dejeher. 

La Gazette de Quebec, 4 octobre 1792. 



des regions) et que le coiit de cette dernihe drogue la rendait quasi ina~cessihle '~~, 

on a peine ;1 croire que le dentiste Montrealais se soit acquis la faveur d'une large 

clienele qutb&oise. Mais la douleur dam la plupart des cas. la coquetterie dans 

d'autres et probablement aussi un souci d'hygibne foqaient la main de plusieurs 

car de semhlables annonces se multiplitrent par la suite. 

Une trentaine d1ann6es plus tard. quelques-uns des anciens produits sont 

encore sur le marcht, voisinant avec des nouveaux, mais les qualiticatis qui les 

revbient d'un certain mysdre tendent 2 disparaitre. Les poudres B dent et les 

dentifrices portent dkormais le nom de celui qui  les a composes ou mis sur le 

march& 

Les dentistes 

A la fin du XVme si&cle, quelques dentistes annoncent leurs services dans 

les journaux de Quebec et de Monu&l, et d& la deuxi&me dkennie du sihcle 

suivant, cette publicid se rnultiplie consid&ablement Il se degage de ces annonces 

l'impression d'une veritable invasion de dentistes Ctrangee, et notons-le. ces 

sptcialistes viennent toujours d'une autre ville ou d'un autre pays, soit que 

&illeurs. jouisse d'une meilleure dputation. soit que cette reputation soit 

complhment B refaire en d6mbnageant. comme ce fut le cas en de nomhreuses 

occasions aux hats-his. A Quebec, on vient de Montrkal ou de New York; 2 

Montreal. presque toujours de New York. Le docteur Rosseter, chirurgien-dentiste 

de New York de passage a Qukbec. s'installe a lh6tel Patterson de la rue Saint- 

Paul pour vendre ses dentifrices et ses poudres 1 dents, mais il pratique aussi une 

opdration courante aujourd'hui, iI wegulates children's teeth1%. Le docteur 

Brewster, un autre chinvgien dentiste qui a eu tant de succb  B Montreal >>, invite 

les dames et les messieurs 3 se <<faire &parer celles du devant pour les empikcher 

I. Walvin, English Urban Life 1776-1851, p. 33. 

'" Canidion Courant and Montreal Advertiser, 27 juillet 1807. 



de se gier%. On connait relativernent bien les instruments dont les dentistes 

disposaient au debut du s i b l e  (on ignore toutefois les perfectiomements. s'il en 

eut). mais il n'est pas impossible que cette intervention ait tte pratiquCe ici de la 

meme facon qu'en Europe. crest-Mire en limant chaque dent du devant atin 

qu'elles ne se touchent pas1s8. Le docteur Levi S. Pard. dentiste et xmedical 

eiecm'cium~, vend de la apPte ii denw qui conserve en bonne condition tout 2 la 

fois les dents. les gencives et l'haleine <$or keeping the breath teeth and g u m  

agreeable1% Et bien entendu, tous sont experts dans la upratique mtcaniquen 

d'inuoduire des dents anificielles aussi belles que si elles 6taient naturellesl". 

Les brochures 

Ws les annees 1815. certains dentistes publienr de petites brochures sur 

l'enuetien des dents comme celle de Levi S. Parmly intituMe Treatise on the 

management of the teeth16', mais il faut attendre encore une quinzaine dlannCes 

avant qu'un nouveau discours apparaisse dam la puhlicitk. L'apparence y a encore 

son importance mais on parle d6sormais beaucoup plus d1hygi&ne telle qu'elle sera 

pratiquk par Itelite de la deux2me moitit du sikle. Et certains dentistes semhlent 

se soucier autant de la conservation des dents et des gencives que du paraitre. La 

dotion chimique. invent& par le c618bre docteur Fay. par exemple, est censee 

nettoyer les dents et enlever le tartre. Bien entendu, elle enraye aussi la mauvaise 

haleine, une pr6occupauon qui semble obsessionnelle ii I'tpoque, et on pretend 

mCme qu'elle proege du scorbut. Il s'agit sans doute d'un autre de  ces produits- 

In La Gazette de Qut?bec. 12 octobre 1820. 

Is' P. Perrot, Le travail des apparences ou les tranrfomrions du corps f h n i n .  X V I I P - r n  
si2cle. Paris. hixtions du Seuil, 1984. p. 55. 

lS9 La Gazette Be Qukbec, 27 juillet 1815. 

I" On cousultera Ie C . M  Courant and Momreal Advenicer du 6 janvier 18 10 pour une 
annonce type. 

16' La Gazette de qudbec, 27 juillet 18 15. 



miracles - on a confondu ici effets et causes - . mais ce qu'il impom de retenir est 

que l'idee de neaoyer fasse desormais partie du discours des dentistes. La publicit6 

du docteur Fay n'est d'ailleurs pas un cas isolk. Quelques annkes plus tard. le 

docteur S. Spooner. de passage B Montnkl. annonce que db son retour B New 

York, il puhliera une petite brochure dans Iaquelle il exposera ses idees sur la 

dentition. Celui-ci croit. en effet. .que les dents hurnaines peuvent Pue. en y 

veillani de bonne heure et avec soin. conservCes jusqu'8 la fin de sa vie.. . Et il 

ajoute que d e s t  15 une kg le  g6nkrale et une opinion admise par les dentistes les 

plus experts16'fi. 

Malpre tous ces signes annonciateurs de changernent. la majorit6 de la 

population est compEtement absente de ces pr6occupations. En cas de douleurs 

auoces. l'exuaction par un membre de la famille ou un ami est la solution la plus 

rapide et la moins cofiteuse. Pour la propret6, une incursion plus ou mains 

prolongCes avec le c u r e - d e n t ~ ' ~ ~  et Ie frottement avec un linge sec ou le doigt. 

deux pratiques courantes jusqu'au XX' sitcle. sont les principales interventions. 

La brosse B dents et les dentifrices dans le premier tiers du XIXe s ik le  sont aussi 

rares que dans Ie Haut-Canada et aux ~tats-~nis '" .  m h e  si une nouvelle attitude 

se developpe lentement, attitude qui touche une minorit6 seulement16'. 

'" La Gaene de Quebec. 8 octobre 1835. 

'63 Tout au long du XVEF siecle. on trouve effectivement des cure-dents dam les inventaires 
des plus fortunes. Quant am moins nantis, un morceau de bois aiguise pouvait faire I'affaire. 

!a Les premieres publicit& de brosses A dents dans le Haut-Canada apparaissent vers 1810. 

Voir J. Minhinnick, Ar Home in Upper Canad& Toronto, Clark, h i n  and Company Ltd. 198.3. 
p. 106. Pour les dtats-~nis, les etudes sur la dentisterie sont assez nombreuses; on peut consulter 
avec plaisir I'histoire illustr& de Malvin E. Ring, Dentistry, An IlZustrared History, New York, 
Abradale Press, 1985, 319 p. 

'" Encore A !a fm du XIX sikle. I'ouvrage de Jules Clement, Trait4 de la polifesse er du 
sawir-vivre. Paris. Bemardin-Bkhet, 1878. p. 20. que l'kole normale LavaI possede, dit 
clairement que les poudres et les dentifrices fant vantes sont dangereux pour les dents. 4 1  suffit 
de les nettoyer avec une feuille de sauge et de se laver ensuite la bouche avec de i'eau fraiche,,. 



4. Les fonctions naturelles 

Les mouchoirs. les crachoirs, les pots de chambres. les chaises percees et 

les latrines sont Ies principawt objets de cornmodid qui servaient B la satisfaction 

des besoins naturels au debut du XIX' sieccle. En regard des critkres contemporains 

de l'hygihe, il n'est pas o J  d'affmer qu'ils ajoutaient cerrainement au bien-Eue 

de La vie de tous les jours. Les inventaires apds decks. les marches de 

construction et les rapports de recherche archCologique nous en parlent avec plus 

ou moins de volubilite selon qu'il s'agit d'objets rues ou communs. 

Laissons de c6t6 les mouchoirs, assez nombreux chez les plus A l'aise d t s  

le regime fmgais  et en nette progression durant la ptriode B I'ttude, car les 

documents ne pennettent pas de disringuer les mouchoirs de femmes des 

mouchoirs d'hornmes, ceux destinks i recevoir les dejections nasales de ceux 

utilids pour rehausser I'apparence d'un costume ou d'une robe 

4.1. Le crachoir 

Le crachoir apparait pour la premi8re fois dans notre Cchantillon 

d'inventaires chez quelques marchands seulement de la pdriode 1807- 18 12 

(tableau 7). Sa popularid croit un peu plus par la suite, jusqu'i 16 % des 

marchands montrealais de la periode 1830-1835 en posddent. mais jarnais plus 

de 6 9 des habitants et 10 R des artisans. Ce n'est pas avant les anntes 1820 

qu'on le retrouve chez tous les groupes sociaux. Comme dans bien d'autres 

domaines de consommation. les marchands en posddent beaucoup plus que les 

autres, parfois jusqu'l cinq dam une mEme demeure, mEme si cenains ne sont 

faits que de bois, un materiau peu coQteux mais propice B conserver les odeurs 

~ O R ~ S ?  

166 Pour quelques exemples, voir ANQ-M, greffe de J.-P. Gauthier, inventaire de Joseph 
Cartier, 30 septembre 1834; greffe de F. H. Leblanc, inventaire de Paul-Thbphile Pinsonnault, 26 
septembre 1836; geffe de Gh3eux Pelletier. inventaire de Narcisse Ducondu, 3 septembre t 834. 



TABLEAU 7 

Proportion d'inventaires contenant des crachoirs 

I dans Is r6gion montddaise 

(W 

1792- 1796 1807-1812 1820-1825 1830-1835 

Habitants 0 0 5 6 

Marchands 0 11 12 16 

Professionneb - 23 20 

0 0 10 9 

( Toutes occupstions 0 2 9 9 

Peu de tkmoignages nous sont parvenus sur les habitudes des Canadiens 

de cracher. En revanche, nombreux sont les voyageurs, B partir de Pehr Kalm 

jusqu'aux annCes 1820, qui parlent et s'ktonnent des habitudes qu'ont les Canadiens 

de fumer. habitudes qu'ils partagent avec les Amerindiens et leurs voisins du 

sud'? Non seulement y plante-t-on du tabac dans presque tous les jardins pour ses 

besoins personnels mais meme les jeunes. de dix douze ans d o n  Pehr Kalm 

(1749), a s  soon as they have strenth to hold a pipe in their mouth* dira plus tard 

John Lamben (1 806- 1808). fbment la pipe, imitant leurs aintsl". Or fumer la pipe 

incite A cracher. Il n'est donc pas irrealiste de supposer que la plupan se 

debarmisent de leur d i v e  malodorante dans les cendres du foyer, comme le veut 

167 Sur la consommation de tabac des Amt?ricains, voir 3. larkin, The Reshaping of Ereryda y. .. . 
pp. 166-169. 

'" Sur les habitudes de fumer des Camdiens, les refhnces sont nombreuses. Citans-en 
quelques-unes seulement: P. Kalm, Voyages de-.. , en partidier pp. 339 et 414 ; W. Stone. Letters 
of Brunswick.., pp. 32 et suiv.; Thomas Anburey, Travels through the Interior Pans of America, 
Boston et New York, Houghton Mifflin Company, 1923, p. 43: sur I'usage du tabac par les enfants 
dans la vallee du Saint-taurent, il faut se refkrer au survoI de Marc Lebel, d a i  du hon tabac. 
Quand les enfants fumaieat la pipem. Cap-aux-diamunts, no 32, hiver 1993, pp. 40-43. 



la coutume euroNeme, ou sur le plancher dont la malproprete incite rarement B 

me grande dsewe. 

Consider6 isol6rnent, le crachoir fait penser ces menus objets qui ne 

valent meme pas la peine d'Eue inventori6s. Toutefois. sa lente progression dans 

les inventaires. qui suit la meme courbe ascendante que les chaises de cornmodit6 

et les pots de chambre, &me le doute. ~ L e s  hommes du comrnunn. pour utiliser 

l'expression favorite de l'observateur Kalm lorsqu'il parle des habitants ou de la 

masse de la population, auraient-ils ici des mani2res tri2s differentes des view pays 

ou de leurs voisins du Sud qui n'hksitent pas 2 cracher n'importe oh ? 

4.2. La latrine 

Lorsque l'homme politique et le riche marchand montr6ala.i~ John 

Richardson meun en 183 1, on recense dam sa demeure une *portable water- 

 close^>. Son collPgue Henry Jackson. bien que moins prospike, n'est pas en reste 

puisque son water closer est muni de toute sa tuyauterie en cuivre (old water- 

closet, pipes and appararus, Constatations banales pour des gens qui 

n'ont rien connu d'autre que le confort modeme du tout-A-116goiit mais 5 I'Cpoque. 

les quelques marchands qui posddent des toilettes fonctionnant ii l'eau font figure 

de pionniers. Ces acabinets ii llanglaisej>. comme on se plaisait B les appeler en 

France. les seuls capables d'eliminer les odeurs nauskabondes. ne sont pounanr pas 

une innovation technique dcente. Dts 1775, les premiers brevets d'invention de 

ugarde-robe hydraulique 2 l'anglaise~~, connue communement sous le nom de water 

closer, sont enregistres en Angleterre. Celui de 1'6heniste Joseph Bramah en 1778 

est le plus illusue. En perkctiomant le sys&me de valve (qui actionne la chasse 

d'eau) de ses pn5d6cesseurs dont Alexander Cummings est le plus connu par la 

postkrite. il reussit B imposer son sysdme sur le marche britannique d'abord. nord- 

ANQ-M, preffe & W. N. Crawford, inventaire de John Richardson, 13 juin 183 1; ANQ-M. 
greffe d'hienne Guy. inventaire d'Agnes Gait (epouse d'Henry Jackson), 10 septembre 1834. 



am6ricain par la suite'70. Vea 1824 s'ajoutent les toilettes portatives fonctionnant 

B L'eau. Ses promoteurs disent qu'elles sont nouvellement invent& mais on ne sait 

pas ce qu'il advint de cene invention par la suite. Les quelques toilettes portatives 

recensks dans les inventaim des riches marchands de Montdal font 

prohablement partie de cette lignCe puisqu'elles se distinguent assez nettement des 

chaises de cornmodit6 par leur prix. m&me si leur forme peut parfois se 

ressem bler. 

Au Canada, on sait qu'un s y s t h e  de circulation d'eau froide et d'eau 

chaude existait dans certaines institutions dont l'HBtel-Dieu de Quebec d6s 1675"'. 

il ne serait donc pas surprenant que des toilettes Q eau aient exist6 ailleurs. dans 

des residences privees, meme si on den trouve aucune trace dam les documents 

manuscrits. Des fouilles archCologiques entreprises B Place-Royale ii Quehec ont 

mis au jour des chutes qui partaient du noisitme &age d'une residence pride de 

la fin du XVIIe siBcle et qui se rendaient au sous-sol dans une canalisation dont 

on ignore encore l'aboutissement'". Prkisons toutefois qu'on ne mentionne nulle 

part que ces toilettes foncdonnaient B I'eau de sorte qu'il est fort probable qu'on 

se soit simplernent satisfait de jeter un seau d'eau pour nettoyer les tuyaux. 

D'ailleurs, presque un sikle plus tard (vers 1776), un officier allernand dont les 

observations sur l'habitation de la vallke laurentienne apparaissent judicieuses B 

170 L. Wright, Clean and Decent ..., p. 78. Sur la diffusion de la toilette A eau & Bramah en 
Amkrique du Nard, voir Itarticle de M. N. Stone,  the Plumbing Paradox>,, Winterthur Port$olia, 
vol. 14, no 3, pp. 284-285, cite dans Georges-Pierre Uonidoff, Invemire des bdtiments 
secondaires du Vieux-Qut!bec.Qutbec, S e ~ c e  de furbanisme de la ville & Quebec, 1988. p. 82. 
Nous rernercions Wfliam Moss, archeologue de la M e  de Quebec de nous avoir donne a&s ii 

cette etude interne. 

17' LCS A m l e s  de 1'HBrel-Dieu & Qudbec. 1636-1 716 ...,p. 170-173. Cite dam M. Moussene. 
Le chauffage domestique .... pp. 64-65. 

17* Serge Rouleau. Rapport de fouille de la rnaison Charles Auben de La Chesnaye. 
Qu&ec,Ville de Qukbec, 1993. Par ailleurs, les tuyaux des latrines de la maison de l'arquebusier 
Jean Soulard Qutbec se semiem rendus jusqu'au deuxieme tmge selon Mtude de J. Hare, M. 
L a c e  et D. T. Ruddel, Hisloire de h uille & Quebec 1608-1871. p. 82. Il est imponant de 
noter ici que dans le cas de ces deux habitations, il n'est jamais fait mention d'eau ou de syst-e 
& tuyauterie qui alimenterait la toiIctte. 



plusieurs tgards. fait la remarque suivante: <<It is but seldom that you will Find a 

water-closet, either in the house or in the Paxmi les exceptions, il est 

probable que I'eappartement h toilette au-dessus des mansardes,) de la mCtairie 

Snow-Hill mise en venre B Montdal en 1798, ait ttk munie d'un sysCme de 

circulation d'eau meme s'il n'en est fait nullement mention 

Les marchands Richardson et Jackson dont nous avons par16 plus haut ne 

sont certainement pas les seub 1 posdder des cabinets B l'anglaise mais ils sont 

encore tr2s rare en ce premier quart du XDCe sikle.  Il faut attendre l'installation 

d'un bon reseau d'aqueduc et d'kgout qui ne se fera qu1apr2s 1860 ii Montreal 

comme j. QuChec et dam certains quaniers seulement17? En realitt, avant le milieu 

du si?cle. qu'ils appartiennent A des entreprises privkes comme B Montrkal ou B 

une corporation municipale comme 2 Qutbec, les systkmes d'aqueduc ne repondent 

qu'aux besoins d'une clientde privilegide qui peut se permettre de payer son eau. 

Celle-ci est dirigCe vers les maisons au moyen de tuyaux de bois d'abord puis. 

vers 1815, de tuyaux de fer. Dans un cas comme dam l'autre, les dkfectuosit& 

sont Mquentes et la majorirk de la population n'est pas touchke par ces prohlemes 

car elle continue une hahitude plus que sdculaire en s'approvisionnant en eau 

potable soit au puits (prive ou public), soit au vendeur d'eau ou encore en 

recueillant les eaux de phie  dam un bad .  Ce sont Cvidemment dans les edifices 

publics et chez les particuliers les plus 1 l'aise que les water closers cornmencent 

B se multiplier vers les annkes 1830. En 1829 par exernple. I'kquipement sanitaire 

que le plombier W. Heydon installe dans la derneure du qukbdcois L. T. 

McPherson semble A la fine pointe du modemisme de l'epoque: la bouilloire en 

173 W. Stone, Leners of BrunmGck and Hessim Oflcers ..., p. 20. 

"' La Gazette & Montrdal. 5 mars 1798. Son emplacement au point le plus haut & la mison 
laisse en effet supposer qu'un recipient ait pu Otre installC cet endroit afin de profiter de I'effet 
& gravite, un systeme utilid parfois en Europe. 

"' Pour Quebec, voir J. Hare, M. Lafi-ance et D. T. Ruddel. Hisroire de la ville de Qukbec .... 
pp. 295-297. Pour Montrtal, voir J.-C. Robert, Montrt!alt821-1871, aspects de l'urbanisarion. pp. 
230 et suiv.; Louise Pothier (dir.), L'eau, l'hygitne publique et les inj?asfructures, pp. 2545. Pour 
Europe. M. Dumas (dir.), Histoire gint!rale des techniques, Tome III, pp. 503 et suiv. 



cuivre qui est install& dam l'itre permet d'dimenter en eau chaude I'evier. le 

lavabo et la baignoire une bonne panie de ~'annie''~. Quelques annkes plus tard. 

le notaire Boyd Lindsay de la Haute-Ville ii Qu6hec se fait installer un semhlahle 

s y s t h e  par le meme plombier. Cette his. le contrat entre les deux panies donne 

suffisamment de details sur la plomberie de 116poque pour qu'il vaille la peine 

d'en citer l'essentiei: 

... accepting to furnish and put a patent watercloset 
in Mr Lindsay's new house in Haldimand Street and 
to do all the plumber's work for the same as well as 
for the sink in the cisterns and a hot and cold bath 
and to provide. at his said William Heydon on 
proper cost the necessary materials soldered pipes 
patent pumps. cocks timed, cooper boiler and patent 
machine to complete the whole as well as for 
conducting water from the well to the story under 
atticks. In which story the hath and water-closet 
shall be placed ... lT7 

Apr6s 1830. d'autres notables imiteront le nomire Lindsay mais les 

installations de systtmes sanitaires independants. c'est-b-dire qui ne sonr pas relies 

B un reseau d'aqueduc et d'Cgout. demeureront un phtnomene marginal durant 

toute la premiere moitik du XIX' siMe et meme au-deli Encore jl la fin du si2cle. 

tout paniculi&rement dans les faubourgs de Monukal et de Quebec. de nomhreuses 

maisons ne posedent pas de cabinets d'aisance ni meme de latrines e x t ~ r i e u r e ~ ' ~ ' ~  

1 76 ANQ-Q, greffe G. E. Glackemeyer, marche du 10 juin 1829, minute 123, Cite dans G.-P. 
Uonidoff. op. cir., p. 83. 

I n  ANQ-Q. greffe L. Panet. marche du 7 fevrier 1832. minute 4636. Cite dam Ibid. 

178 Sw fes installations tardives des warer closers. des latrines sxt&ieures et sur la 

rdgismentarion des villes de Quebec et de MonuM. voir Paul Larocque, La condition suciu- 
t!conomique des rravailleurs de la rille de Que'bec 1896- 191 4, these de maiui-se (histoire). 
UniversitC LavaI. 1970: G.-P. LConidoff, op. cir. et J.-C. Rokn. 0 p . d .  



4.3. La chaise de cornmodit6 

La chaise de cornmodit& qu'on appelle plus souvent au XIXc sikcle chaise 

percke ou chaise d'aisance. est le systkme le plus sophistiqut apres la toilette B 

l'eau. I1 s'agit d'un fauteuil ou d'une chaise dont le siege est per& d'une lunette 

sous laquelle on glisse un pot de charnhre ou un hassin que I'on vide lorqu'il est 

plein ou que l'odeur est devenue insupportable. D'oC l'expression ironique 

europkenne de i<meuble odorant.. C'est un meuhle relativement modeste, le plus 

souvent fabrique de pin. mais il en est des plus raffn6s en merisier ou en acajou. 

D'autres se distinguent auuement. rMlant clairement le statut social de 

I'utilisateur. Nous pensons ici 5 une des deux chaises d'aisance de Francpis- 

Amable Trottier Desrivi8res ((.en forme de bureau,,. Homme d'affaires, oficier de 

milice, juge de paix et fonctiomaire, cet homme occupk ne veut tout simplement 

pas perdre de temps lorsqu'il doit repondre A l'appel de la nature'". Reste P savoir 

si son attitude esr r2ellement ceUe d'un homme avare de son temps. soucieux de 

ne perdre aucun instant. Ou encore est-il simplement trihutaire des coutumes de 

certains notables francpis du sihcle dernier pour qui la chaise percCe servait non 

seulement ii h i r e  mais aussi B riiver, i mtditer. h jouer, ii recevoir ses 

suhordonn& i donner des audiences et meme i manger. Des rois. des ducs et des 

intendants y ont travailli; des Ccrivains aussi: Jean-Jacques Rousseau aimait s'y 

ouhlier ades heures enutres* et y a peut-&re conqu ses Confessions: Voltaire dont 

on dit que le cul udemande aussi une jolie chaise percge, avec de grands seaux de 

rechange>>. y a peut-Stre ecrit quelques pages de CandideiW. 

Cene chaise percte que la plupart des grands musees canadiens 

s'enorgueillissent de posstder n'est poua.int pas un meuhle u&s populaire ni au 

X W  ni au s iMe suivant. 11 ne rkusssit meme pas B s'implanter dam la 

179 ANQ-M. greffe de Peter Lukin, inventaire de F. A. Trottier-Desrivi2res. 16 mars 1830. Sur 
la vie de F.-A. Trottier Dezrivi&es. voir le Dictionnuire biographique du Canuda, vol. V 1. p. 123. 

Sur les utilisations parall5les de la chaise per& au XVUII' sikle. Ies rtf&enca son1 
nombreuses: voir le condense dam I.-P. G o u M .  La conquite de l'eau ... pp. 86-87. 



bourgeoisie franpise de Ia deuxitme moitit du XVIIIe sitcle; il est encore reserve 

B la noblesse et i ceux qui gravitent autour du roi et de ses chiteaux'". Les 

quelques etudes portant sur la vie madrielle du XWIe sitcle canadien et qui 

fondent leur analyse sur les inventaires a p r k  ddcts n'en menlionnent que uks 

rarement et les quelques-uns rkpertories appaniennent presque toujours B des 

commercants ou B des marchands'". Dans le premier rien du XIX' siecle. on le 

trouve ici et 18 chez quelques artisans vivant i la ville ou dans les environs. et il 

faut attendre les annCes 1820 pour le retrouver dam 15 C/r seulement des foyers 

des marchands. Par la suite. la chaise percCe progresse peu mais il ne faut pas 

interprkter ce fait comme Ctant synonyme de stagnation en ce domaine. En et'fet. 

elle est essentiellemznt un meuhle urhain e t  les quelques habitants chez qui nous 

I'avons uouvke vivent pour la plupan en ptriphCrie de la ville. Ensuite. c'est avant 

tout un meuble bourgeois et ce groupe social peut plus facilement se tourner vers 

d'autres moyens telle la latrine construite sur  la galerie arriere ou les water-closets. 

Avant que ce <<meuhle odoram) ne soit supplant6 par la toilette B eau dans la 

deuxitme moitik du s iMe.  la tr& grande majorie de la population h i  prefere le 

pot de chambre et Ies lauines au fond de la cow. 

181 G. Vigarello, Le propre er le sale. pp. 118-1 19. 

''' NOUS nous referons d'abord en premier B notre Ctude comparative s u r  les ani-sans cte 
Montn5a.I et & QuCbec. cc Quelques aqxcts du niveau de riches .se...bb ; celle-ci s'appuie sur plus & 
60 inventaires &elonn&s sur une @ride de 15 am et on n'y ddnombre aucune chaise prcrftr. 
meme panni les artisans les plus fortunCs. Ensuite aux etudes entreprises par le ministere des 
Affaires cultmlles du gouvernemenc du QuCbec sur les modes de vie dtt Place-Royale h Qurfkc. 
La premiere. Les modes de vie ... entre I660 er 1760 par Serge Saint-Pieme n'en repbe qu'une .uuk 
chez un petit negotiant (p. 97); la deuxieme, L a  modes de vie ... 1760-1820 par M. La Grenade- 
Meunier noen signale aucune m h e  si ailleurs e1Ie afflme que a i ? s  rarement, on profite du confon 
de la chaise de c o m m o d i ~ ~ ~  (p.119); la uoisieme. Les mdes de vie ... 1820-1859 par J .  Rovencher. 
pretend en rep&- dans pres de la moitiC des 26 residences rerenues pour aussitdt affmer: a o u s  
ne pourrions certiffer tout A fait me pareille domiCe~b A cause de l'ambigui'te des appeliations 
anglaises et mtme fian~aises (pp. 150- 15 1). Toutes a s  Ctudes confirmrent, en fait, la mete des 
chaises perch.  



4.4. Le pot de chambre 

[...I the mistress went further: without any ceremony 
she took up the pot de chambre et pissoit devant lui. 
A pretty specimen of the Canadian delicacy but I 
suppose it's the fashion here, and custom every 
where becomes a second naturelg3. 

C'est dans ces terrnes un peu ironiques que le marchand Robert Hunter. 

sans doute peu au fait des couulmes herides de I'ancienne m&e-patrie, decrit le 

naturel. voire l'impudeur, avec lequel les gens d'ici s'acquittent de leurs besoins 

les plus fondamentaux. La scbne se passe en 1785, mais rien n'indique que 

l'habitude d'uriner et de dkfequer au w et au su de tout le monde, y compris des 

visiteurs. soit complbtement disparue des moeurs une trentaine d'annees plus tard. 

du moins chez une certaine partie de la population. Les pots de chambre que l'on 

deposait indiffiremment au X V m  sikcle dans les cuisines, les salles communes 

ou les chambres ii coucher se reuouvent toujours aux mCmes endroits en 1835'~. 

On les croirait volontiers bien ranges dam une armoire ou dans les corridors. loin 

de la cuisine ou des lits. mais il semble qu'on veuille Ies garder B la pontc de la 

main mZme si on doit en supporter les Cmanations. Un peu plus tard par contre. 

vers 1840-1850. dans cenaines auherges de Quebec. celle de John Hendry ou le 

London CoffPe House par exernple. ils sont tous ranges dam une chambre 

i n o ~ c u ~ k e ' ~ ~ .  et dans les vases demeures des plus fortunes. ils se font aussi plus 

discrets que dans les petites maisons de deux ou trois pikes. 

Jusqu'au moins le deuxieme tiers du XIX' sible, urines er mati5res ficales 

ne semblent pas choquer l'odorat outre-mesure. Il y a bien quelques voyageurs 

hritanniques qui s'offusquent des odeurs putrides se ddgageant de cenaines hasses- 

183 Robert Hunter, Quebec ro Camfina in 1785-1 786, San Marino, California, The Huntingmn 
Library, 1943, p. 26. 

I" Information lir& des inventaires utilisk pour 'Quelques aspects du niveau de 
richesse ... l740-I755~, et de l'&hantillon qui sen ii cette etude. 

"9. Roveacher, Les modes & vie .... pp. 230-232. 



villes; mais dans I'ensemble, les facult& olfactives sont hahituees i une tout autre 

palette de parturns que I'homme de la deuxieme moitit du XIXe s i M e  ne toltrera 

qu'avec difficult& D'ailleurs. les premiers r5glements qui interdisent de jeter eaux 

u d e s  et immondices par les fenetres datent du XVIIc sibcle e t  sont renouveles 3. 

plusieurs reprises par la suite sans connaitre un grand sucds .  Au lieu de se donner 

la peine de  se rendre aux latrines ou P ce qui en tient lieu dans l'arriixe-cour. il 

semhle en effet toujours plus commode d'utiliser le pot de charnhre et de le vider 

par les feneues. <mrtout  enue  neuf e t  dix heures du soir e t  tr&s souvent par malice 

et pour nuire 2 leurs v o i s i n ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Cette coutume. hien f r anp i se  et hien XVIII' 

sikcle. se perpetue juyu'au milieu du sikcle suivant puisqu'on est encore ohligC 

de specifier i de nornhreuses occasions d a m  les haux de location que le locataire 

a e  doit jeter aucune irnrnondice ni eaux sales par les ouvenures des 

appanements,. meme si on  permet encore h certains mtdecins de le faire en route 

lCgalitil" . 

Les rapports de fouilles archCologiques. en laissani entendre que le pot de 

chamhre est souvent l'ohjet le plus nombreux qu'ils trouvent sur les sites ktudiblM. 

viennent enttriner I'impression qui se degage des quelques dmoipnages des 

contemporains et des stipulations des haux de location. B savoir que le pot de 

chambre est un objet fort commun et rbn r6pandu. 

Les inventaires aprks decks laissent un tout autre message qu'il vaut la 

peine de considirer. Au milieu du XVIII' siecle, le pot de chambre est present 

186 Pour une srfrie de r2glernents. voir J. Hare er all. op. cir.. p. 82 et les notes 209 rt 210. 

'" Pour des exempies d'interdictions durant les andes 1 LB 5. voir Qukbec: ANQ, peffe E. 
Glachayer. 15 avril, 8 mai et 9 mai 18 1 7. Pour ies annets 1840. voir: greffe Grrmain Guay . 14 
avril 1840 et 7 fevrier 1842: preffe John Child. 29 avril 184.13. Pour le medecin qtxi hahire un 
&uxii?xne &age et B qui on permet en 1845 d e  jeter les eaux sales par le chassis du cabinet)). voir 
greffe Gennain Guay, 8 juillet 1845. 

"' Voir, par exemple. Nicok Genet. Les collections arcli~ulogiques de la Place royale. Lo 
fai'ence. Qumc, Ministere des Affaires culturelles. I980 et Celine Cloutier. ..Hygiene privee. 
tramfens culturels et mecanisation: le cas des latrines du site Auben de la Chesnaye A Qutkc,~.  
dam L. Pothier (dir.). L 'eau. I'hygi2ne publique .... pp. 17-24. 



dam 10 % seulernent des inventaires des artisans de Quebec et de Montrt5a.l enue 

1740 et 1755 et il n'a @re progress6 75 ans plus tard dans la meme categorie 

socialei8'. C'est du moins ce que dkmontre l'enquste ponctuelle effectuCe chez les 

artisans et les joumaliers du quartier ouvrier de Saint-Roch entre 1820 et 1850 

alors qu'on n'y deckle @re plus d'inventaires qu'auparavant (10 8)) contenant des 

pots de chamhre'? 

A la campagne oG les latrines sont quasi inexistantes jusqu'au moins la fin 

du XVIDe sibcle, la progression est reelle mais gutre impressionnante: le pot de 

charnbre est pr6sent dam 2 9 des inventaires des habitants en 1807-1812 et en 

atteint seulement 8 9 une vingtaine d'annkes plus tard (tableau 8). 
- - 

TABLEAU 8 

Proportion d'inventaires coatenant des pots de chambre 
dam la rigion montre'aiaise 

1792-1796 1807-1812 1820- 1825 1830-1 835 

Habitants 0 - 3 7 8 

Marchands 7 5 27 32 

Rofessionnels 8 20 

Toutes occupations 2 3 9 15 

Il en est autrement chez 1'Clite marchande et professionnelle. Prksent dans 

7 9 des foyers des marchands la fin du XVDT sible, on le trouve dans plus de 

30 % d'entre eux en 1830-1835, la plus forte progression se situant dam la 

deuxii5me dtcennie. tout comme chez les habitants d'ailleurs. Si on ajoute 5 ce 

pourcentage tous ceux qui possddent des chaises percees (elks contiennent toutes 

189 Entre 1740 et 1755. les pots de chambre se reuouvent chez les plus l'aise des artisans et 
B une exception @s, ils sont tous en fdience (un seul est en etain et c'est le moins cher). 
Infomation W e  des inventaires ayant s e ~  il l'ttude ~Quelques aspects du niveau de richess tt..... 

"O Sur 46 ioventaires on n'a rep& seulement 5 pots de chambres. 



un pot ou un bassin qui n'a pas et6 comptabilist5 avec les autres pots). il y aurait 

prks de 50 9 de 1'Clite marchande qui Mnkficierait d'un confort hien su-dessus de 

la moyenne en ce domaine. En plus des chaises d'aisance et des water closets. 

l'klite accumule les pots de chambre, jusqui& huit chez cenains marchands, mais 

en genCrd de trois 5 cinq par habitation suffrsent. Et ce sont prohahlement les 

memes personnes qui peuvent se faire constmire des latrines B I'intdrieur ou sur 

la galerie19'. Mais ce dernier genre de confon moderne n'est pas monnaie counnte. 

march& de construction et fouilles archdologiques l'altestent. 

L'apparente contradiction entre les tkmoignapes de I'Cpoque. les stipulations 

des baux de location et les chiffres des inventaires aprks dCds peuvent s'expliquer 

par le fait que l'on peut affecter 5 cet usage n'impone quel contenant de peu de 

valeur. seau ou ~haudi2re . l~~  qui d'ailleurs connaissent une progression constante 

durant cette pkriode. MEme si on continue la vieille habitude qui consiste B ase 

soulagem en plein air. demere un buisson ou B l'abri d'un mur. tout indique qu'on 

utilisait de plus en plus un quelconque recipient. La Iente progression des pots de 

chamhre en ceramique en fait foi, mCme si cette progression est Cgalement 

stimulCe par la proliftration des cCrarniques communes vers les annees 18 15- 1820. 

Conclusion 

Il devait. pounant, faire peu de victimes. car il avait 
I'agrkment. suivant la tradition, d'etre punais. en 
sorte qu'il empesrait ceux qui I'approchaient de uop 
prks, nonohstant les parfums dont il emhaumait sa 
personne et parfumait ses habits. 

C'est dans ces termes que Philippe Aubert de Gaspe rappone cette anecdote au 

sujet de I'intendant Franqois Bigot et qui aurait 6te puhliee une vingtaine d'annees 

191 J. Hare et ali, op. cit.. p. 82 et G.-P. Lbnidoff. Invenraire des bdtirnents .... p. 27. 

11 ne faut jamais perdre de w e  I'utilisation polyvalente de fa chaudike ou du seau. Pour un 
exemple tardif de ce genre d'utilisation. voir ANQ-Q. greffe de Louis Bernier. inventaire de Ignace 
Lefraqois du 20 sept. 1832. 



avant ses ~ ~ m o i r e s ' ~ ' .  Les victirnes auxquelles de Gas@ fait allusion sont. on 1'3 

compris, les femmes. L'intendant etait de ceux qui ne se genaient pas pour 

entretenir une maiuesse. en cette occurence une jeune indienne. On ne saura 

jamais si la remarque, attrihuee B la tradition, est fondke ou non. Chose certaine. 

elle est en tout point conforme aux norrnes de I'hygikne de I'tpoque oh I'eau est 

ut i l i l e  avec parcirnonie et les parfums et pommades avec prodigalit& D'ailleurs. 

I'auteur ne l'ignore probablement pas, lui qui se rappelle avec un certain plaisir son 

enfance i la carnpagne au manoir familial de Saint-Jean-Port-JoIi (derniere 

dkcennie du XVIIIe sikcle) alors que ales habitants ... ne se piquaient @re de 

propred tant sur leur personne que dam I'intCrieur de leurs maisonsl% Si les 

remarques des voyageurs ahondenr sur la malproprett de certaines personnes dans 

le tiers de sikcle qui suit. des cornmenmires aussi candides que celui rapport6 par 

de Gaspe sur I'odeur dtsagreahle que dtgagent cenains corps ne se renconrrent 

plus. L'eau n'est pas pour autant r6habilitEe aux yeux de la majorit6 de la 

population. Les quelques baignoires et water-closets qui entrent timidement dans 

les habitations des plus cossus; Ies quelques bains publics qui ouvrent leur pone 

vers les anntes 1820 2 Quebec cornme B MonuCal et la frequentation des plages 

de Kamouraska, .the watering-place of Canada-, ne doivent pas creer illusion: 

des changements majeurs sont en cows parmi 1'Clite mais l'eau ne fait pas encore 

panie du rituel quotidien de la masse. En cette pkriode de frequents voyages. 

mCme les h6tels et les auherges du Haut comme du BasCanada n'offrent pas le 

ntcessaire pour les ablutions corporelles sur une base r6gulikre. Lorsque le 

voyageur hritannique Edward Talbot s'arrete pour la nuit dam une tavern du 

district de London dans le Haut-Canada en 1824, il ne se formalise pas outre 

mesure de ne pas y trouver de lave-mains puisque ce n'est pas encore la coutume 

au pays. Il esr par contre dQagr6ablemenr surpris de I'equipement mis B sa 

disposition pour se laver: 



... on descending tiom your bed-room and waking 
outside the door you will find something in the 
shape of a pig-trough supplied with water, in which 
you may wash. if you please, after you have 
dressed, or before if you have any disposition to 
walk out in your morning-gown.'9" 

A l'h6tel de Cornwdl en 1832. les voyageurs qui  y descendent ne uouvenr 

pas non plus de lave-mains dam les charnbres et au moins jusqu'aux anntes 1820. 

c'est aussi le cas de plusieurs hBtels et auherges du  as-Canada'? La vraie 

propretk ne passe pas encore par I'eau. C'est l'apparence qui irnportc et celle-ci 

passe d'ahord par le vCrement. propre il va de soi. et en plus grand nomhre 

possible. Ici comme en Europe. le vctement retlkte toujours la respectabilitk et la 

richesse mais il est aussi synonyme de propree. L'augmentation considerable de 

vetements chez les marchands et les professionnels du premier tiers du XIXe 

~i&cle '~'  s'explique sans doute par un certain enrichissement general mais ausssi 

par la conception de l'hygitne. Lorsque le predicateur mkthodiste James Wilson. 

dkcrivant son arrivie au Canada 5 la meme Cpoque. se voit obligk de loger 

quelques jours dans les King's barracks, il raconte que sa femme est contente non 

pas parce qutelle peut entin se laver mais plutBt parce qu'elle a Itoccasion: .to 

wash clothes and otherwise recover horn the severe distress and t l th contracted 

at sea'" HB. 

A la fin du XVIIIc siecle. le futur auteur des MPmoires et des Ancivns 

Canadiens tomhe gravement malade. Bdlant de tikvre, sa mere craint le typhus 

I95 Edward Talbot, Five Years'Rrsidence in the Canadas, cit6 dam E. C. GuiIlet. Pioneer Inns 
and Taverns, vol. 1, p. 23. 

196 E .  C .  Guillet, op. cit.. vol. 3, p. 17. Pour ie Bas-Canada voir Les modes du vie h P l w u -  

Royale.. . 

19' Voir les statistiqucs dans IDanicle de David Thierry Ruddel, aconsumer Trends. Clothing. 
Textiles. and Equipment in the Montreal Area, 1792- 1835~ .  Mazerial Hisfor)) Bulletin. no 32. 
automne 2990. pp. 51 et 59. 

IPS E.  C .  Guillet. op. cit., vol. 2. p. 78. 



et fait venir le docteur B son chevet. Celui-ci exige aussitBt qu'on tteigne le feu. 

ouvre les fenEues. change ses veternents et  les draps et qu'on jette le tout dehors. 

La mtre craint tvidemment que son enfant ne prenne froid. <<Ne craignez rien. 

Madame. fit le docteur. I'air que je viens de lui donner a d6jl augment6 ses forces. 

et le linge blanc va les t r i p ~ e r ' ~ ~ .  Un peu plus d'un demi- si2cle plus tard. parlant 

des Canadiens qu'il uouve heaucoup plus propres qu'aupanvant. de Gaspf 

s'exprime ainsi: 

.,. Ies plus pauvres femmes m h e s  lavent leurs 
planchers tous Ies samedis. et toute leur Kamille met 
du linge blanc au moins une fois par semaine. Je 
connais des femmes pauvres qui font coucher leurs 
enfants de jour. le samedi. pour laver leur seule et 
unique cherni~e. '~  

A I'aube de la deuxieme moitit du siecle. des pas de gCants ont CtC 

accomplis dam le dornaine de l 'hygihe personnelle: la sociCt6 canadienne se 

dirige vers la modemite avec une eau qui ne fait plus peur et un savon plus 

accessible. Le linge hlanc a perdu de ses Venus curatives que mfme les midecins 

lui accordaient. mais il semhle avoir conservC tout son pouvoir nettoyant. En tout 

cas. une apparence de pouvoir. 

IPg P, A. de Gas@. op. cit.. pp. 21-22. 

"Ibid, p. 69. 



Entre la d e r n i h  dkennie du XVIIIe si8cle et les annth 1830, la maison 

de la vallke laurentienne n'est plus percpe de la mCme faqon par ceux et celles qui 

I'habitent. De nombreux changements d'ordre madriel sont Venus modiiier la fagon 

traditionnelle d'habiter sa maison. Disparaissent en effet, ici des comportements. 

IA des attitudes, mais un peu partout des gestes de la vie quotidienne souvent 

rt5pMs depuis des si2cles. 

Les modifications de la structure inrkieure de la maison comptent parmi 

les changements majeurs qui affectent directement les activites quotidiennes. 

L'klite jouit depuis longtemps d'une habitation B plusieurs p ikes  dont les fonctions 

sont spkcifiques, mais l'ajout de quelques chambres h coucher et plus 

particuli2rement d'un hall d'entde et d'un salon au tournant du XIXe siecle lui 

permet d'exprimer plus librement et parfois avec ostentation son dksir de 

sociabiIit6 et d'hospitalitk. Une des chambres B coucher est souvent r 6 s e d e  i la 

parent6 ou aux relations; le hall d1entrt5e (comdor) et la chambre de compagnie 

(living room) viennent repondre A un courant europ6en dkjl bien ancr6 dans les 

coutumes qui veut qu'on distingue les activitks sociales et mondaines des autres 

activites plus quotidiemes de la maison. Chez les moins formn6s, c'est-&dire chez 

la majoritk, l'appon d'une nouvelle chambre B coucher chez les uns, l'ajout d'une 

simple cloison ou l'utilisation des combles chez les autres, est I'illustration 

Cvidente d'une certaine recherche d'intimid ddjh acquise chez Mite. Cette intimite 

ou pour Stre plus juste, cette recherche d'intimid, marque un toumant dans les 

relations entre rnembres d'une m2me famille, relations dont les incidences sur Ies 

rapports affectifs et la pudeur sont diffciles B interpreter B la seule lumitre des 

t6moins mat6riels. 

Malgd ces changements manifestes, il ne faudrait pas conclure P un 

isolement nocturne acquis partout. Le froid B cenains endroits force toute la 

famille l se rassembler pour la nuit autour du feu; la pauvrete ailleurs oblige P 

offrir en location la seule chambre disponible ou les combles amCnag6s 



rapidement ii cet effet Par ailleurs, la notion d'intimit6 met du temps h s'imposer 

et n'est pas panagCe par tous au Canada comme aux ~ t a t s - h i s .  Les nombreux 

voyageurs qui sillonnent les deux pays sont &'mnatifs il ce sujet; le Lieutenant 

Francis Hall, qui aime Ctablir des comparaisons avec son pays. semble hien 

exprimer leur pensee en 1817, bien qu'il se refere plus paniculierement aux 

Am6ricains: 

... indeed privacy, either in eating, sleeping, 
coversation. or government, seems quite unknown 
and unknowable to the Americans, to whom it 
appears wether political or domestick, a most 
unatural as well as unreasonable desire, which only 
Englishmen are plagued with1. 

Cette recherche d'isolement est grandement facilide pa.  I'amClioration 

considhble du chauffage domestique durant la deuxihme moiti6 du XVIIIe siecle 

en milieu urbain et un peu plus tard en milieu rural. La substitution du posle de 

t61e par le poele de fonte chez les uns, Irajout d'un deuxi6me poele et parfois 

davantage chez les autres, places qui dam le corridor du rez-de-chausske. qui dans 

le salon ou dans la chambre ii coucher. permettent de s'tloigner du foyer. lieu 

traditionnel de rassemblement et centre des activitgs journalieres. Cette nouvelle 

f a ~ o n  de chauffer n'a pas seulement concouru h arnkliorer le confort thermique des 

habitations dt5jj8 supdrieur celui de la plupart des habitations des colonies 

amdricaines di5s le milieu du XWF siecle; elle a dgalement eu des effers 

immddiats sur de nombreuses awes  activitgs parmi lesquelles les gestes mille fois 

r6pdt6s de la mCnag&re et les manitres de cuke ne sont pas les moins imponants. 

En effet, i'habitude de s'accroupir p r h  du foyer pour manipuler trepieds. 

chaudrons, p0810~eS ou lbchefrites ne disparait pas compBtement - le feu de 

l'iitre est encore utilig dans les anndes 1830 -, mais la nette diminution de 

cr6maillbres. de tr6pieds et de chenets dam les inventaires du premier tiers du 

1 Hall, Francis, Travels in Canada .... p. 21. 



XIXe sikle indique clairement que le pdle  de fonte, d'abord c o n ~ u  pour chauffer. 

est vite utilid pour la cuisine. Il n'est pas interdit non plus de penser que le mode 

de rangement des ustensiles ait Ctk modifiC afin de les placer davantage la p o d e  

de la main. soit accrochh au mur, sur des Ctag8res ou dans des armoires dispodes 

B cet effet, au lieu de simplement regroup& par terre prk  de l'gtre. 

L'ktude de l'alimentation et des modes de cuisson durant cette p&iode se 

fait encore attendre, mais on sait que la propagation rapide du poCle double dans 

toutes les ccuches de la sociktt5 n'est pas seulement attribuable A son pouvoir 

calorifique accru mais tgalement et probablement davantage au fait qu'il offrait 

la cuisiniere ou A la maiaessse de maison de nouvelles manibres d'appriher les 

aliments en plus de permettre de conserver au chaud certains plats avec beaucoup 

plus de fiabilitt5 et moins d'effon qu'aupmvant D'ailleurs, lorsque les dritables 

cuisinibres avec foumeau et o u v e m s  sur la plaque superieure (ah de recevoir 

les contenants) arrivent sur le march6 bas-canadien vers les a n n h  1820- 1830, en 

mtme temps qu'aux ~ t a t s - ~ n i s  et dam les Maritimes, elles ne remplacent pas 

irnmddiatement les pdles  ii deux ponu qui semblent e s  hien faire llatYaire. Ce 

n'est que plus tard qu'elles les supplanteront, quand il y aura prohfdration de 

modeles de cuisini2res ernaillCes et que les prix wont  plus accessibles. 

L'Cclairage se conjugue au chauffage en ce premier tiers du XMe sikcle 

pour c&r un nouveau c h a t  qui permette une latitude de mouvements ii 

llint&ieur de la maison in6galCe auparavant Les disparids entre les plus fortunes 

et les autres sont evidemment criantes - il n'y a pas de commune mesure entre les 

populaires becs de corbeau et les chandelles de suit' qui degagent tous deux une 

fumk noire et une odeur 2cre et les chandelles de cire blanche ou les nouvelles 

larnpes A l'huile qui se dpandent en m&me temps en Europe et aux ~ t a t s - ~ n i s  - 

mais dans l'ensemble, l'amblioration de I'klairage touche ii peu pds tout le monde 

h des degds divers. 

Paniculi&rement durant les plus courts jours de l'hiver, l'amtlioration de 

l'klairage permet de gagner quelques heures sur la nuit. Chez les moins riches qui 

ont sans doute troqu6 le papier ou la toile cir& de leurs fenttres pour de la vitre 



mais qui utilisent toujours la chandelle avec parcimonie, ces <<progr&* rendent 

possihles des veilltes plus longues et plus frQuentes, mais il est fon possible 

tgalement que les quelques heures gagntes soient entierement accapades par le 

travail: Gches domestiques toujours recommencer chez les femmes (tisser. 

tricoter, coudre ou cuisiner); fabrication ou reparation d'outils et de meubles chez 

les hommes. travail specialid chez Ies artisans. Dam les demeures des plus 

fortunes ob I16c1airage ne semble pas poser probltme d&s le XVIIIc sibcle (aucun 

voyageur ne reliive ce fait comme B la campagne), on ne tarde pas B profiter des 

derniers progr5s dans le dornaine avec les meilleures cires et les plus rkcents 

mod2les de lampe. Leur fortune leur permet de prolonger beaucoup plus qu'ailleurs 

les s o i r h  occup6es par les r&eptions, les jeux de soci6u5. la broderie ou la 

lecture comme d'ailleurs I'illuswnt bien certaines peintures de I'tpoque. Sans 

doute l'elite marchande et professiomelle voit-elle sa joumee de travail se 

prolonger un peu par rapport au XVmC sitcle, mais pour la majorit6 d'enue eux. 

hommes et femmes, les quelques heures gagnees sont davantage consacrkes aux 

rtceptions et A divers loisirs qu'aux aches mtnagbres reservtes dam cenaines de 

ces familles aux dornestiques. 

L'amtlioration de l'tclairage n'a pas comrne seul effet d'allonger les soirtes. 

de permettre certains de prolonger leurs loisirs et d'imposer B d'autres un sururoit 

de travail. Un meilleur Cclairage concoure 6galement ii soulager bien des 

probltmes visuels exacerb& par les efforts constants qu'exigent les huiles et les 

cires mtdiocres (qui initent aussi la gorge) tout en modifiant consid6rablement la 

perception de l'environnement immgdiat Certes la science optique n'a pas encore 

accompli de veritables prog*s - les lunettes sont encore adaptees B 1'Lge et non 

a la vue: <<... envoyez-nous des lunettes de trente ans, de quarante ans ou de 

soixante ansn -, mentionne-t-on souvent dans la correspondance. mais la 

multiplication des luminaires traditio~els et l'amilioration de certaines lampes se 

conjuguent ici pour que la vue re~oive plus de stimuli en tlargissant et en 

tloignant le champs de vision. Et contrairement au XVme si&cle, ce champ visuel 

est plus complexe: beaucoup moins tvidemrnent dans les plus modestes demeures 



oii il n'y a qu'une ou deux images accrochks au mur, que dam les plus cossues 

oh les objets les plus divers se mulriplient dans ce premier tiers du XM' sitcle. 

Les quelques objets consideres dans cette Ctude ne repdsentent qu'une partie des 

possessions des uns et des auues. Partout toutefois le dkcor change: ici, on peint 

me chaise en rouge et un coffre en bleu faute de pouvoir se procurer un bibelot: 

l k  on ajoute des rideaux aux feneues ou on &end un petit tapis par terre; II 

encore, oh la profusion r8gne. on multiplie Ies miroirs, non pas de ces petits 

miroirs de toilette que de plus en plus de gens peuvent se procurer, mais de grands 

miroirs qui dfl6chissent bien la lumiiire des chandeliers et des lampes disposes A 

cet effet et qui crkent I'illusion de doubler espace et objets decoratifs. 

Sans dcute convient-il dt&ablir un lien entre amklioration de llCclairage. 

proliferation des miroirs et image de soi. bien qu'il soit plus difficile qu'ailleurs 

d'en saisir toutes les cons6quences sur les changements d'anitude. Lumi8re et 

miroirs sement certainement i mieux se voir, B mieux se regarder et peut-Ztre 1 

poner plus d'attention ii son apparence, B sa toilette, bref, B I'entretien de son 

corps. En ce domaine, les donnees tirees des inventaires ne sont pas aussi 

aff~matives  que dam les autres aspects du confon obsemks mais les changements 

sont tout de meme r6els: la montke plus ou moins prononcke des essuie-mains, des 

rasoirs. des peignes. des crachoirs et des pots de chambre de meme que I'anivke. 

tardive il va de soil des lave-mains et des baignoires I'attestent amplement. Bien 

entendu. il faut davantage que ces quelques t6moins mathiels pour saisir toute la 

profondeur de 116volution en ce domaine: I'introduction de baignoires dans 

quelques maisons cossues et I'ouvermre d'une station balnCaire et de quelques 

bains publics B Qutbec el B Montr6al ne signifient pas que l'irnmersion totale du 

corps est chose courante parmi la minorite aisCe et que I'utilisation de I'eau pour 

la toilette du corps chez les auues va plus loin que les traditiomelles ablutions du 

visage et des mains. Bien au contraire, I'eau est encore entouree de rgticence en 

ce premier tiers du XIXe sikle,  les manuels utilisCs dans les institutions 

d'enseignement et les hopitaux de meme que les rares commentaires des voyageurs 

le disent assez clairement. Les quelques changements nods sont toutetbis 



annonciateurs de transformations plus profondes qui se produiront apres les ann6es 

1830 surtout, lorsque I'eau sera plus etroitement associQ i lhygi6ne. l'hygikne B 

la santk. et que l'kcart entre les pratiques de la majorit6 et le discours vChiculC par 

l'klite et les manuels de medecine et de civilitd s'amenuisera. 
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Tous les tableaux figurant dans cette thbe ant 4t6 contruits 8 partir de 
I'6chantillon d'inventaires aprb dkc& suivant. 

Nombre d'inventaires par penode, r@ion et occupation 
REGION DE M O N T R ~ L  

PBriode Habitant Marchand Prof. l i b h l e  Artisan TOTAL 

4 792-96 6 6 2 5 19 
1807-1 2 9 7 2 5 23 
1 820-25 12 14 5 9 40 
1830-35 13 32 4 13 62 

TOTAL 40 59 13 32 144 

RlVE NORD 

TOTAL 

TOTAL 

Habitant Marchand Pmf. liberale Artisan 

20 2 1 3 
22 6 0 6 
3 1 6 2 10 
28 5 2 11 

RlVE SUD 

Habitant Marchand Prof. lib6rale Artisan 

ENSEMBLE DE LA REGION 

Habitant Marchand Prof. IiMrale Artisan 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

85 
96 
145 
161 

TOTAL 258 104 31 94 487 I 



Nombre d'inventaires par periode, region et occupation 

P6riode 

1792-1 796 
1807-1 81 2 
1820-1 825 
1830-1 835 

TOTAL 

P6riode 

1792-1 796 
1807-1 81 2 
1820-1 825 
1 830-1 835 

TOTAL 

P&iode 

1 792-1 796 
1807-1 812 
1820-1 825 
1830-1 835 

TOTAL 

P6riode 

1792-1 796 
1807-1 81 2 
1820-1 825 
1830-1 835 

Habitant Marchand Prof. l i b h l e  Artisan 

RIVE NORD 

Habitant Marchand Prof. lib6rale Artisan 

55 0 0 2 
62 0 0 1 
42 1 0 3 
36 2 0 1 

RIVE SUD 

Habitant Marchand Prof. libbrale Artisan 

ENSEMBLE DE LA REGION 

Habitant Marchand Prof. l i b h l e  Artisan 

84 9 0 6 
1 02 13 4 25 
59 12 2 16 
55 17 5 17 

TOTAL 

13 
40 
26 
36 

115 

TOTAL 

57 
63 
46 
39 

205 

TOTAL 

29 
41 
17 
19 

106 

TOTAL 

99 
144 
89 
94 

TOTAL 
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