
Chapitre 4

L'ERE CONTEMPORAINE:

EGLISE, ORGANISMES ET ECOLES
FRANCOPHONES

19. LE CLUB CHAMPLAIN

Lorsque Je me presentai a mon poste de professeur de franc;ais au
Royal Military College of Canada, au debut de septembre 1948, j'dais
loin de me douter du role que j'allais Jouer dans la ville reputee pour
etre a domination loyaliste et irlandaise. Nous etions trois profes
seurs dans la section de franc;ais: deux anciens d'avant-guerre et
mol, Ie nouveau. Au cours de mon initiation. mon patron, Ie Lcol
Charles Chabot, ne manqua pas de me prevenir de ne pas parler
franc;ais au Mess des officiers. Pour lUi, les quelques francophones
de Kingston n'etaient pas d'une classe a frequenter. De mon cote. Je
ne connaissais vraiment pas la vie en milieu minorltaire. A Rimouski,
ou j'enseignais au Seminaire diocesain, personne ne parlait anglals
du moins en pUblic; il en etait a peu pres de meme dans la Cote de
Sable, a Ottawa, OU je falsais partie de la paroisse du Sacre-Creur,
ou je frequentais, dans mes loisirs, l'Universlte d'Ottawa et ou je tra
vaillais au Bureau de traduction de L'Armee canadienne, exclusive
ment francophone. Done, pour le moment, aucune experience d'action
patriotique, ni aucune chance d'en acquerir pUisque Je me rendais
dans rna familLe, a Ottawa, toutes les fins de semaine, ce qUi
m'eloignalt regulihement de mon nouveau milieu social.

Puis, avec Ie temps, les choses ont change. Ma famille est venue
me rejoindre. Des renforts sont arrives au College: Le major Georges
de Grandpre. Ie capitaine (brigadier general) Roland Reid, d'autres
professeurs, notamment a la section de franc;ais. De sorte que,
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bient6t, Ie Mess des officiers devint notoirement bilingue ou chacun
conversait et chantait a sa guise dans l'une ou l'autre langue de son
choix.

Or, l'annee suivante. un nouveau professeur de fran<;ais, Albert
Le Grand, venait, lui. d'un milieu minoritaire, un petit village de la
Saskatchewan, La Butte Saint-Pierre; il Hait naturellement a l'affut
de tous les parlants fran<;ais de la ville; de notre cote, rna femme et
moi, nous n'etions pas sans en rencontrer quelques-uns. Si bien qu'un
bon jour, no us nous sommes demande s'il ne serait pas temps
d'essayer de rassembler tout ce beau monde autour d'un cercle, d'un
club, d'une association. Notons que des organismes de ce genre etaient
nes a Kingston mais n'avalent pas survecu au depart de leur fonda
teur. Par exemple, en 191 l, la petite colonie de langue fran<;aise de
Kingston fonde un cercle qu'elle baptise du nom de Club Frontenac.
Parmi les membres dont les noms reviennent souvent dans les
dossiers, on retrouve plusieurs professeurs du RMC. Le professeur
J.-M. Lanos, fonde lut-meme Le Cerc1e du College militaire royal de
I'Alliance fran<;aise qui. apres une enfance assez vigoureuse, s'eteint
vers 1929. Trois ans plus tard, un autre cercle francophone voit Ie
jour, Ie Club Lafontaine, qui s'interesse a une ecole fran<;aise, mats 11
ne survit pas aux annees de guerre et au depart des interesses.

La premiere reunion d u groupe qui allait devenir Ie Club
Champlain eut lieu chez mol, dans cet ancien corps de garde de la
2e barriere du College. Nous etions sept apotres : Me Fran<;ois Lemieux,
avocat-notaire de Kingston qui, ne a Sudbury en 1893, y avalt fait
ses etudes classlques au College du Sacre-Cceur, puis a l'Universite
d'Ottawa; comme tous les avocats du temps, il avait fait son cours de
droit a Osgoode Hall, a Toronto; marie a une anglaise francophile, il

etait president du Conseil d'administration de l'Hotel-Dieu. Le major
Jean Lavoie. a.MI., ancien missionnalre dans 1'0uest et aumanier au
Quartier general du district de Kingston; Ie professeur Albert Le Grand,
docteur en lettres de ]'Universite de Montreal; Gilles Marchand, inge
nieur a l'Alcan; C. J. Laporte, entrepreneur electricien; Jacques
Beaudet, representant de la biere Brading. et Ie major Leopold
Lamontagne, secretaire de la seance et hate du groupe.
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Cette premiere rencontre eut lieu Ie 11 mai 1952. I D'apres Ie
proces-verbal, «on y a discute de l'opportunite de fonder un club
canadien-franc;ais, du nom a lui donner, des buts a atteindre, des
methodes de recrutement des membres », etc. Ce club n'est pas un
groupe d'intellectuels, ce n'est pas non plus un groupe d'hommes de
metier, mats c'est bien un corps social forme des elements les plus
divers qui s'entendent non seulement pour rester ce qu'ils sont. mais
aussi pour faire valolr ce qu'ils ont.

La deuxieme seance, qUi reunit une douzaine de personnes a la
salle paroissiale St. John, fut plus productive. Le groupe s'appellera
Club Champlain, du nom du premier explorateur franc;ais a recon
naitre la region de Kingston. On proceda a l'election d'un conseil dont
Ie president sera, comme il convlent, Ie citoyen franco phone Ie plus
connu de tous les milieux kingstoniens, Me Franc;ois Lemieux. On
deflnit Ie but de 1'organisation. Le proces-verbal mentlonne que « ces
mouvements ne sont diriges contre personne, ni contre aucun autre
groupement. Us ne vtsent qu'a travailler a l'avancement, a la protec
tion et au bien-etre de nos compatriotes ». On mit sur pied un comlte
de recru tement a qUi ron demanda de proceder par noyautage plut6t
que par invitation generale et impersonnelle.

La troisieme reunion, qui fut mOOe, eut lieu Ie 22 juin a la salle
Sinclair, rue Barrie; assistance: 23 membres. Toutefois, des Ie 8 Julllet,
au corps de garde n° 2 RMC, Ie Conseil executif se met vraiment au
travail: redaction d'un programme qUi comprendra des soirees
recreatlves, des conferences; pour aBer au plus presse, il faudrait
inviter M. Robert Gauthier, directeur de 1'enseignement franc;ais en
Ontario. A moins d'un mois de sa fondation, Ie Comlte precise que Ie
Club Champlain a pour objectif de creer une paroisse, puis une ecole
et eventuellement de construire une salle communautaire. 2

Le Club Champlain est done sorti des limbes. Le Droit du
14 juillet annonce sa creation. Le premier conferencier est Roger
Charbonneau, representant de l'Association canadienne-franc;aise
d'Education de 1'0ntario. 11 nous fait part que 1'Assocation essaie
depuis 1911 d'ouvrir des classes bilingues a Kingston, manifeste
ment sans succes. Est-ce a dire qu'i! faille abandonner tout effort 7



150 KINGSTON: SON HERITAGE FRAN<;AIS

Ii s'agit plutOt de rassembler nos concitoyens eparpilles dans la vllle,
d'en faire un groupe solidaire. A cette fin, Ie Club organise deja des
pique-niques sur la ferme du president Lemieux ou sur les plages
de lacs avoislnants, des danses dans differentes salles louees, avec
orchestre et bar payant, des bingos et des soupers; toutes ces acti
vites visent a creer un fond d'epargne qui servira un jour a nos
grands projets de construction.

Nous sommes a la fin de rete 1952. Le 12 juin, Ie ministere de la
Defense nationale ayaH annonce !'implantation d'un College Militaire
Royal a Saint-Jean (Quebec). J'al rec;u en juillet la visite du comman
dant de ce nouvel etablissement, Ie col Marcell1n L. Lahaie, qui
m'invitait a alier prendre charge de la section de franc;ais. J'avais
tellement mnite en faveur de cette entreprise que j'aurals eu mau
valse grace a refuser cette mutation. D'autant plus que rna famille
aurait avantage a s'installer dans un milleu franc;ais. Pourtant, ce
n'est pas sans regret que je qUittal ce coln de pays, ignorant que
j'allais y revenir apres un sejour de deux ans au CMR et d'un an a
Paris, a titre de boursler de la Societe royale du Canada.

Je revenais donc au RMC, cette fOis a la direction du departe
ment des langues modernes. A rna grande joie, Ie petit cercle que
j'avals vu naitre trois ans auparavant etait bien en sante, frais et
dlspos.

Le 8 novembre 1953, l'archeveque de Kingston, Mgr Joseph
Anthony O'Sullivan, avait autorise les fideles francophones a utlliser
la chapelle des jesuites au College Regiopolis qui fournissait en
meme temps l'aum6nier, Ie pere Cormier, s,j" vie1l11 sous Ie harnais,
sans avoir oubHe son franc;als; 11 batissait d'ordinaire son homelle
dominicale autour de la question: « au en sommes-nous?', A Noel,
cette annee-la, il fallut emprunter une plus grande chapelle, celie
des Sceurs de la Providence, peut-Hre a cause de la reputation du
predicateur, Ie pere Gustave Sauve a.M.!., de l'Universite d'Ottawa.
II en sera de meme pour les quelques annees subsequentes.

C'est a la reunion du Club Champlain du 4 novembre 1957, a
I'H6tel Prince George, que je fus elu president par acclamation,
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Me Fran<;ois Lemieux devenant president honoraire. Pour la premiere
fois, Ie Conseil du Club Champlain elut deux femmes parmi ses nou
veaux membres. Elles representaient un organisme fermement eta·
bli, les Dames auxiliaires, qui avait sa propre charte et ses propres
projets; ce sont Mmes Rosaire Julien, presidente, et Charles Mallette.
Elles ont pour but de regrouper les femmes de la paroisse en vue de
proceder a des echanges intellectuels, spirituels et sociaux, de pour
voir aux besoins du sanctuaire ainsi que de seconder Ie cure de Saint
Fran<;ois d'Assise dans ses reuvres paroissiales. 3 Jusqu'ici Ie Club
s'etait maintenu financierement a l'aide des recettes de diverses acti
vites. Mais la caisse restait toujours a peu pres vide. Elle suffisait a
peine a subvenir aux frais d'administration du Club. 11 fallaH done
elargir nos entreprises.

20. L'APPEL

La premiere idee fut de creer, entre cette population dispersee, un
lien qui serviraH a communiquer les nouvelles, les invitations, les
projets. 11 n'y ayaH qu'un moyen: fonder un petit journal qui
penetrerait dans les foyers presumement francophones. Nous avons
passe, rna femme et moi, plusieurs soirees a depouiller l'annuaire
telephonique pour y relever les noms de personnes a consonnance
fran<;aise. Au fait, comment appeler ce petit Journal? Le capitaine
Henri Charbonneau et moi optons pour L 'Appel , du nom de cette son·
nerie militalre qui rassemble la troupe. Le premier numero parait Ie
7 jUin 1958. Nous avons retenu une couple de cents adresses qu'U
fallaH, au ctebu t, ecrire a la main; rna femme et moi nous chargions
de rediger, edtter et distribuer ce bulletin, quelquefois avec l'aide de
collaborateurs, la plupart du temps seuls. Vers la fin des annees 1950.
c'est Ie fils Mallette qU1 se charge au moins de !'impression, jusqu'a
l'abandon temporaire et malheureux de notre petite feuille en faveur
de l'organe plus puissant des Nouvelles Jran~alses de Toronto. L 'Appel

sera repris plus tard et se financera pendant quelques annees encore
grace a des annonces commerciales. 11 aura ete un temoin important
d'une epoque tres active du Club Champlain.
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LISTE DES PRESIDENTS

DU CLUB CHAMPLAIN DE KINGSTON

Me Fran~ois Lemieux 1952-1957

Leopold Lamontagne 1957-1961

Guy Piastre 1961

Rolland Vandal 1961-1963

Guy Sauve 1963-1964

Rolland Vandal 1964

Roland Lamontagne 1964-1965

Jean-Louis Brisebois 1965-1967

Alme Lalonde 1967-1968

Donald Quintal 1968-1970

Paul Fortin 1970-1971

Denis Brisebois 1971-1974

Raymond Roy 1975-1976

Alme Lalonde 1976-1978

Denis Brisebois 1978-1979

Roger Rivard 1979

Fran<;;olse Brisebois 1979-1980

Jean-Rene Boucher 1980

GUles PHon 1980-1981

Paul Campeau 1981-1982

Clement Fortin 1982-1984

Ginette Johnson 1984-1986

Marc Gelinas 1987

Roger Dubois 1988

Sylvie Bastlen 1989

Philippe Baud 1990-
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Le Club Champlain re~olt sa charte Ie 27 septembre 1958 de gauche a drolte :
Leopold Lamontagne, Ie mlnlstre William McAdam NIckle, Me Fran~ois LemIeux.

Le Club Champlain part/clpe a un bazar en organlsant une expositlon de lIures
de ses membres; de gauche a dro(te : Leopold Lamontagne et Adr(en Therio.



154 KINGSTON; SON HERITAGE FRAN<;AIS

21 L'ABBE HENRI PERRON

Dans les annees 1950, Ie pretre etait encore considere comme Ie grand
rassembleur parotssial. comme Ie chef spirituel de la communaute
cathol1que. II nous fallait en trouver un quelque part, probablement
en dehors des l1mites de l'Ontarl0. Je cherchai du cOte du Quebec,
aupres du seul prelat de rna connalssance, Mg, CharleS-Eugene
Parent. archeveque de Rimousk1. Refus categorique! Pour sa part,
Mgt O'Sulltvan, archeveque de Kingston, avait sonde sans succes les
reins et les cceurs de ses confreres, Jusqu'au moment ou l'un d'entre
eux se laissa attendr1r. Ce fut Mg, Maurice Baudoux, archeveque de
Saint-Boniface qUi nous delegua run de ses Jeunes pretres, rabbe
Henri Perron.

Le Canadian Register, journal cathol1que de Kingston, annonce
son arr1vee Ie 9 aoo. t 1958. Il s'installera a la Malson de la Providence
ou il rendra quelques services aux pensionnalres et aux reltgieuses
tout en ve1llant au bien-Hre materiel et spirituel de la future pa
roisse. L'abbe Perron est l'homme tout deslgne pour lancer l'entreprlse.
Issu d'un milieu mlnorHaire, 11 etait fait pour en comprendre tous les
problemes. Jeune, d'un physique plut6t agreable pour ces dames, 11
ne manqua pas de rallier tous les hommes par ses manieres affables
et courtolses. 11 sut dlriger d'une main de maitre la montee de la
barque dans les ecluses du demenagement de la communaute fran
cophone depuis la chapelle de Regiopolis, a celle de la Maison de la
PrOVidence, puis a l'egl1se de la paroisse Salnt-Franc;ois d'Assise.

C'est la cheville ouvriere qui nous manquatt. Desormais, les pro
jets eclatent de tous cotes. C'est d'abord la remise sur pied d'une
section de l'Alliance fran~aise a Kingston. Cette association visait a
rassembler et a reactiver l'element francophone non catholique de la
ville, les professeurs de Queen's. quelques-uns du RMC et un petit
nombre d'anglophones francophiles. Le premier president fut ['eminent
professeur des beaux-arts de Queen's, fondateur du Centre Agnes
Hetherington, Ie peintre tres connu Andre Bieler. Nous avons ainsi
eu l'honneur et la jole de recevoir dans nos murs bon nombre de
celebres conferenciers fran~ais que, la plupart du temps, j'allals
cueillir et reconduire a l'ambassade de France, a Ottawa.
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22. LA FEDERATION DES CLUBS SOClAUX FRANCO-ONTARIENS

Et puis, un bon jour, nous nous sommes apen;us que nous n'etions
pas seuls, qu'il existait. partout en Ontario, de multiples cellules fran
cophones, qUi ne demandaient qU'a se mieux connaitre et surtout a
s'entraider. Ce vreu s'est concretise a Toronto qUi, evidemment, cons
titualt le groupe Ie plus nombreux. Devant une sl forte representa
tion de divers clubs sociaux, on ne put que cons tater I'expansion de
la presence franc;aise en Ontario. Elle se manifestait en des endrolts
Jusqu'iCI conslderes comme inaccesslbles. Le plan du cure Labelle

. d'aller rejoindre le Manitoba par le Nord de l'Ontarlo etait largement
depasse. AuJourd'hui, d'autres lignes de force se preclsent, particu
lierement dans Ie Sud de la province; l'Est deborde et I'Ouest n'est
plus Isole. Quatorze clubs sont representes et d'autres groupes
vivants s'echelonnent tout Ie long du lac Ontario et de la riviere des
Outaouais. Nous comptons qu'il s'y formera une chaine aux maillons
sol1des. A la suite d'echanges fort instructifs et tres encourageants,
l'assemblee procecta a relection d'un conseil dont Jeus l'honneur d'etre
elu president. Plusieurs visHes ont par la suite eu lieu a Cornwall, a
Brockville, a Belleville; d'autres clubs existaient a. Oshawa, a.
Weiland, a St. Catharines, a Sarnla, a Windsor. Les reunions de la
Federation des clubs sociaux franco-ontarlerns eurent d'abord lieu
dans le cadre de celles de I'AssocJation canadienne-franc;aise de
l'Ontario; puis, vu les distances, 11 fut decide de diviser la province en
clnq regions et de se reunlr separernent, chaque annee; ces « Ren
contres» des Clubs de l'Est, comme on les appelait. se cteplac;alent
d'une ville a l'autre tous les ans et Kingston eut l'honneur de recevoir
ces groupes a plusieurs reprises,

La premiere reunion d'affaires de la Federation s'est cteroulee a.
Cornwall, les 26 et 27 septembre 1959, mais c'est a l'assernblee
generale tenue a. Ottawa, en avril 1960, que je profitai de l'occaslon
pour deflnlr rna pensee a l'egard de notre organisation:

« Le bul d'un club social. .. consiste a recenser la po
pulatlon francophone d'une reglon; a former une
collectlvHe de langue fran«;alse: a chercher les moyens
d'evelller I'lnteret souvent endormi a. regard du
fran<;als; a informer Ie publlc de nos reallsatlons par
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la vole de la presse et de 1a radio locales; enfln a
procurer a tous ses membres l'occaslon de se ren
contrer et de travalller a l'avancement de la cause fran
<;aise dans leur milieu. »4

23. LA PAROISSE SAINT-FRAN<;OIS D'ASSISE

Au milieu du siec1e, Ie me1lleur moyen de rassembler une « commu
naute de langue franc;aise» etait encore la paroisse sous l'egide d'un
pasteur et enrlchie de diverses ceuvres de bienfaisance. A Kingston,
les fideles viennent de toutes les regions du Canada - de l'Alberta,
de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Quebec et notammen t de
l'Acadie -, la plupart ayant vec;u dans des milieux cathol1ques. 11
nous faut une paroisse canadienne-franc;aise." avec ses ceuvres de
charlte, sa chorale, son bulletin et sa salle communautaire au service
des clubs paroissiaux.

La seuie difficulte serieuse a laquelle notre petite communaute
faisait face consistait a trouver l'argent necessaire. Ii fut decide de
proceder par etapes. D'abord une eglise. On se rappellera qu'll y eut
deja deux eglises fran<;alses a Kingston. La premiere fut construite
aux environs du Fort Frontenac, conformement a un ordre du roi
Louis XIV. Confiee aux recollets (disciples de saint Franc;ois), 11 n'est
pas etonnant de voir que cette chapelle fut ctediee a ce grand saint.
De cette paroisse, il ne reste maiheureusement que « Ie Registre des
baptemes, mariages et sepultures commence Ie 10 octobre 1647 ».5

C'est bien dans cette chapelle que fut baptise Rene-Amable
Boucher, ne Ie 12 fevrier 1735 au Fort Frontenac, fils de Pierre
Boucher de Boucherville, omcier dans les troupes de la Marine. Rene
Amable a servi a titre d'offlcier dans l'armee fran<;alse, puis dans
l'armee anglaise avant de sieger au Consell Iegislatif et d'occuper un
haut poste dans la foncHon publlque jusqu'a sa mort survenue en
1812. La Cite de Kingston et la Societe hlstorique de Kingston, de
concert avec Ie Bureau d'archeologie et des sites historiques de la
proVince d'Ontario, ont devoile une plaque en son honneur Ie lor juillet
1965. Puis, il y eut aussi l'egl1se Saint-Joseph, a l'angle des rues
Bagot et William, construite, en grande partie, a meme les dons de
l'eveque et des communautes quebecolses. 6 Certains cures de la
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premiere heure a Saint-Joseph furent des pretres francophones,
notamment Remi Gaulin et Joseph Perinault au debut des annees
1800. Cent-cinquante ans plus tard. on envisage une autre eglise qUi
seraH ni plus ni moins la troisieme tentative d'implantation d'une
paroisse franc;aise a Kingston.

Desormais, aux reunions du Conseil ainsi qu'aux assemblees
generales du Club Champlain. iI est de plus en plus question de la
construction d'une eglise, avant tout de I'acquisitlon d'un terrain. Le
nombre de membres augmente pour atteindre 204 en 1959. Nous
sommes a loyer (75 Spar mois) dans la chapelle de la Maison de la
Providence. Nous n'avons pas de salle communautaire pour nos reu
nions regulieres qui ont lieu un peu partout: chez moi, chez Hubert
Renaud, chez Roger Pinault, au bureau de Me Lemieux. Pour nos
soirees recreatives. nous louons la salle Sinclair (rue Barrie), la Liberal
Hall (rue Princess), la Oddfellow Hall, l'arena, divers hotels. etc. II
seraH bien temps de nous loger quelque part. Ala reunion du Conseil
du 8 decembre 1958, M. Laporte avait fait part de fa possibllite
d'acheter, rue Concession, un terrain au prix de 4 000 $ comptant.
Toutefois, l'archeveque Joseph Anthony O'Sullivan avaH un autre
endrott en vue. Le 2 septembre 1959, Ie cure Perron annonce que
Monseigneur accepte d'acheter un terrain double sis au 512-520
de la rue Frontenac, au prix de 10000 $. pour y eriger une eglise.
un presbytere et, eventuellement, une salle paroissiale.

Cofit Revenus

60 000 $Pour Ie moment. on etabllt Ie cofit total a
On peut compter sur une aide exterJeure de

une souscrlptlon parolsslale ...

la vente du Gourmet canadien.

les contributions speclales ...

Club Champlain. Dames auxil1alres, emprunt...

10 000 $

10 000 $

5 000 $

5 000 $

30 000 $

TOTAL 60 000 $ 60 000 $

Reste la finition interieure. l'ameublement et l'orgue, estimes a
40000 $. Le cout estimatif de la seule chapelle s'eleve a 30 000 $.



158 KINGSTON: SON HERITAGE FRAN<;AIS

A Ja reunion du 15 octobre 1959, tenue chez les Pinault,
diverses idees se font jour qUi furent toutes acceptees.

24. LE FINANCEMENT

Premierement, une campagne de souscription locale, entreprise par
un professionnel, M. Carroll. a rapporte 1 000 $. Je me charge de
rediger deux lettres circulalres portant, dans Ie coin gauche, Ie
dessin d'une eglise hypothetique de la main de Roger Plnault. L'une
de ces lettres est destinee aux amis du Quebec, I'autre, a ceux des
autres provtnces: elles sont stgnees par l'abbe Perron et accompa
gnees d'un commentaire personnel de chacun des membres utilisant
ce moyen; ces lettres remplaceralent la carte de Noel traditionnelle
adressee aux parents et amis. Elles permirent de recolter plus de
3000 S. La Fraternite franc;alse sollicitee, Mg, Paul-Emile Gosselin
s'engage a fournlr 5 000 S. M. Aime Arvisais, president de l'ACFEO
sympathlque a notre cause, demande au journal Le Droit de lancer
une souscription en notre faveur. Celle-ci recoltera pres de 7 000 S.
Selon Ie responsable de la campagne du Droit: «Les souscriptions
viennent de toutes les parties de la province d'Ontario, de plusieurs
endroits du Quebec et meme de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et
des Etats-Unis. Certaines personnes sont venues a nos bureaux nous
porter des sommes de 5 $, de 10$, de 25 S et meme de 50 $ et nous
ont dit comblen e1les etalent heureuses de pouvoir collaborer a cette
grande ceuvre. »7 C'est vraiment beau, mats c'est encore insufflsant.
Au tour des Dames auxiliaires a apporter leur contribution sous deux
formes: un livre de recettes et une grande kermesse ou bazar.

25. LE GOURMET CANADIEN

Le proJet de livre de recettes est confie a Cecile Lamontagne, secon
dee par Ninle Pinault. D'abord Ie livre sera btlingue, a cause du
milieu. Les bonnes cuisinieres ne manquent pas. Mesdames Gabrielle
Bessette et Adele Voyer sont chargees de la traduction du franc;ais a
I'anglais. Je m'occuperai de la traduction de l'anglals au franc;ais, de
la revision du texte en general et de la correction d'epreuves. Le livre
devra au moins s'autofinancer. La-dessus, il n'y aura pas de
probleme. Un professionnel de la vente, M. Carroll, a deja amasse
3400 $ sous forme d'annonces commerciales. Un jeune peintre tout
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frals emoulu de l'Ecole des beaux-arts de Paris, Richard Brmon, se
charge des illustrations de la couverture et de la page titre de chacun
des quatorze chapitres. Quant aux recettes, elles arrlvent de partout,
du Quebec surtout ou rna femme s'est adressee a ses amies, et par
fOiS. a des laureates de concours culinaires a qui elle demandait
d'emprunter leurs reuvres primees notamment par Ie Salon national
de l'agrlcuIture ou par l'AssociaUon des hoteliers de la province de
Quebec. Toutes ont accepte avec la plus grande generosite d'en faire
don. Dans une breve Introduction a ce llvre de cuisine, je notals :

«C'est dans cet esprit que (nos meres et nos epouses)
ont prepare avec amour Ie present ouvrage. Ce sont des
recetles de bonheur qu'elles vous offrent sous une
forme des plus attrayantes. Pour elles, c'est une fac;on
de conserver l'une de nos plus durables traditions,
tout en contribuant par leur talent a doter nos compa
tr10tes de Kingston d'une egl1se ou lis pourront prier
et chanter les louanges du Seigneur dans leur propre
idiome. a

Enfin, pour repondre a une bonne partle de la clientele clblee. il
fallatt Imprlmer ce volume dans les deux langues. Cette tache fut
confiee a une brave petite rel1gleuse, sreur Saint-Emile, qUi dut falre
un effort tout particulier pour se rememorer ses etudes de franr;als.
Ma femme, qUi a ve1lle a la conception, a la production et a l'essai des
recettes du Gourmet canadien n'en a pas neglige non plus la distribu
tion. Pour sa part, elle a remis a l'abbe Perron au moins la moitie des
recettes totales de 6000 $. Quant a moi, j'y ai gagne aussi pour avoir
servi de cob aye : l'essai de chaque recette m'a rapporte la somme
rondelette de 12 Iivres que j'ai mls bien des annees a perdre !

Ce livre a attire les eloges de plusieurs journaux quebecols et
ontariens, notamment, La Presse du 10 juin 1961 : « Le Gourmet cana

dien est un vrai coffre aux tresors ou on a ressuscite certaines vieilles
preparations comme ragouts et Six-pates en passant par la quiche
Lorraine et la gibelotte soreloise jusqu'au poisson en surprise et aux
desserts qUi mettent l'eau a la bouche. » Et Ie Dr Adrien Plouffe, de la
Societe royale du Canada, dans sa chronique sur la sante a La Presse,

voit dans ce livre une somme imposante, merveilleuse et fructueuse
de bonheur.
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26. LE BAZAR

Comme leurs consreurs des autres paroisses de Kingston, les Dames
auxHtaires de Saint-Fran~ois d'Asslse avalent, elles aussl, organise
des ventes de charite. Toutefois, pour la construction de l'egllse, elles
se devaient de faire un effort special. Relisons ce qu'ecrit la deleguee
du Whig Standard, Jean Edwards, dans Ie journal du lendemain de la
fete, Ie lor octobre 1959: «C'est une premiere de plus d'une fa~on...
La salle (liberaleJ etait ornee du haut en bas et d'une extremite a
l'autre. Jamais on avalt vu de sl belles decorations a Kingston. Des
centaines de mobiles suspend us au plafond s'y balan~aient gracieu
sement : cerceaux, masques, oiseaux, jouets et animaux peints et
decoupes dans du carton. » En somme, comme l'aurait dit Boileau:
« Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales»!

Chaque table a ses propres ornements : les patisseries, les plats
cuisines, notamment un beau saumon monte qui a fait I'admiratlon
de tous les visiteurs, donne par Ie cuisinier canadlen-fran~ais de
l'Hotel La Salle; les bonbons, les tabhers, les vetements d'enfants,
les tricots, l"elephant blanc, l'etang a poisson, Ie tirage de divers
objets. Toutes ces reuvres mises ensemble fournissent un capital de
depart suffisan t.

Les plans de l'eglise-presbytere-salle paroissiale sont confies au
gendre de M. Andre Bieler, Wilfred B. Sorensen, professeur d'archi
tecture a l'Universlte Queen's et membre de I"Alliance fran~aise de
Kingston. II a exploite a fond Ie terrain restreint en soulevant la salle
parolssiale sur des arches romanes qui laissent penetrer les fideles a
l'interieur d'un preau ou ils peuvent se rassembler en plein air a
l'entree ou a la sortie des ceremonies. Cet ensemble architectural
tres modeste donne !'idee d'un petit cloitre du moyen age en plein
coeur de la ville. Les travaux de construction peuvent commencer.
La premiere pelle tee de terre est levee en octobre 1959 en presence
de quelques paroissiens et d'une delegation de la Societe Saint-Jean
Baptiste de Quebec et du groupe francophone de Brockville. Tous ces
gens assistent ensuite a la messe au Couvent de la Providence et
prennent part a un diner offert par Ie Club Champlain.
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Dieu merci! les dons de temps, de materiaux et de divers objets
affluent. Me Fran<;ois Lemieux fournit tout Ie bois, soit I 800 arbres
coupes sur sa ferme. Les freres Rene dressent la charpente murale.
Gerard Godin se charge de Ia totture. Laporte electrique entreprend
!'installation des fils electriques; Harvey Lecomte amenage Ie terrain
et pose Ia pelouse. Hubert Renaud a voulu garder l'anonymat. mais
on connalssait sa generosite. Jos Audet pose Ia tUile et les tapis. J'ai
eu moi-meme l'honneur de donner la lampe du sanctuaire dont la
flamme ne s'eteint pas. Un emprunt de 30000 S permettra de termi
ner l'ensemble de cette construction par la salle paroissiale. Ce n'est
pas un chateau dont nous revons, mais bien d'un foyer, un centre,
un lieu de rencontre ou nous aurons nos reunions, nos fetes, nos
amusements, des parties de cartes, des films, des livres, des revues
et des journaux. La dette de la paroisse sera vUe effacee. Enftn. nous
sommes chez nous. Plus question d'emprunter des salles etrangeres
(liberale, polonaise, etc.), de louer des chapelles, d'occuper des lieux
de reunion chez des particuliers (pour Ie Comite executif) ou des
salles publiques (pour Ie Conseil d'administration et les assemblees
annuellesl. Cette salle paroissiale fut vHe dotee d'une cuisine equi
pee des appareils menagers voulus et d'une bibHotheque.

Le cure Perron n'aura pas la satisfaction de voir l'achevement de
l'ceuvre qu'il a commencee. Son affectation de deux annees est termi
nee et c'est au tour de son successeur, l'abbe Jerome Rozon, de pour
suivre les travaux. Cette fois, c'est un pretre franco--ontarien qUi prend
charge au mots d'aol1t 1960. 11 est ne a. Glen Davis, dans Ie comte
d'Alexandria, a quelques milles d'Ottawa. 11 a fait ses etudes clas
stques au College Regiopolis de Kingston et sa theologie a. Montreal.
C'est un saint pretre, mats aussi un homme d'affaires averti, d'une
generosite exceptionnelle. 11 est dans une situation de non-retour:
les travaux sont trop avances pour etre modifies; qu'il aime ou non
les plans adoptes. il devra s'en accommoder.

C'est Ie 12 mars 1961 qu'eut lieu la benediction de l'eglise Saint
Fran<;ois d'Assise de Kingston par MgT l'archeveque O'Sullivan, en
toure d'un clerge nombreux, en presence de tous les paroissiens et
d'invites de Quebec (Conseil de la vie fran<;aisel, de Brockville et de
Belleville. La fete religieuse fut suivie d'un banquet et d'une vlsite de
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la ville. Ce fut Ie couronnement de longues annees d'efforts visant a
reunir sous un meme toit la petite comm unau te francophone catho
Iique de Kingston. Celle-ci est fiere de son eglise, meme s'i1 n'y a pas
encore d'orgue. Cela ne saurait tarder, surtout 10rsqu' on a une ex
cellente chorale comme celle de Saint-Franc;ois : premiere au Festival
de musique de l'Est de l'Ontarto du Club Rotary, en fevrier 1960
(directeur : Guy PIastre; organiste: Ken Carney). L'orgue envisage
coute 35 000 $ et ce sont encore une fois les Dames auxiliaires qUi se
chargent de lancer une campagne de financement sous l'habile direc
tion d'une devouee benevole. Mme Marguerite Belzile.

Bien sur. il reste a nous attaquer serieusement au deuxieme grand
projet collectlf: la creation d'ecoles fran<;aises. Sans ecoles. aucun
element linguistlque IsoIe ne peut resister a I'assimilation.

CHORALE DE LA PAROISSE SAINT-FRANc;OIS D'ASSISE

Devant Ie trophee remporte en 1960, de gauche a drolte : Gilles Marchand.
Yves de Margerle, Ulric Belanger; Georges Poitras, Arsene Lauzlere, Gustave
Labbe, Guy Piastre, dlrecteur. et Leopold Lamontagne.
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27. L'ECOLE FRAN<;AISE

On se rappellera que la premiere ecole franc;aise en Ontario fut erigee
par La Salle au Fort Frontenac, en 1676, et conflee aux recollets qui
y enseignaient aux eleves francophones et aux indigenes. Apres la
chute du Fort Frontenac, diverses ecoles privees ont offert des cours
de franc;ais : l'ecole mixte de Henry Latham en 1817; l'ecole pour
garc;ons de R. Johnston en 18 18; ceUe de Mile Beckwick pour jeunes
filles en 1821; l'eco1e de M. Mallet, 1a meme annee; puis celIe
de M. Augustin Tanguay, rue Wellington, en 1844. C'est Ie Club
Champlain qui. des son apparition en 1952, inscrit a son programme
1a creation d'une ecole pour 1es francophones de la ville. La construc
tion de l'eglise et l'arrlvee du pasteur franco-ontarien Jerome Rozon,
au mois d'aout 1960, constituent une premiere Nape franchie avec
succes. Desormals renforcee, la communaute peut envisager la pro
chaine Nape: une ecole primaire de langue franr;aise. 9

Un premier recensement rapide, effectue en decembre 1952, re
vele qu'il y aurait 40 enfants en age de frequenter une ecole primaire.
Or, ce n'est qu'en septembre 1958 que s'ouvrent les deux premieres
classes de franr;ais. Elles ont d'abord lieu Ie samedi matin; les eleves
sont divises en deux groupes d'age. plutot que de connaissance de la
langue. Puis, on essaie des classes du soir; toutefols, les enfants,
fatigues de leur Journee normale a l'ecole, supporten t difficilement
ces heures supplementaires d'enseignement par des professeurs
benevoles, notamment Ie Dr Arsene Lauziere, Franr;oise Brisebois et
Yves de Margerie. On revient alors aux classes du samedi. En avril
1959, une delegation du Club Champlain rencontre la Commission
des ecoles separees et demande des classes bllingues regulieres
pour rannee suivante. Le refus est formel. La cause est ensuite
portee devant l'inspecteur des ecoles sepan~es, Charles P. Matthews;
d'apres lul, il nous faudrait au moins 35 eleves pour obtenir une
classe bilingue; nous n'en comptions que 20.

Un confrere du RMC, Ie professeur Percy Lowe, a connaissance
des pourparlers en cours et offre I'usage de quelques classes dans
une ecole du centre-ville, sous 1a juridiction de la Commisslon des
ecoles publiques. Helas, nous n'avons ni 1es moyens ni Ie nombre
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NOUVELLE CLASSE FRANGAISE A KINGSTON

C'est en 1958, dans les locaux de St. Mary's School, qu 'ouure une nouuelle
c/asse fran~atse a Kingston, Rangee arr/ere: fran~olse Brisebois, ¥ues de
Margerte, Arsene Lauzlere. Henri Perron.

NOUVELLE ECOLE FRANGAISE A KINGSTON

C'est en septembre 1975 qu 'une ecole primaire de langue fran~aise. en bonne
et due forme. Ouvre ses portes a Kfngston: Marcel Perreault sera Ie premier
directeur de l'Ecole Cathedra/e.
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voulu d'eleves interesses. De plus, nous sommes certains de nous
buter a l'opposition de l'archeveque, puisque les taxes scolaires des
famllles en cause seraient alors versees aux ecoles protestantes.

En decembre 1962, il Y a eJection des conseillers scolaires ou
commissa1res d'ecole. Deux des plus braves et plus competents des
membres du Club Champlain ctecident de prendre Ie taureau par les
cornes et de presenter leur candidature. II s'aglt du Dr Jean de
Margerie, professeur et chef du departement d'ophtalmologle a
I'Universite Queen's, et du Dr Gilles Marchand, dlrecteur du Labora
tolre de metallurgie a I'Alcan. La chance favorise Ie Dr de Margerie qui
l'emporte sur Ie president du Conseil scolaire, run de nos prlncipaux
opposants. C'est une victoire importante, mais la situation reste
difficlle. II faut d'abord s'attaquer au probleme des communications.
Comment rejoindre les famUIes, surtout celles qui ont des enfants
d'age scolaire. L'abbe Perron ayaH commence une vislte paroissiale,
mais Saint-Fran<;ois n'est pas une paroisse ordlnaire; elle n'a pas de
limites fixes comme St. Mary's, St. Joseph's ou St. John's; elle est ce
qu'on appelle une parolsse natlonale, c'est-a-dire qu'elle englobe toute
la ville en raison de la dispersion de ses sujets.

Qu'une petite anecdote solt permise a ce moment-ct de notre
histoire scolaire. Lors de la premiere vislte parolssiale, j'accompagnais
l'abbe Perron a titre de president du Club Champlain. Au premier
arret, vint nous accueillir rune de ces beautes marmoreennes en
maillot de bain, une forme moulee a vous precipiter Ie me1lleur cure
en enfer ! Elle n'avait pas d'enfant d'age scolaire, ce qui nous permit
de fuir sans autres formalites. Ce fut la premiere et la derniere de
mes visites a domicile!

II fallait pourtant trouver d'autres moyens de rejoindre les gens.
Pour Ie moment. il y a toujours L'Appel. qui tire deja a 550 exem
plaires au debut de cette annee 1963. Le cure Rozon publie aussi un
bulletin paroissia!; les Dames auxiltaires sont plus actives que
jamais et Ie Club Champlain ne manque aucune occasion de se faire
valoir. Le 29 septembre 1962, I'emission de Roland Lelievre a Radio
Canada, La Fete au vtllage, met en scene la petite communaute
francophone de Kingston. L'ouverture de la bibliotheque l'annee sui-
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vante attire des dons de 800 livres de la part de simples lecteurs, de
Mlle Nicole Mongeau, du journal La Presse de Montreal, et du biblio
thecalre John Spurr. du RMC. En 1965, Ie minlstere des Affalres
culturelles de Quebec accorde une subvention de 4 000 $ et fait par
venir plus de I 000 volumes a. la bibliotheque. L'annee suivante a
lieu a. Kingston la « Rencontre» des Franco-Ontariens qui compte une
trentaine de cercles francophones ayant tous leur petit journal comme
Le Cia/ron de Sarnia, L'Echo d'Oshawa, L'Ideal de Belleville, L'Alouette

de Cornwall. Ce sont au moins 2 000 francophones qui envahissent
la vllle. Excellente publicite en faveur de l'existence, voire de !'influence
de ces groupes francophones. Plusieurs ont deja. obtenu des ecoles
franr;aises, c'est-a.-dire I'enseignement du franyais subventionne par
la province. C'est Ie cas de St. Catharines, de Galt, de Weiland, de
Simcoe, de Ham1lton. de Burlington, de Niagara Falls; d'autres ont
meme leur orchestre de jeunes: Oakville, Toronto, WeIland et
St. Catharines qui a meme rer;u une subvention de 17 000 $ du gou
vernement provincial. Le Secretariat d'Etat du Canada verse a. la
Federation des clubs sociaux une subvention de 10 000 $, dont
I 275 $ sont remls au Club Champlain, plus 300 $ du minlstere de
rEducation de rOn tario.

Pourtant, I'ecole franr;aise reste toujours a. l'etat de proJet.
Toujours la meme situation: les Inscriptions ne sont pas assez nom
breuses parce que les parents hesitent a. condamner leurs enfants a.
des cours du soir ou du samedl qui ne debouchent nulle part, qui
empruntent des locaux temporaires, qui sont pauvrement equipes;
pas de bibllotheque ni de materiel pedagogique. Ajoutons aces defi·
ciences les problemes du transport des eleves.

La crise de l'ecole franr;aise a. Kingston atteint son veritable
creux entre les annees 1962 et 1967. Le Comite de ['education du
Club Champlain. preside par Ie Dr Jean de Margerie, effectue un
recensement des eIeves francophones d'age scolaire en 1962. Les
resultats indiquent qu'l! y auraH 67 eleves decides a. s'inscrire et une
trentaine d'incertalns. En juillet, Ie Club Champlain presente un
memoire au Conseil scolaire et exige la creation de classes bilingues.
Le Conseil refuse Ie II septembre; Ie Club Champlain presente une
nouvelle demande Ie I er octobre. Nouveau refus. Autre rencontre Ie
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22 aout 1963, puis reunion du Conseil 1e II septembre. Le Dr Jean
de Margerie, invite a la reunion a titre d'observateur, note que Ie
Conseil n'a pas examine tres serieusement la demande et qu'il en a
remis l'etude a une seance ulterleure. Le Dr de Margerie prepare alors
une nouvelle proposition qui repond a toutes les questions et objec
tions faites au memoire anterieur. Le Conseil se reunit cette fOis a
huis clos et declare qu'il n'y a aucune raison de modifier la decision
du II septembre. Ainsl, apres trois mois de travail acharne et de
demarches repetees, Ie Club Champlain en est encore a la case de
depart. Pourtant, sur les instances de l'abbe Walsh, Ie Conseil
annonce qu'il offrira des classes bllingues pour septembre 1963;
elles auront lieu a l'ecole St. Thomas More en 1963-1964, sujettes a
revisIon a la fin de l'annee.

Du cote du Conseil des ecoles publiques, on accepte de prendre
les eleves en charge pendant cinq ans, si leur nombre est suffisant.
Les cours se donneront a l'ecole Rideau a une classe de 25 a 30
eleves. Puis on decide de ctemenager les classes en un endrolt plus
central, a I'ecole St. Mary's. En 1967, faute d'eIeves, Ie Conseil
ferme les classes de 5", 6' et 7e pour septembre 1968. Etant donne
qu'i1 n'y a que 17 inscriptions en 1re, 2" et 3' annees, ces classes sont
egalement abandonnees.

Un autre probleme serieux vient encore compliquer la situation:
Ie roulement incessant des principaux chefs de la communaute. C'est
ce que Paul Fortin, president du Club a l'epoque, appelle « la debacle
du printemps ». Ainsi, en mai 1966, une dizalne de familles des plus
actives quittent Kingston. La famille de Roland et Doris Vandal, la
famille de Guy Sauve et d'autres « gros morceaux », selon Ie proces
verbal de la reunion de mai du Club Champlain, rentrent au Quebec.
Le plus dur coup est sans aucun doute Ie depart du Dr Jean de
Margerie. president du Comite de l'education du Club Champlain
et conseiller scolaire a la section franc;aise des ecoles separees de
Kingston, ainsi que de sa plus proche collaboratrice, Mm, Ninie Pinault.
Heureusement, d'autres militants prennent la releve: Gilles Marchand,
qui a bien servi la cause de l'ecole franc;aise, assume la presidence du
Comite de l'education; pour reconnaHre l'Importance du travail de ce
Comite, Ie Club Champlain augmente sa composition a dix membres.
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II faudra attendre l'annee 1973 pour constater un reveil mani
feste de la population francophone de Kingston et un veritable raz
de-maree en faveur de I'ecole franl;aise. Deja, t'annee precedente, Ie
Club Champlain avait annonce sa participation aux fetes du tri
centenaire de Kingston. La ville comprend des lors qU'elle ne peut
negliger pres de cent ans de son histoire dans laquelle, a bon droit,
est inclus Ie regime franl;ais : les celebrations doivent remonter jusqu'a
1673, a l'etablissement du Fort Frontenac. Dans toutes les cere
monies officielles, c'est Gilles Marchand qUi est choisi pour repre
senter, en costume de l'epoque, Louis de Buade, comte de Frontenac
et de Palluau. Rappel historique important, s'll en est un, mais
aussi occasion unique de souligner la presence franl;aise actuelle a
Kingston.

II Y a aussi la chorale qUi, naguere, faisait parler d'eIle;
aUjourd'hui, c'est la petite troupe des Mirlitons, de MJI\C Angele
Marchand, qUi fait la une lorsqu'elle est invitee a participer a un
spectacle de folklore canadien, Place de l'Ontario, a Toronto. Elle
attire egalement l'attentlon sur la communaute franl;aise en s'exe
cutant lors de la Rencontre annuelle de la Federation des clubs
sociaux franco-ontariens, devant plusieurs cercles internationaux et
a la television. Quant au Club Champlain, il se fait de plus en plus
connaitre en participant aux diverses manifestations publiques: Ie
defile du Pere Noel, celui du car naval ou les figurants portent Ie cos
tume ancestral avec tuque et ceinture flechee. Justement, en 1973,
il prepare deux chars allegorlques; dans Ie premier, Les Voyageurs

representent Ie Bonhomme Carnaval de Quebec; dans Ie second,
Ie message des louvetaux s'intitule «Paix sur la terre ». Le defile
rappelle l'invention du jeu de hockey a Kingston et c'est Ie char
allegorique Les Voyageurs du Club Champlain qui rem porte Ie
premier prix.

La collaboration entre Ie Club Champlain et l'Universite Queen's
a toujours ete excellente. La radio de Queen's transmet une emission
d'une heure par semaine. La We s'empresse de diffuser les methodes
d'enseignement du franl;ais de Jean-Paul Vinay, Chez Helene, et de
Robert Gauthier, Tan Gau. Quelques etudiants de Queen's, du RMC,
ainsi que des pensionnaires des penitenciers de Joyceville et de
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Collins Bays oHrent leurs services. Le Club Champlain fait tout pour
attirer des membres et des amls : il organise un cine-club, des
danses, des thes. des bingos, des parties de cartes, des ventes d'objets
usages, des soupers aux huitres. des plque-niques, des visites a la
cabane a sucre, des degustations de vlns et de fromages, des repas a
la fortune du pot et des brelans. Durant Ie temps des Fetes, il y a Ie

depouillement de l'arbre de Noel et la veillee du jour de l'an. De plus.
les Dames se specialisent dans les kermesses; elle organisent d'autres
activites ou y participent. Le Club Champlain s'1llustre dans les arts
et les sports: premiere place au ballon-balai; participation de treize
eleves qui exposent 85 pelntures lors d'une exposition en juln 1974.

Au milieu des annees 1970, on estime que la population francophone
atteint dix pour cent. L'ecusson du Club Champlain tcmoigne «de la
fiertc, de la tcnaclte et de l'attachement» des membres a leur petite
pa trie francop hone

28. LES RENFORTS

Un renfort inattendu vient consolider la poslt1on du Club Champlain.
En 1973, l'Association canadienne-franc;aise de I'Ontario (ACFO)
nomme un anlmateur a Kingston; II sera charge d'aider au recrute·
ment de nouveaux membres et de collaborer au projet d'une ecole
franc;aise; it devra egalement tenter d'etablir des liens avec les auto
rites militaires en vue de travailler a la mise sur pied d'un systeme
scolaire francophone continuo

Le projet, pour l'annee 1975, vise a faire connaitre les services
franc;ais dlsponibles a Kingston. 11 conslstera a produire une bro
chure intituIee Vtvre enJran~ais a Kingston. On reprend egalement la
demande faite a Radio-Canada, une dlzaine d'annees auparavant,
d'etablir un poste de radio-television a Kingston. La Societe avait
alors repondu qu'il y avait bien d'autres endroits a desservir avant
Kingston; cette fols, Ie CRTC se montre beaucoup plus comprehensif
que la direction de Radio-Canada du temps et il accede a cette
demande si importante. On salt que la television anglophone est un
puissant instrument d'angllcisation; aussi faut·il a tout prix offrir
un autre choix Ie plus t6t possible.
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En 1974. Ie Club Champlain tente un effort supreme; 11 forme
un comite scolaire de dix personnes chargees, de concert avec l'ACFO.
d'organiser un sondage relatif a l'ecole franc;aise. Resultat: il yaurait
130 inscriptions, soit quatre ou clnq classes btlingues a St. Mary's
et, au besoin, a la Cathedral High School. On ouvre des classes des
septembre 1974 et on engage cinq professeurs pour 108 eleves allant
de la prematernelle a la 6" annee. Puis, l'annee suivante. II faut
demenager a la Cathedral School. On compte 178 eIeves. de la
prematernelle ala 7< annee et, en 1976-1977, ala 8e annee. II faut
meme nommer un directeur a cet embryon d'ecole Le premier sera
M. Marcel Perreault, puis M. Gilles Ouellette qui remplira ce poste
pendant neuf ans. L'etablissement s'appellera desormais Ecole
Cathedrale. Oix ans plus tard, en 1986, cette ecole elementaire
rassemble 300 eleves, soit une augmentation de plus de cent pour
cent. 9 L'Ecole Cathedrale, bijou de la section anglophone du Conseil
des ecoles separees, devient bilingue en 1977 et est chargee d'assurer
I'enselgnement primaire et intermediaire moyen ainsi que des cours
d'immersion en langue franc;aise.

C'est un quasi-miracle; on a denombre 126 familJes franco
phones interessees au cours primaire complet. En 1976, Ie premier
groupe englobant la pc a la 3e annee compte 40 enfants; Ie deuxieme
groupe en reunit 50. On estime que la population de langue franc;aise
atteint main tenant les 3000 ames a Kingston. L'annee sUivante, face
a la demande, l'ecole secondaire Kingston Collegiate and Vocational
Institute (KCVIl offre des cours de franc;ais et d'histoire a ses eleves
francophones. Le College Regiopolis/Notre-Dame en fait autant.

Autres developpements interessants: a l'automne de 1986, Ie
gouvernement ontarien adopte la Loi 8 sur les services en franc;ais, la
Loi 75 sur les Conseils d'enseignement en langue franc;aise, alnsi que
la Loi 30 qui autorise un conseil des ecoles separees a dispenser un
programme d'enseignement secondaire complet en franc;ais. Voila
disparu l'obstacle principal qui empechait nombre de parents fran
cophones d'inscrire leurs enfants aux ecoles eIementaires separees
et qui conduisait forcement ces memes enfants vers les ecoles
secondaires anglophones. Oesormais, la route est enfin ouverte aux
eleves francophones de la maternelle a l'universite.
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Qui l'eut cru? Pendant deux decennies, les classes de petits
Canadiens franc;ais, migratoires et insuffisantes, se sont promenees
du cOte des ecoles cathollques de St. Mary's, de St. Thomas More,
puis de I'ecole protestante Rideau pour revenir a St. Mary's et a
Cathedrale. Tous les presidents qui se sont succectes a la tete du
Club Champlain et les directeurs de son Comite de l'education ont
dt1 faire entendre des cris de detresse pour alerter les parents des
enfants francophones d'age scolaire. La tentation fut souvent grande
d'abandonner Ie projet faute d'eIeves, particulierement au cours de
la periode de 1965 a 1970. Toutefois, grace a la perseverance et a la
determination du cure Rozon, du conseiller scolaire Jean de Margerie,
puis de Gilles Marchand et du Comite de ['education, de meme que
du president du temps du Club Champlain, Denis Brisebois, Ie
projet de l'ecole franc;aise, solldement ancre sur Ie roc, a reussi a
tenir Ie coup.

En dix ans, les effectifs sont donc passes de 20 a 300 eleves
et de deux a douze professeurs. Si bien qu'il faut songer a construire
un nouveau local. Le ministere de l'Education verse au Conseil des
ecoles separees une subvention de 2 179 000 $ pour l'achat d'un
terrain et la construction d'une ecole franc;aise a Kingston. La pre
miere pelletee de terre est levee Ie 9 fevrier 1987. C'est l'Ecole
Mgr-Remi-Gaul1n, dont Ie nom rappelle Ie premier eveque de langue
franc;aise en Ontario. La benediction a lieu Ie 23 avril 1988. L'humble
grain de seneve seme en 1958 dans une petite ecole irlandaise par
deux professeurs du RMC a donc produit cet arbre vigoureux, real1
sant ainsi la prophetie faite en 1964 par Ie Dr Jean de Margerie,
president du Comite scolaire du Club Champlain et membre elu au
Conseil des ecoles separees: « L'enseignement bilingue a Kingston
est la pour rester. Je prevois que, d'ici cinq ou six ans, nous aurons
Ie cours bilingue jusqu'en 8< annee; nous aurons trois ou quatre clas
ses et, qUi sait. peut-Hre notre ecole?» 10

Prophetie qui s'est realisee pleinement... a quelques annees pres.
C'est probablement a cette reussite qu'un eminent professeur de
l'Universite de Montreal faisait allusion en parlant de nos ecoles :
«La plus belle victoire du xx· siecle en Ontario.» II
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L'Ecole MIP"-Remi-Gaulin a eu pour premier directeur, un peda
gogue de metier, M, Robert Berube, ancien directeur de l'Ecole

Cathedrale, encore dans la force de l'age, qui saura mener a bien
l'entreprise de la construction et la mise en route de l'ecole dont la

devise, bien choisie, est « Fierte, Sagesse, Perseverance », Ne a Amos,
en Abitibi, Robert Berube a fait ses etudes superieures a l'Universite
Laurentienne et a I'Universite d'Ottawa, II a enseigne a Hamilton et a
Sudbury avant de venir a Kingston.

Dans son Guide de /'eleue et des parents (1987-1988), l'Ecole
Mgr-Remi-Gaulin se donne comme but principal « d'aider l'eleve fran
cophone a se developper au maximum en tant qu'individu membre
de la societe de fac;on a acquerir une pensee claire, une sensibilite
vive et un comportement avise,}) Le programme se deroule exclusive

ment en franc;ais et l'enseignement de l'anglais langue seconde ne
commence qu'en 5' annee. Mme Olive Petrick a succede a M. Robert
Berube a la direction de l'ecole dont Ie nombre d'eleves ne cesse
d'augmenter.

Le ctemenagement de l'ecole franc;aise prlmaire et intermediaire
dans ses nouveaux locaux a permis a I'Ecole Cathedrale de mieux
poursuivre sa mission d'ecole d'immersion franc;aise,

Au niveau primaire moyen, 11 y a encore une autre ecole magni

fique qui releve du Conseil des ecoles publiques, celie du Parc
Niagara, Colline du Fort Henry. Elle a ete declaree ecole francophone
en 1989. Elle compte, en 1994, 208 eleves au cours regulier et 98 au
COurS d'immersion,

Depuis sa reconnaisance officielle en 1980, la section franc;aise
de KCVI s'est grandement developpee. Son programme entierement
en franc;ais s'etend de la ge a la 13< annee; elle fait partie de la plus

vieille ecole secondaire de l'Ontario (1792); c'est, dit Ie prospectus,
«un lieu d'excellence ou I'on prlvilegie Ie cteveloppement personnel de

chaque individu et l'epanouissement de la belle culture franco
ontarienne ainsi qu'une education de qualite en langue franc;aise. »

L'ecole elle-meme est probablement la mieux equipee de la ville avec
ses nombreuses salles de classe, son grand auditorium, sa salle de
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theatre, ses gymnases, ses laboratoires electroniques, technologiques
et scientifiques, sa bibhotheque. Aujourd'hui, elle offre a ses 80
eleves francophones un programme pour tous les gouts en arts, en
sciences, en mathematiques, en sciences sociales, en informatique,
en langues secondes. en education physique et hygiene, des cours
specialises en animation et en journalisme. Si l'on tient compte de
toutes les activites sportives et culturelles, 11 faut bien croire Ie
depliant publicitaire qui quallfie cet etablissement de sans parell. Il y
en a d'autres - Reglopolis/Notre-Dame et Queen Elizabeth Collegiate
and Vocational Institute ainsi que St. Laurent College - qUi dis
pensent aussi des cours de fran<;ais au niveau secondaire.

Par contraste, voyons ce qUi arrive a l'ecole secondaire officielle
de langue franc;aise de Kingston. Jl s'agit de l'Ecole secondaire Marie
Rivler, du nom d'une pauvre Fran<;aise handicapee qui fut deux fois
miraculee de la Vlerge Marie. • Nee en 1768, Marie Rivier ouvre 45

ecoles catholiques dans sa region d'Avignon, en France. Elle recueille
les orphelins et les pauvres pour leur enseigner Ie catechisme. Cette
fondatrice de la congregation de la Presentation de Marie est ctecectee
en 1838. Le pape Jean-Paul 11 l'a declaree bienheureuse en 1982.
«C'est un modele d'amour, d'oubli de soi, de perseverance et de con
fiance en la Providence, de priere et d'insplration divine. » 12

Perseverance et confiance sont des mots cles dans la petite
histoire de l'Scole secondaire Marie-Rivler, puisque l'institution est
installee depuis deja huit dans une dlzaine de classes portatives, rue
Russell, co'incee entre les edifices de deux autres ecoles secondaires
jumelees de langue anglaise : Regiopolis/Notre-Dame. Cet arrange
ment de fortune est Ie resultat d'une longue querelle. Dispose a
reconnaitre Ie droit des francophones de Kingston a une education
dans leur langue et dans des conditions ctecentes, Ie ministere de
l'Education de rOntario consent a accorder la somme de 4300000 S

• Je soup~onne que ce nom a ete suggere par l'abbe Richard Whelan. cure de la
parolsse Sainl-F'ranc;ois d'Assise. Ne a Peterborough et eleve a Tweed [Ontario), II a
fait du ministere a Smith's Falls. Belleville et SlanleyvlHe. II a passe deux etes en
F'rance aux cotes de Jean Vanier, au seln de L'Arche. C'est la qu'll a sans doute
apprts a connaitre Marie Rlvler et a parler un excellent franc;ais.
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pour l'achat d'un terrain et d'un batiment devant servir d'ecole
secondaire franc;aise, Or, Ie Consell municipal s'oppose a la trans
action sous pretexte que I'edifice sera situe dans une zone indus
trielle et pour lequel il ne pourra pas percevolr de taxe. Il faut des
mois. voire des annees de discussion avant que les diverses parties
concernees reussissent a s'entendre et que Ie ministere accepte de
verser en sus les taxes municipales, motif reel du refus du Conseil
de liberer Ie terrain. Tout au long de cette periode de tergiversation,
les jeunes doivent sulvre leurs cours dans une dizaine de huttes
temporaires. Les eleves et Ie personnel doivent meme emprunter les
installations sanitaires des deux ecoles connexes !

Le probleme est aujourd'hui regIe et Ie cycle de l'enseignement
en langue franc;aise, de la maternelle a la 13< annee, est main tenant
complet. L'Ecole secondaire Marie-Rivler releve de la section fran
c;aise du Conseil des ecoles catholiques des comt(:s de Frontenac,
Lennox et Addington, auquel siege rune des plus Heres porte
etendard de 1a cause franc;aise a Kingston, Mmc Ginette Johnson *. La
communaute souhaite en faire plus qu'une ecole; eHe veut, en fait. se
doter d'un centre sco/alre communautaire. Ce souhait a d'ailleurs etc
clairement exprime lars d'une etude menee par la Erme Rheal Leroux
et Associes Inc. sur les besoins du groupe francophone de Kingston
en matiere d'education : 95 % des gens consultes se sont declares en
faveur d'un tel centre.

29. NOUVEAU PAYSAGE SOCIOCULTUREL

On connait deja l'histolre du Club Champlain. Son a:uvre sera
consolidee par la creation du Centre culturel Frontenac, sis au 520
de la rue Frontenac. II voit Je jour en 1980 de fac;on toute naturelle
pour chapeauter la vingtaine d'organismes francophones deja en
activite. On a dit de lui que c'etait rorganisme parapluie, la maison
mere des organjsmes francophones et francophiles de la region. Sous

• Glnette Johnson est lnflrmlere speclallsee en medeclne nuclealre a I'H6tel-Dleu.
Arrlvee a Kingston au milieu des annees 1950. elle a Joint lmmediatement Ie Club
Champlain dont elle a de deux fais presldenle. Elle a aussl fait partie des Dames
auxllialres et de malnts autres organlsmes. Son paste Ie plus important est sans
daule la presldence de la secllon fran<;:alse du Consell des ecales separees.
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la dlstinguee presldence de MlDe Maryse Thiffault et l'hablle direction

generale de Daniel Saint-Jean, Ie Centre culturel Frontenac propose,

a moyen et a long terme, les objectifs sulvants :

«( offrir une programmation culturelle annuelle com
posee d'un minimum de deux evenements majeurs et
de plusieurs evenements de moins grande envergure;

developper un secteur de formation communautalre axe
sur les arts et les loislrs;

augmenter les revenus non gouvernementaux et
I'autonomie flnanciere du Centre. »13

Aujourd'hui, la communaute francophone de Kingston jouit des
services d'une kyrielle d'organismes. Outre Ie Club Champlain et Ie
Centre culture! Frontenac, on retrouve Ie centre d'alphabetisation
La Route du Savoir, Ie Centre fran<;ais de l'Universite Queen's, fonde
en 1981, Ie Club Optimiste et Ie Club Octogone (pour la jeunessel,
Ie Club l'Age de l'avenir (pour les aInesJ, la Garderie educative,
les troupes de theatre Les Treteaux et Les Cocclnelles, les MirHtons
(folklore), Ie Centre Franco-soleil [vacances), ainsi que les mouve
ments scouts (Louveteaux, Castors et JeannettesJ. Cote communica
tion, Ie bulletin L'lnJormel existe toujours et La ChaIne fran<;aise de
TVOntario dessert Kingston depuis 1987. Et en matiere de sante,
no tons que l'Hopital psychiatrique a recemment inscrlt trente de ses
employes a des cours de fran<;ais offerts par rUniversite Queen's. On
peut done dire que, entre 1948 et 1995, il Y a eu tout un monde de
difference en ce qUi a trait a la progression du fran<;ais dans la ville
issue du Fort Frontenac.

Jusqu'a ces toutes dernieres annees, Ie travail souvent tres lourd
eXige par l'expansion des activites reHgieuses, scolaires, culturelles
et financieres reposait sur les epauIes d'un petit groupe de benevoles
convaincus de la justice de leur cause et determines a la faire triom
pher. Plusieurs individus et des familles entieres ont eu cette vision
d'avenlr et l'enthousiasme necessaire a sa realisation, Les citations
au champ d'honneur ne manquent pas; s'il fallait attribuer la palme

a rune de ces cellules la plus meritante, je crois que les suffrages
iraient a la famille Brisebois, pere, mere et fils, qui arrive a Kingston

en 1958, annee ou les francophones braquent leur collimateur sur
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LISTE DES CURES DE SAINT-FRANCOiS D'ASSISE DE KINGSTON

RP. Cormier. s.j., aum6nler

L'abbe Henri Perron, cure

L'abbe Jerome Rozon, cure

Le pere Jourdain Lehouilller, cure

L'abbe Richard Whelan, cure

L'abbe Richard Racine, cure

L'abbe Robin Gw1n, cure

1956-1958

1958-1960

1960-1987

1985 (7 mols)

1987-1993

1993

1993-

la construction de l'eglise, M. Brisebois, specialiste en plomberie et
en chauffage, est de bon conseil aupres du cure Perron. Franc;oise,
la mere, ancienne institutrice, fait son apparition au moment de
l'etablissement des cours supplementaires de franc;ais aux eIeves fran
cophones, en 1959-1960. Le pere, Jean-Louis, preside aux destlnees
du Club Champlain de 1965 a 1967 et ce sera au tour du flls Denis
d'occuper les memes fonctions de 1971 a 1974. II reprendra la presi
dence du Club Champlain en 1978. Sa mere lui succedera l'annee
suivante, seule femme a avolr occupe ce poste jusque-la. Bien sur,
durant les annees interimaires, Franc;oise n'est pas res tee inactive.
Elle a preside divers organismes, notamment Ie club l'Age de l'avenir
pendant plusieurs annees. Le 7 octobre 1985, elle etait nommee
la personne d'actlon de l'annee pour la region de Kingston. Toutefois,
la sante ne peut resister a toutes ces activites et, en septembre 1987,
elle dut abandonner bon nombre de ses taches Je ne connais pas de
plus beau temoignage a son endroit que celui que prononc;alt sa
fidele compagne de travail, Mm. Angele Marchand: «Franc;oise, tu as
ete une presidente patiente, [erme, innovatrice, optimiste, j'oserais
meme dire temeraire et audacieuse. »11 Franc;oise Brisebois a ete tout
cela et c'est pourquoi Ie Centre culturel a voulu l'honorer en lui con
sacrant la plus belle piece du Cercle ou est affichee une plaque sou
venir au nom de Salon Brisebois. En retour, Franc;oise a laisse a la
petite communaute francophone de Kingston sa devise; «J'y suis,
j'y reste!»
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Chapitre 5

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU FRAN<;AIS

A. QUEEN'S UNIVERSITY

Strictement parlant, Queen's University, etant une institution d'origine
ecossaise et presbyterienne, n'entre pas dans Ie cadre de la presente
etude destinee a faire connaitre la contribution de la France et des
Canadiens fran9ais qUi ont pris la rel(:ve. Cependant, il serait ingrat
de ne pas mentionner, si brievement que ce soit, l'aide considerable
que cette maison de haut savoir a apporte a la promotion du fran~ais

et des Canadiens fran9ais a Kingston.

Mis a part l'enseignement de la Langue, les professeurs, voire les
etudiants de Queen's se sont interesses aux associations franco
phones locales, notamment la section de I'Association canadienne des
humanites, des professeurs de fran9ais, de la Societe d'histoire, de
l'Alliance fran~alse. La radio de Queen's (Mme Duncan) accordait du
temps d'antenne au Club Champlain et au Cercle Frontenac; Ie Club
de cinema fran~ais etait tres actif. de meme que Ie cercle dramatique
et Ie cercle feminin. Les etudiants de Queen's ont aide a preparer les
chars du defile du carnaval, de concert avec les membres du Club
Champlain.

La bibliotheque de Queen's est toujours ouverte aux professeurs
et etudiants du college militaire, Le professeur Glen ShortcIJffe et son
ecole d'anglais avait Ie don d'attirer de jeunes quebecoises qui
I'admlraient beaucoup. C'est lui qUi disait qu'« Un Canadien qui ne
parle qu'une langue n'est qu'a demi canadien. })

En somme, les relations entre les deux etablissements d'ensei
gnement superieur du fran~ais a Kingston ont toujours ete cordiales
et reciproquement profitables,
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B. LE ROYAL MILITARY COLLEGE OF CANADA

Le departement de fran<;ais du Royal Military College of Canada
(RMC) I non seulement s'est distingue au plan professionnel, mais il

a aussi apporte une contribution non negligeable a la vie communau
taire francophone de son milieu.

Cest Ie capitaine A. G. Douglas qUi proposa, en 1816, l'etablis
sement d'un college militaire canadien a Trols-Rivieres, 2 mais ce proJet

ne retint guere l'attention des autorites militaires britannlques du
temps et ce n'est que soixante ans plus tard. en 1876, que Ie ministre
de la Defense nationale. Alexander Mackenzie, decida de doter
Ie Canada d'un college mil1taire genre Westpoint (americain) ou
Sandhurst (britannique); quanta l'endroit, il songea d'abord a
Ottawa, ville centrale du pays, puis a Quebec et Kingston qu'il finit
par choisir, probablement en raison de l'emplacement magnifique
que cette ville offrail a la rencontre du fieuve Saint-Laurent et du
lac Ontario. On s'empressa de nommer un commandant. Ie Major
Edward Osborne Hewett, officier du Corps de genie britannique; tout
en veillant a l'amenagement des heux en vue de recevoir les pre
miers eleves-omciers, il s'attaqua a la tache d'engager Ie personnel
enselgnan t.

30. LE DEPARTEMENT DE FRAN<;AIS

L'engagement du premier professeur de langues ne se fit pas sans
heurt. Le gouvernement liberal avait son candidat, un Canadien fran
<;ais qUi devait enseigner Ie fran<;ais, l'allemand et la chimie a raison
de I 000 Spar annee. Toutefois, Ie commandant Hewett lui prefera
un professeur d'histoire de Queen's et minlstre ecossais. Ie reverend
George Dalrymple Ferguson. Ce fut done Ie premier professeur de
fran<;ais du RMC de Kings ton. II enseigne Ie fr an<;ais, l' anglais et
l'allemand au RMC de l'ouverture du College a 1883. On Ie retrouve

mele a une dispute avec Ie major Joseph B. Ridout en 1882. Une
enquete revele alors qu'il touche toujours Ie meme salaire, mais qu'i!
n'a pas enseigne entre Ie ler novembre 1881 et Ie 1er fevrier 1882.
Parce que Ferguson avait denonce Ridou t au commandant, les
cadets I'appelerent Judas. 11 obtint neanmoins une augmentation de
500 $ par annee. Les eleves-officiers ecrivirent des lettres anonymes
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aux journaux et se retirerent des cours d'allemand, puis des au tres

cours de Ferguson qui decida de demissionner, en 1883, en pretex

tant que son travail a Queen's exigeait maintenant tout son temps, 3

Dans l'intervalle, un autre professeur, un medecin cette fois, Ie

Dr Arthur Duval, avait ete nom me professeur de fran~ais et d'anglais

en 1879. Qu'un medecin enseigne a la fois l'anglais et Ie fran~ais

n'est pas bon signe. L'enseignement du fran~ais ne s'est donc pas

vraiment ameliore. D'apres l'un des Vieux 18, Ie general A. B. Perry,

les le~ons se resumaient a la grammaire et a la lecture; il n'etait pas

question d'exercices oraux. D'allleurs, Ie commandant qUi, semble-t

il, n'avait pas d'autre choix, disait de lui qu'il ne possedait ni une

grande intelligence, nt une grande experience, Son enseignement n'est

pas a la hauteur; ses eleves manquent de discipline et ne s'appliquent

pas. Rien d'etonnant que Ie commandant refuse de porter son salaire

de 1 000 $ a 2 000 $. II decide, au con traire, en aout 1883, de

recommander qu'il soH nomme medecin de la nouvelle Batterie C
a Victoria (C.-B.). En 1895, Ie gouvernement federal convoque Ie

Comite d'examen et lui demande d'aller faire une visite au RMC. Dans

son rapport, Ie ComHe declare que l'enseignement de trois profes

seurs est insatisfaisant; Duval, y lit-on, est devenu insouciant et il

n'obtient pas les resultats necessaires. Sur reception de ce rapport.

Ie mintstre de la Milice delegue un officier, Ie major-general W. J.

Gascoigne, faire une inspection au RMC. Le general ne critique qu'un

seul professeur civil, M. Duval qUi, dit-il. ne peut retenir l'attention

des eleves ni leur apprendre quoi que ce soit. A la suite de ces com

mentaires defavorables, Ie commandant Ie col. D. R. Cameron, dans

son rapport annuel, signale qu'il a prevenu Ie professeur Duval par

ecrit que ses eleves n'avaient pas re~u un bon enseignement en fran

~ais parle et qu'il semblait trop insister sur quelques exemples isoles

d'inflexions verbales. Duval repond que les eleves ne sont pas inte

resses, que scion eux, Ie fran~ais est une langue difficile pour tous

les Anglais, sauf pour les surdoues; les eleves lui ont dit que bon

nombre d'Anglais qui ont vecu parmi des Fran~ais n'ont pas appris la

langue. Duval defend sa methode. Il fait valoir qu'j] avait enseigne

bien d'autres sujets, notarnment la musique, Ie latin, la physique, la

chimie, les mathematiques et l'astronomie, ainsi que Ie fran~ais

depuis trente ans. D'apres lui, il vaut toujours mieux aller lentement
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et etabllr un fondement solide si l'on veut que l'edifice tienne debout;
son enseignement du fran<;ais au RMC vaut celui d'autres matieres et
en particulier celul des mathematiques ou, d'apres lui, les eleves sont
tres en retard sur ceux du fran<;ais. II termlne sa reponse en blamant
Ie gouvernement de ne pas reserver aux finlssants du RMC Ie mono
pole des emplois publics.

Les echos de l'1ncompetence du Dr Duval f1nissent par parvenir
jusqu'a Halifax ou l'adjudant-major du 63 rd Halifax Rlj1es, Ie capi
taine Charles MacDonald, sollicite Ie poste qu'occupe Ie Dr Duval.
Arete de 1896. la situation du College va se cteteriorant. Le recrute
ment est dangereusement a la baisse et it faut de toute urgence
tenter un redressement. Le War Office nomme, Ie 6 novembre, un nou
veau commandant dans la personne du major Gerald Kitson. Celui
ci arrive Immediatement au Canada et Ie Premier ministre Ie previent
que Ie temps presse. Le nouveau commandant propose de reduire Ie
cours de quatre a trois ans. d'abandonner certains sUjets de luxe: Ie
dessin a main levee, la strategie; de redulre Ie fran<;ais aux deux pre
mieres annees; l'anglais, a la premiere. On pourra ainsi remercier
une partie du personnel et. notamment, se dispenser des services du
professeur de fran<;als et confier l'enselgnement des deux langues au
professeur d'anglals qui remplacerait avantageusement Ie professeur
Duval dont il demande officiellement la demission. Toutefois, le com
mandant attend les resultats des examens de fin d'annee qU'il fait
corriger par des professeurs de McGill. Le doyen Bovey declare que
certains professeurs du RMC lui semblent parfaitement lnutlles.
L'examen de fran<;ais. en particulter, est un vrai fiasco. Enfin. Ie
Dr Duval re<;oit son avis de conge. Pourtant. Ie 5 octobre 1909, a
l'H6tei Windsor de Montreal, Ie Royal MI/ttary College Club oj Canada

offre au colonel E. T. Taylor, ancien commandant du RMC qui re
tourne en Angleterre, un banquet auquel Ie Dr Duval est invite et
ou 11 re<;oit une chaleureuse bienvenue de la part des eleves-officiers
a qUi il a enseigne au College. 4

Le Dr Duval est remplace par un officler de l'Armee fran<;aise, Ie
capitaine J. Damase Chartrand des Ecorres qui, selon Ie comman
dant, fera un professeur aussi competent que nous puissions avoir a
un salaire de 1 000 $ par annee. Ancien officier des Chasseurs
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d'Afrlque, 11 avait ete licencie a cause de dettes qu'tl ne pouvait payer.
C'est tout ce qu'on savait de lui. 11 fut tres alme des eIeves et i1
chercha a ameliorer la qualite et l'importance de l'enseignement du
franC;ais, au besoin en intervenant aupres de sir Wilfrid Laurier pour
faire augmenter les heures de cours. Chartrand des Ecorres fut rem
place en 1905 par un autre franc;ais, J .-M. Lanos. Pour prolonger
!'interet du franc;ais en dehors de la salle de COurs, Lanos fonda Ie
Cercle du College Mllltaire Royal de l'Alliance franc;aise. C'etait,
disent les Archives, un acactemlcien et un lettre. En 1911, creation
du Club Frontenac, premiere tentative de rassembler les Canadiens
franc;ais de Kingston. Malheureusement, M. Lanos est rappe!e en
France pour son service mHitalre. Ses superieurs ont beau protester
qu'U est physiquement Inapte et qu'll rend de precieux services de
guerre au Canada, rien n'y fit. Il est bient6t declare invalide et II

revient a Kingston pour mourir peu de temps apres. supposement
pour cause de surmenage, disent les uns, mort noye, disent les autres.
C'est la derniere version qUi reste offlclelle. Le gouvernement cana
dien demande au gouvernement franc;ais de s'occuper de la veuve et
des enfants du professeur Lanos, abandonnes dans de si etranges
circonstances a Kingston.

La France, invitee a proposer un remplacement a M. Lanos,
nomme un professeur qUi tombe malade avant de quitter Ie pays.
Son successeur. M. Georges Vattier, ne peut se presenter qu'apres
Ia fin de la guerre, en 1918. 11 est, sans aucun doute, Ie representant
Ie plus prestigleux de la France. Il possede une licence es lettres de
l'Universite de Caen et obtiendra son dipl6me d'etudes superieures
ainsi que son doctorat es lettres de l'Universlte de Paris. Il a laisse
deux ouvrages conslderables; Essat sur la menta/lte canadlenne

Jran~alse et La Colonisation.

Dans son Essat. qUi est de loin son travall de recherche Ie plus
pousse, U etabllt dans sa conclusion les ressemblances et les diffe
rences qu'it a observees chez nous, pendant les sept annees qu'il a
passees au pays. Son admiration pour les Franc;ais d'Amerique ne
fait aucun doute:

«Que nos freres du Canada permettent a un Fraw;:als ...
de leur dire comblen 11 les alme pour leurs qualltes et
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l'affection qu'lls ont eonservee pour la France, queUe
vlve admiration 11 eprouve pour leur glorleux passe,
fait d'beroisme et d'energle, enfin comment II leur
soubalte du fond du cceur Ie brHlant avenlr qu'lls
merltent amplement et qui leur est reserve, sans nul
doute, avant meme qu'un sleele ne se soit ecoule, »5

Cette sorte d'adieu marque Ie depart du dernier professeur non
canadien du RMC. Ceux-cl ont vraiment contribue a redresser la
situation laissee par Ie Dr Duval. A cette epoque, les universltes
canadlennes n'ont d'autre choix que de se tourner vers la France
pour leur fournir des professeurs de franc;ais. L'Ecole normale supe
rieure de l'Universlte Laval n'a ete fondee sur Ie modele de ceUe de la
rue d'Ulm, a Paris, qu'en 1920. Au reste, ses prlncipaux professeurs
etaient eux-memes franc;ais. On pouvait egalement envoyer Hudler
en France des professeurs canadiens.

En effet, Ie professeur Vattier aura pour adjoint et successeur
un Canadien fr anc;ais, detenteur d'une maltrlse de ]'Unlversite
d'Ottawa et d'un diplome d'etudes superieures de la Sorbonne. C'est
en rentrant de Paris que Seraphin Marion prend connaissance de
l'annonce du poste vacant de professeur de franc;ais au RMC. Ii
presente sa candidature a la Commission de la fonctlon publique qUi
a nomme un comite de selection de trois membres, dont un Canadien
franc;als, M. La Rochelle, de Trois-Rivieres; Ie candldat est declare
admis a cause de son dipl6me que personne d'au tre ne detient.
Toutefois, il faut qu'i! aille passer un examen oral au College de
Kingston, ce que Marion refuse a prime abord parce que Ie Kingston
d'alors, selon lui, etait Ie centre de I'Orangisme et du fanatisme. II
savait que Ie chef de l'armee canadienne, sir Sam Hughes, etait pre
sident des Orangistes et que Kingston ayaH un depute jaune dans la
personne de Hocken.

Le pere de Seraph in Marion croit qU'il faut neanmoins faire un
effort; iI reussit a convaincre son fils d'aller voir Ie commandant.

«Je suls done partl, raconte Ie Jeune candidat, avec
ma canne d'eLudlant, mon moucboir et un pyjama.
J'arrlve a Kingston. Le lendemaln matln. j'ai rendez
vous avec Ie major Greenwood, un Boisvert angllcise
cent pour cent, c'etaLt Ie staff adjutant. Je me presente
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devant slr Archlbald, Un hom me qUl voulatt absolu
ment avolr des Canadlens fran<;als, non seulement
comme professeurs, mals comme eH~ves, Un hom me
francophlle au posslble ... qUl m'a re<;u comme un bon
papa - 11 avaH une moustache blanche. »6

Arrive en 1925, Seraph in Marion enseigna pendant cinq ans
au RMC, periode durant laquelle it redigea sa these de doctorat sur
Les Relattons des Voyageurs en Nouvelle-France au xvne steele. Puis il
accepte un poste de traducteur aux Archives nationales a Ottawa et
c'est la qu'a travers les vleux journaux, il trouve la matiere de ses
neuf volumes des Lettres canadlennes d'autreJots qUi lui meriteront.
avec les cinq ou six autres ouvrages qu'il a ecrits, Ie titre de doyen

des lettres canadlennes-Jran~alses,

Un fonctionnaire d'Ottawa, G,-L. Sauvant, arrive une annee avant
Ie depart de Marion, mais 11 ne sejournera que deux ans a Kingston.
C'est avec I'arrivee du capitaine Charles A. Chabot, du Regiment de
Levis (Artillerie de reserve), que la section de franr;ais va acquerlr
une certaine stabilite. Chabot detenait un baccalaureat es arts du
College de Levis. A la fermeture du RMC, en 1942, 11 se rendit outre
mer ou it occupa divers postes adminlstratifs; promu au grade de
lieutenant-colonel, 11 enseigna a l'Universite Kakl avant de rentrer au
Canada a la fin des hostilites, II fut d'abord nomme directeur du
Service de traduction de l'armee avant d'aller reprendre son poste de
directeur du departement de franr;ais a la reouverture du RMC en
1948. 7

Chabot eut comme adjoint Henri Emond, tous deux engages en
1925. Emond prit conge en 1928 pour revenlr en 1933, Lui aussi
fit du service outre-mer, surtout a titre d'interprete, pour revenir
occuper son poste en 1948. Cette meme annee, sur I'invitation du
Icol Chabot, mon ancien patron au Bureau des traductions de l'Armee.
dont j'etais a mon tour devenu directeur, je me rend is au College
passer mon examen oral, Ie 18 juillet 1948. J'eus l'honneur d'etre
engage,

Je me presentai donc a mon poste a titre de professeur agrege.
au debut de septembre 1948. Nous etions trois professeurs a nous
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partager un groupe d'une centaine d'elt':ves, La charge de travail etant
plut6t legere, on y aJouta la tache de mettre sur pied Ie Glee Club, la
chorale du College. Qu'a cela ne tienne , J'aime bien Ie chant et ce
sera un moyen de moins manquer Ie grand maitre que je viens de
quitter a Ottawa, Ie pere Jules Martel, o.m,L Nous preparons d'abord
des chants de la Nativite pour remplir I'1ntermede du bal de NoeL Par
Ja suite, nous avons attaque Ie repertoire classique. Pour Ie reste,
queUe chance rai eue. Aucune fonction administrative. Deux grandes
bibliotheques a rna disposition: celIe du College et celIe plus com
plete de Queen's; un veritable esprit de collaboration entre les pro
fesseurs. J'avais deja publie une brochure sur la Gaspesle et, sur·
tout, l'histoire de mon regiment, Les Fusillers du Saint-Laurent. J'avais
entre les mains Ie manuscrit de rna these sur Arthur Buies, sanction
nee par un doctorat de I'Universite d'Ottawa en 1944. C'est 1'0uVTage
que Je m'appliquai des lors a revoir et a augmenter.

Du c6te de la vllle, nous rencontrions ici et la des francophones,
mais il n'existait, a notre connaissance, aucun organisme destine a
les rassembler. II y ava1t bien eu quelques tentatives, toujours de la
part de professeurs du College, de creer un moyen de regroupement
de tous ces dements epars; ce fut d'abord Ie Club Frontenac, puis Ie
Club Lafontaine, Ie Cerde de I'Alliance fran<;aise du professeur Lanos;
tous s'eteignirent avec Ie depart de leur fondateur. Devions-nous
renouveIer l'experience et lancer notre propre entreprise? Oui, re
pondirent les quelques personnes reunies chez moi au Corps de garde
n° 2 sur Ie campus du RMC, Ie II mai 1952, Cette fois, nous avions
Ie nombre, la qual1te et Ie courage necessaires pour reussir; Ie Club
Champlain est alors fonde et a eu quarante ans en 1992.

Quant a moi, je devais quitter Ie nouveau-ne presque sur -le
champ puisque j'etais nomme chef du departement de fran<;ais au
College Militaire Royal de Saint-Jean (Quebec), poste que j'occupai
pendant deux ans. Candidat au concours de la Societe royale du
Canada, je gagne une bourse d'un an a Paris, probablement les 365
plus beaux JOurs de rna vie.

Cependant, au lieu de rentrer a Saint-Jean, je suis reaffecte a
Kingston, cette fois en rem placement du directeur du departement,
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Ie leo I Chabot. II m'a semble qu'apres deux annees a Saint-Jean
et une autre a Paris. j'apportais un esprit nouveau. Les projets de
publication ne manquaient pas. Je devais d'abord publier rna these
sur Arthur Buies, dlrigee par Ie professeur Pierre Moreau, de la
Sorbonne, que j' admirais beaucoup. Les Presses de I'Unlversite
Laval, qui commencerent par faire des manieres a cause de certaines
prises de position de mon heros, cederent vite a la remarque du vice
recteur, Mgr Alphonse-Marie Parent. (Si les Presses refusent de
publier les travaux de nos professeurs. vaut autant qu'elles ferment
leurs portes.) La meme annee 1957, 11 fut encore plus difficile de
publier Arthur Buies chez Fides, dans la collection des classlques
canadlens. Certains textes paraissaient trop severes a I'egard du clerge,
Cette fols, c'est Ie pere Benoit Lacroix qui denoua \'impasse. Puis,
I'annee suivante, c'est Ie Royal Fort Frontenac prepare en collabora
tion avec Ie Dr Preston et publie aux Presses de l'Unlversite de
Toronto pour Ie compte de la Champlain Society en 1958. Cet ouvrage
fu t presen te a la Reine Elizabeth de passage au College en 1959; en
outre, Ie premier ministre de I'Ontario, Leslie Frost, apres m'avoir
fait venir a son bureau a Toronto pour me feliciter et dlscuter cer
tains points d'histoire, offrH Ie volume a tous les cadets f1nissants
lars de la ceremonie de coUation des grades en 1960. C'est durant
ces annees que j'ai etc rel.;u a la Societe royale du Canada et que j'ai
ete promu au grade de lieutenant-colonel. A part quelques confe
rences prononcees devant diverses associations de Kingston, j'al ete
invite a collaborer a un ouvrage collectif dirlge par Jean-Charles
Falardeau et Mason Wade: La dua/lte canadlenne ; rna contribution
s'intitulait « Ontario: The Two Races ». Ce n'etalt quand meme pas
desagreable de voIr mon nom figurer aux cotes de ceux de Louis M.
Regis. o. p., F. R. Scott. Jacques Henripin. Pierre Elliott Trudeau.
Gerard Pelletier. etc. 8

Pour revenir a mon departement, j'avais alors autour de moi
une equipe du tonnerre: les professeurs Albert LeGrand, Arsene
Lauziere, Yves de Margerie et Ie capitaine Henri Charbonneau. tous
typlquement d'origine plus ou moins lointaine de I'Ouest canadien.
Henri Emond dalt toujours 130 et un nouveau, Roger Vignault, s'etait
ajoute au groupe. Nous venions de perdre Ie professeur Lucien Brault.
historien de la capitale nationale. Avec les annees, a la suite de de-
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parts toujours possibles, il a fallu choisir des rempla<.;ants; Gustave
Labbe, Guy Piastre, Gerard Bessette,

Quand il a presente sa candidature au poste de professeur de
fran<.;ats au RMC, Gerard Bessette venait de soutenir sa these de doc
torat a l'Universite de Montreal: Les Images en poesle canadtenne

Jran~alse, une etude approfondle sur les poetes canadiens-fran<;ais,
Mais c'est surtout par des romans comme La bagarre. Le libraire,

Les pedagogues et beaucoup d'autres que Bessette a provoque
l'attention. Doue d'un excellent esprit d'observation, 11 braquait les
yeux sur une cible pour en extraire la substantifique moelle ; Ie plus
souvent 11 terminait son analyse par un interrogatoire plus ou moins
deguise, mais fort habilement conduit. C'est ainst qu'll cree tout un
monde de personnages extremement vivants. Quand il enseigna au
RMC, il eut pour compagnon un autre professeur haut en couleur,
aussi actif intellectuellement que physiquement : Adrien Therio.
Celui-ci venait, apres un an a l'Universite de Toronto. du Bellarmine
College de Louisville. Kentucky; il avait choisi comme sUjet de these
Ie journal1ste de combat Jules Fournier, Cet ecrivaJn lui convenaH a
merveille; 11 reedlte d'ailleurs Ie recueil d'articles et d'etudes que la
femme de Fournier avait publie en 1920, Mon Encrler [Fides, 1965).
Therio decrira ses souvenirs d'enfance et d'adolescence au pays du
Chemin-Tache (Temiscouata) ou ceux de ses annees d'enselgnement
aux Etats-Unts dans une bonne demi-douzatne d'ceuvres plus ou
moins d'inspiration autobtographique (La soif et Ie mirage, Les breves

annees). Puis c'est l'homme d'action qUi prendra Ie dessus lorsqu'il
fondera deux revues litteraires de suite: Uvres et Auteurs canadiens.

creee en 1961 et cedee a l'Universlte Lava! en 1973, ainsi que Lettres

quebecoises, fondee en 1976, existent toujours.

Pour completer I'equipe, mentionnons Ie professeur Normand
Leroux qui, apres son sejour au RMC. devint professeur et chef du

departement d'etudes fran<;alses a la Faculte des lettres de l'Universite
de Montreal. Ce fut une grande epoque pour Ie departement de fran
<;ais du RMC, II reunissalt une proportion de professeurs detenteurs
de doctorat plus forte que celle de n'importe quelle universite cana

dienne. En 1960, apres vlngt et un ans de service, j'ai dll qUitter
I'etat militaire pour la vie civile. Comme il fallaH suivre les regles. la



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU FRAN<;AIS 189

DIRECTEURS DU DEPARTEMENT DE FRAN<;AIS

depuJs la reouverture du RMC

apres la Seconde Guerre mondlale

Charles A Chabot

leopold Lamontagne

Gerard Tougas

Adrien Therio

Fran<;:ois Gallays *

Bryan RoJlason

J.P.R. Stutzer-Lan Hansen·

Bryan Rollason

Charles H. Malngon

• dlrecteur par Interim

1948-1955

1955 -1961

1961-1962

1962-1969

1969·1970

1970·1971

1971-1973

1973-1982

1982-

DEPARTEMENT DE FRANCAIS, RMC. 1958

Yves de Margerie, Guy Piastre, Gustave Labbe, Leopold Lamontagne. Arsene

Lauzlere. Henri Charbonneau, Gerard Bessette, Normand Leroux.
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Fonction pub1ique organisa un concours pour Ie poste de directeur
du departement de fran<;ais au RMC. En l'absence d'autres candi
dats, je fus choisi d'emblee pour cette fonction, me retrouvant
derriere Ie meme pupitre, mais plus riche de 3 000 S par annee. Dans
tout ce remue-menage, je fus Invite par Mgr Alphonse-Marie Parent,
vice-recteur de l'Universite Laval a Quebec, a devenir professeur a
la Faculte des lettres et directeur des Cours d'ete, frequentes par
quelque I 500 etudlants americains et canadiens. II y avaiL en plus,
promesse secrete de succession au decanat de la Faculte. J'ai
accepte.

II fallait quand meme que je m'occupe de rna propre succession
au RMC. Le choix. etait difficile. Quebec ayaH moins de professeurs a
exporter. Au surplus, c'etait toujours l'epoque du Publle ou meurs.

Sans cette condition, plusieurs jeunes professeurs auraient pu
prendre la releve. Pour eviter tout conflit sur place, il fut decide de
chercher une candidature a I'exterieur. Pour rna part, Je ne voyais
que ce professeur grand seigneur, orlglnalre de I'A1berta, enseignant a
I'Universite de la Colombie-Britannique, auteur d'une sollde histoire
de la lItterature canadienne : Gerard Tougas. Invite a visiter les Heux,
Tougas accepte de venir a Kingston. II repart satlsfait, mais ne s'engage
a ne rester qu'un an, durant lequel il joua un role important dans les
decisions d'orientation du programme d'etude du fran<;ais.

A son depart, en 1962, c'est Ie professeur Adrien Therio qui
accepte la succession pendant sept ans. Sous son regne, deux de
mes anciens eleves, Guy Provost et Andre Lecavaller, enseignent au
RMC. Au depart d'Adrien Therio pour )'Universite d'Ottawa. Ie pro
fesseur manitobaln Fran<;ols Gallays assume la direction interlmalre
du departement en 1969-1970. II a pour successeur un anglophone
bilingue, Bryan Rollason, ancien professeur de langues vivantes a
I'Universite Massey, en NouvelIe-Zelande; il occupe la fonction de
chef du departement des langues modernes au RMC de 1970-1971
puis de 1973-1982, annee ou il accepte un poste a I'Universlte
d'Ottawa. L'interim de 1971 a 1973 est assure par Ie professeur J. P. R.
Stutzer-Lan Hansen. Puis, en 1982, Ie professeur C. Maingon vient
occuper Ie poste de directeur du departement des langues modernes.
assiste de trois collegues et d'une vingtaine de monlteurs de fran<;ais.



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU FRAN<;AIS 191

31. LES CONDITIONS D'ADMISSION

Au moment de sa fondation, Ie RMC imposait des examens d'admission
exclusivement en anglais; ils comportaient des sUjets obligatoires
(les mathematiques, la grammaire, la composition, la geographie,
l'histoire, Ie franc;ais, I'allemand, Ie latin et Ie dessin} ainsi que des
sUjets facultatifs (l'algebre, Ie postulat d"Euclide, la trigonometrie, la
litterature anglaise, l'histoire de I'Angleterre et du Canada]. L'examen
de franc;ais prenait la forme d'une traduction vers l'anglais. En 1877,
l'examen de franc;als n'est plus obligatoire. Toutefois, devant la
penurle de candldats canadiens-franc;ais, Ie depute des Trois
Rivieres a la Chambre des communes, Hector-Louis Langevin, de
mande un rapport sur la proportion des eIeves-officiers canadiens
franc;als au RMC. Il n'y a qu'un seul officier-cadet, Ie N° 21 A. E.
Doucet. qUi a etudie auparavant dans une ecole anglaise de Quebec.
Selon l'avis du depute, pourvu que Ie candidat puisse se falre com
prendre en anglais, sa connaissance du franc;ais devrait etre aussl
acceptable que cene de l'anglais.

En fait, Ie commandant, Ie colonel Hewett, ayaH deja propose
des changements visant a ouvrir davantage les portes du College aux
candidats de langue fran<;aise en leur offrant un examen plus facne
en anglais. C'est l'examen d'anglais qUi passe pour etre Ie principal
obstacle a l'admission des candidats de langue franc;alse. Le com
mandant juge qu'il exige une connaissance subtile de la syntaxe et de
l'etymologle, mais il se prononce contre Ie rem placement de l'anglais
par Ie fran<;ais. Le minlstre de la Milice, Alfred Jones, declare a la
Chambre des communes que Ie College accepte d'offrlr un examen
d'admisslon plus facile en anglais, mats que les cours ne seront pas
modifies pour autant. n se refuse egalement a rendre de nouveau Ie
fran<;ais obllgatoire a l'examen d'admission.

En 1896, lors de la reduction du cours de quatre a trois ans et
de la rHorme en profondeur du programme, les normes des examens
d'admission furent considerablement resserrees. Pour sa part, Ie fran
<;ais gagne enfin ses lettres de noblesse et figure desormais sur la
lIste des matieres obligatoires a l'examen d'admission. Peine perdue!
On eut beau nom mer un professeur canadien-franc;ais et un membre
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canadien-franc;ais au sein du Comite de selection, Ie nombre des
candidats francophones resta assez faible. Quand Ie college compte
40 eleves-officiers. a ses debuts, on n'y retroiuve qu'un seul Cana
dien franc;ais (Doucet). En 1900, ils sont 23 francophones parmi les
500 premiers eleves-officiers. L'historien Desmond Morton recense a
ceHe epoque 255 diplOmes du RMC dans les effectifs de la mllice et it
n'y compte que 11 francophones. Des 500 eleves-officlers que l'on
retrouve entre 1900 et 1914, 19 seulement sont francophones. La
majorite d'entre eux ont fait leurs etudes second aires en anglais.

Volci. en 1910, les matieres de l'examen d'admlsslon et la repar
tition des points:

MATlERES OBLIGATOIRES POINTS

MAXIMUM MINIMUM

Ma thema tiques
(1) Arithmetlque et mesurage
(11) Algebre
(111) Trlgonometrie
(lv) Postulat d'Euclide

Anglais
(1) Grammalre et composition
(il) Lltterature

Fran<;:ais

Chimie

MATJERES fACULTATIVES

Latin

Dessin geometrlque

Dessin a maIn levee

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

3 000
750
750
750
750

1 200
800
400

1 000

300

1 000

500

300

200
250
250
250
250
300
200
100
250

75

250

125

75

Note: II faut passer taus les sUJets obl1gatoires et obtentr une note mini

mum de 33 pour cent du total qUi leur est accorde.

Les systemes d'education canadiens offraient des differences fon
damentales. Au Quebec, Ie regime francophone ne comportait que
deux etablissements dispensant un enseignement a. predominance
scientifique, soit Ie Mont Saint-Louis a. Montreal et l'Academle de
Quebec; les autres etaient des seminaires ou colleges classiques dont
les programmes contenaient une somme importante de matieres d'arts,
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c'est-a-dire latin, grec, histoire, langues modernes, philosophie, les
sujets scientifiques etant reserves aux deux dernil~res annees du cours
de huH ans, solt quatorze annees d'etudes en regard de treize en
Ontario, de douze ou onze dans d'autres provinces. C'est ainsl que
les finlssants du cours c1assique etaient elimines en raison de leur
age et de l'agencement de leur programme d'etude. Rien d'etonnant
de voir que les jeunes ontariens et les jeunes quebecois anglophones
aient ete 1argement favorises au moment des examens d'admission.
Lors de 1a reouverture du RMC en 1948. l'examen d'admission a He
simpllfie. II ne comportait plus que deux matieres: 1es mathema
tiques et l'ang1ais ou Ie fran<;ais. 11 y ayaH encore un Comite de selec
tion compose d'un president et d'un representant de chacun des trois
services et du College en cause, soH cinq membres, 1a p1upart en
uniforme. Ga devait etre impressionnant! On en trouvera une des
cription amusante dans Chambre 204, du Igen Richard Evraire. 9

Lors de la reouverture du RMC en 1948, la classe des Cent Nou

veaux ne comptait qu'une douzaine de Quebecois, tous formes dans
des ecoles ou colleges dlts scientifiques. En 1951, la guerre de Coree
reve1a une penurie d'offlciers, en particulier du cote francophone.
C'est en juin 1952 que Ie ministre de la Defense, Brooke Claxton,
annonce l'ouverture d'un trolsieme college militaire, a Saint-Jean
(Quebec), avec mission de mettre sur pied une annee preparatoire
devant servir de 13< annee aux candidats angJophones et franco
phones du Quebec et des autres provinces du pays dont Ie programme
d'etudes secondaires s'arretalt a la lIe ou 12e annee. La proportion
des admissions serait: 60 % de francophones et 40 % d'anglophones.

Lors de l'ouverture officielle du CMR, l'enseignemeot scolaire des
premiers mois est assez neglige en faveur de 1a preparation du grand
defile de novembre. Durant Ie reste de l'annee, l'equilibre entre les
cours et l'exercice militaire et les sports penche nettement du cote de
Ja formation physique, malgre les avertissements de certains profes
seurS qui previennent 1es autorites militaires du College que Ie trans
fert des eleves-officiers de Saint-Jean a Kingston apres la troisieme
annee sera penlble. Dans sa piece, Ie 1gen Richard Evraire fait dire
au personnage qUi Ie represente (traduction): ,( Vous savez com me
1es journees sont longues, comme chacun de oous est fatigue, que
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tous dorment en classe. Eh bien! Je ne suis pas different des
autres. »10

De fait. les autorites reconnaissent d'embIee que, apres leur
annee preparatoire au College militaire royal de Saint-Jean, les
eleves-offlciers ne sont pas prets a etre admis au RMC, en particulier
les eleves francophones qui ne sont pas encore assez bilingues pour
passer du cours en franc;ais au cours en anglais de premiere annee.
Voila l'une des raisons principales qui motivent Ie prolongement du
cours a Saint-Jean de un a trois ans. Meme alors, l'admission de ces
el(:ves francophones dans un college anglophone, mis a part Ie choc
culturel du changement de milieu, demeure prematuree.

11 faut dire que la selection des candidats, a l'ete de 1952, est
plutot rapide. Trouver 125 candidats serieux en quelques semaines,
alors que les problemes d'admission des eleves sont, en general, deja
regles, demeure un veritable tour de force. Qui plus est, leur appren
dre suffisamment l'anglais pour qu'lls reusslssent a surmonter Ie han
dicap de la langue en quelque 75 heures d'etude par annee, soit 225
heures en trois ans. est a peu pres impossible. Richard, de Chambre

204, sait encore l'exprimer clairement (traduction) :

«Tout ce qu'D faut a cette maudtte place, c'est un cours
de clnq ans. AlOTS tout Ie monde aura la meme chance.
AUjourd'hul, CE N'EST PAS JUSTE. Et pas plus au cours
des mols d'ete ... Les Canadlens franc;als sont aussl
bons que les autres. D'allleurs, pourquol ne Ie seratent
!Is pas? (... ) Malntenant qu'lls ont faH la preuve qu'lls
reusslssent dans leurs etudes, dans les sports et dans
leur formation mll1talre. on leur assene un coup sur la
tete en les envoyant au Royal Mllltary College ou tout
se fait en anglals. C'est com me sl on leur enlevalt
l'herbe sous les pleds ... » II

Pour sa part, Ie RMC ne travailla pas tres diligemment pour se
bilinguiser. Du cote des eleves anglophones, on ne prevoyait aucune
dlfficulte. En revanche, pour les francophones, il fallait trouver des
arrangements qui ne seralent pas hors de prix. MgT Jacques Garneau,
secretaire general de l'Universite Laval et membre de la Commission
consultative des Colleges mllitalres du Canada, proposa de mettre
sur pied deux cours de genie paralleles en anglais et en franc;ais.
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Inutile de dire que ce projet fut rejete a cause du cout exorbitant
d'une telle duplication. Pour Ie moment, on se contenta d'ajouter
quelques professeurs bilingues. De toute fa~on, les resultats des
premieres annees ne furent pas tres brillants pour les raisons deja
exposees; mais, une fois passees les promotions de la premiere heure.
les eleves-officiers du College Militaire Royal de Saint-Jean ont
rejoint les moyennes de leurs camarades du Royal Military College de
Kingston. Enfin, les candidats admis a Saint-Jean pouvant y finir
leurs cours en sciences ou en arts, Ie nombre de francophones
demandant leur admission a Kingston ne cessa de dlminuer, de meme
que les transferts des eleves de Saint-Jean dans les cours de genie de
trotsieme annee. C'est alnsi que Les programmes b!lingues du RMC
perdirent de Leur clientele et finirent par disparaitre.

C'est en 1979 que les douze premieres candidates furent ad
mlses au RMC. AUjourd'hui, l'admission des eJeves francophones et
anglophones de tout Ie Canada va se falre au ColJege de Kingston. II
appartiendra au minlstere de la Defense nationale et aux autorites
du College de prendre les mesures voulues. 12

32. LE PROGRAMME D'ETUDES

La plus grande difference entre une universite et Ie RMC est une
question de taille. L'effectif du College militaire de Kingston, n'a
jamais attelnt et ne depassera probablement jamals 1 000 eIeves
officiers. Celui d'une universite moyenne compte facilement entre 20
et 30000 etudlants. Le RMC ne possede pas de facultes de mede
cine, de droit, d'administratlon des affaires, de pedagogie, de foresterie,
de soins infirmiers, de theologie, de Jettres, d'architecture, de solns
veterina!res. et j'en passe, mais II a pourtant voulu se doter des
memes cadres: un chancelier (ministre de la Defense nationalel, un
recteur (commandant), un vice-recteur (directeur des etudes), un
secretaire genera] (registrar), des doyens des arts, des sciences,
de divers programmes de genie et des etudes militaires. Institution
federale ayant droit de decerner des dip16mes des trois cycles en vertu
d'une charte provinciale, c'est en cette qualite qu'elle a droit de
s'appeler «universite », appellation que plusieurs lui conselllent
d'accepter. Donc, universite partielle, mais fort bien dotee en per-
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sonnel et en materiel (laboratoire, bibl10thequel pour dispenser les
programmes dont elle a charge, Elle a ete presque entierement
con~ue, mise sur pied et dirigee pendant plusieurs annees par des
offic1ers britanniques, l'Angleterre ayant servj de debouche a ses
dip16mes jusqu'au toumant du siecle.

Ce n'est qu'a la fin de la Premiere Guerre mO'ndiale que Ie
College commence a publier un annuaire tel qu 'on Ie connatt
aUjourd'hu1. C'est a ce moment, qUi COIncide avec la fin de l'epoque
des professeurs venus de France, que Ie programme d'enseignement
se precise:

«L'enselgnement du franc;ais au RMC vise a fournir a
l'eleve-officler une preparation qUi permet a un f1nls
sant d'accecter a la vie civile ou a un officier de chois1r
la vocation mllitaire. Vne bonne proportion de la popu
lation du Canada parle franc;ais et un omcler qUi ne
possede pas une certaine connaissance de cette langue
souffrlra vraiment d'un certain handicap. Dans la me
sure ou Ie temps consacre a cette etude Ie permet, les
gentilshommes cadets apprennent a parler, a ecrire et a
comprendre cette langue. On accorde une attention
speciale a la necessite d'acquerir un vocabulaire part!
culler aux commun!caUons mllitaires que les cleves
auront a presenter. Les eleves plus avances sont en
courages a completer leurs etudes en participant aux
Soirees jranfaises auxquelles Ie publ1c est invite. Les
eleves les plus avances suivent des cours de l1ttera
ture, » 13 (Traduction).

Voici un autre exemple, qui remonte a 1a veille de la Seconde
Guerre mondlale et qUi est signe par les deux professeurs du depar
tement de fran~ais, des Canadiens francophones. L'expose du
programme, beaucoup plus court, adopte un ton plus modeste:
«Les cours de fran~ais visent a fournir aux eleves une connaissance
pratique de la langue, de la litterature et de la civilisation fran~aise,

mnsi qu'a ameliorer leur capacite de s'exprimer clairement et simple
ment en un fran~ais grammatical aussi bien qU'idiomatique.»
(Traductionl 14 Le manuel utilise est celui de Mesnard, A Review oj
French Grammar qui sert a 1a [ois de livre de lecture, d'exercice,
d'analyse et de composition.
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C'est Ie meme manuel que je retrouve en arrivant au College en
1948. Acette epoque, les cadets anglophones des Ire et de 2e annees
sont assujettis a trois heures de cours de fran<;ais par semaine. Les
eleves francophones sont exemptes des cours de fran<;ais et peuvent
aller passer ces heures censement a la bibliotheque. Aucun classe
ment des eleves par groupe de competence. Le<;on de grammaire;
quelques exercices; lecture et exploitation de nature linguistique,
grammaticale ou sociale d'un texte. De courtes epreuves rapides et
improvisees pour verifier si les eleves ont compris la le<;on. Done peu
de changement a la routine etablie depuis les « Vieux 18 ». On etait
loin de !'intention exprimee dans l'Annualre de montrer aux eleves a
«s'exprimer clairement et simplement». Toutefois 11 fallaH proceder
lentement a proposer des changements a cette methode bien ancree
dans les habitudes, qUi ne derangeait personne.

Je commen<;ai par mentionner l'utilite qu'il y auraH de classer
les eleves par groupes de connaissance du fran<;ais. Les franco
phones suivraient des cours de litterature selon un programme
remontant au moyen age, aux si belles histolres de chevaliers. Les
anglophones seraient classes en trois groupes de competence: debu
tant, intermediaire et avance; choix de manuels orientes vers les
besoins de ces trois groupes. Examen oral venant sanctionner les
efforts vers l'apprentissage de la langue parlee.

Apres mes trois annees d'absence, de 1952 a 1955, je reviens au
RMC au poste de chef du departement des langues modernes. Je suis
enfin libre d'orienter a rna fa<;on l'enseignement du fran<;ais au
College, toujours limite a trois heures par semalne pour les deux
premieres annees et les eleves du cours general. et a une heure par
semaine pour les eleves inscrlts en genie. A ce rythme, II ne peut etre
question pour les eleves de compter devenir bilingues. Un simple
calcul per met de totaliser 90 heures par annee ou 360 heures a la fin
d'un cours de quatre ans,. On est loin des I 000 heures necessaires
au premier niveau de bilinguisme et encore plus loin des 4 000
heures necessalres au quatrieme niveau de bilinguisme juge accep
table. II faut donc combler ce vide par d'autres moyens. Le premier et
Ie plus evident me semble Ie laboratoire de langues dont Je confie la
direction au professeur Guy Piastre, ancien eJeve du professeur Jean-
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Paul Vinay, de I'Universlte de Montreal. Les autres professeurs ont
tous participe a renregistrement de lec;ons sur disques maitres, volre
a une methode complete d'enseignement oral. Durant leurs loisirs,
les eleves-officiers pouvaient brancher l'appareil de leur cabine de
laboratolre et repeter les lec;ons a leur gre. Une salle attenante au
laboratoire fut equipee d'un phono et d'un magnetophone qUi per
mettaient d'ecouter des chansons ou des textes enregistres : cette
salle etalt egalement pourvue de revues et de journaux de langue
franc;aise. Je l'ai fait appeler Salle Chabot. du nom de mon predeces
seur qUi avait dirlge le departement pendant vingt-cinq ans. De plus,
j'al fait instituer des tables franc;alses auxquelles tous les parlants
franc;ais (professeurs, officiers, eleves-offlciers) devaie nt participer.
Enfin, pour les meilleurs eleves des deux dernieres annees, il y a eu
ce cours d'immersion de trois semaines a Quebec, entre la fin de
l'annee et Ie defile solennel. Au debut, les cadets logeaient chez les
families quebecoises d'anciens eleves du RMC, puis au camp de
VaIcartier et enfin dans des chambres 10uees en ville. Us suivaient
des cours de civilisation et de litterature quebecoises l'avant-midi et
visitaient divers lleux historiques I'apres-midi. Je dirais que les
eleves qUi ont participe a ces deux stages d'immersion de trois
se-malnes ont attelnt au molns Ie niveau I du bilinguisme, solt 50 %

d'entre eux par annee (si l'on exclut les eleves du genie). Le programme
comporte maintenant de une heure et demle a trois heures de cours
par semaine.

AUjourd'hul, l'orientation de la formation linguistique des
eleves-officiers anglophones du RMC n'a guere change. L'objectif
vise toujours a atteindre Ie nlveau d'aisance le plus eleve dans 1a
comprehenSion et I'u tillsa tion de la langue seconde officielle. On tend
desormais a fournir a l'eleve-officier, comme a tout autre etudiant
des ctepartements d'etudes franc;aises, un programme de cours qui
couvre essentiellement I'ensemble des litthatures franc;aise et cana
dienne-franc;aise ainsi que d'autres aspects de caractere social et
culturel (civilisation) ou technique (llnguistique et stylistique).

Tout comme dans les autres universites, le departement offre
des programmes de specialisation (Honours) et de concentration
(Majors). A sa sortie du College, l'eIeve-officier aura « une connais-
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sance des classiques, c'est-a-dlre des reuvres destinees a rester dans
Ie temps, une faculte d'analyser l'reuvre litteraire et une capacite a
rectlger avec methode et clarte. » 15 Ce programme convient parfaite
ment aux eleves francophones qUi forment en ce moment quelque
35 % de l'effectif. Us peuvent suivre tous leurs cours de sciences,
d'administration ou d'arts en fran~ais et obtenir un B. A. Quant aux
e!eves de genie, le probleme est plus complique et n'a pas encore ete
resolu. ni au RMC ni meme dans les universHes canadiennes
fran~aises ou les cours se donnent en fran~ajs, mats ou la plupart
des manuels sont surtout americains.

Au fond, c'est la question du b1linguisme qUi se pose maintenant
au College militaire, btlinguisme institutionnel? On peut dire qu'il
est atteint partiellement. L'administration du RMC est biltngue. Les
affiches sont bilingues. la bibliotheque est bilingue. Les cours sont
bilingues. Certains edifices portent des noms fran~ais: La Salle,
Girouard. L'aumonier est bilingue. La plupart des departements sont
bilingues. c'est-a-dire comptent des professeurs des deux langues
officielles. Quant au bilinguisme individuel. 11 seralt vain de compter
l'obtenir completement. Meme a Saint-Jean, les relations avec la
population censement francophone de la ville etaient a peu pres inexis
tantes. La pratique de la langue restait donc un probleme interne
plus facHe a aborder pour les eleves-officiers anglophones a cause de
la presence de francophones plus nombreux qu'au RMC. Acet egard,
ce sont les officiers francophones qUi sont Ies grands gagnants.

En realite, Ie b1linguisme est un faux probleme. L'objectif a
atteindre est de former des officiers qui, en principe, serviront a bord
de navires, d'avions ou dans des bases ou la langue de travail est
l'anglais, meme si c'est Ie fran~ais qui se parle au mess OU au foyer;
sans une utilisation parfaite de la langue anglaise parlee et ecrite,
point de salu t dans les services armes ni dans les hau tes spheres de
l'administration industrielle, commerciale, voire gouvernementale. Or.
du cote des eleves-officiers anglophones, its peuvent commencer et
finir leur cours en anglais, dans un milieu qui leur est familier, en se

.contentant de satisfaire aux conditions d'admission et aux examens
ordinaires qUi sont faits pour eux.
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Quant aux eIeves francophones quebecois, ils n'ont pas Ie choix.
It leur faut connaitre l'anglais s'ils veulent progresser dans leur
carriere. En effet, meme s'il leur est possible de passer a travers leur
cours d'officier uniquement en franC;ais. ils devront aller se speciali
ser ou se perfectionner quelque part dans une ecole anglo-canadienne.
americaine ou britannique ou servir dans un pays ou la langue de
communication est l'anglais. Apprendre l'anglais, langue de plus en
plus universelle, est-ce vraiment s'angltfier, comme on l'a dit recem
ment, ou est-ce ajouter a son bagage de connaissances un element
de communication devenu indispensable de nos JOurs ?

33. QUELQUES ANCIENS CADETS CELEBRES

Les premieres annees du Royal Military College furent plut6t maigres
du cote recrutement des candidats francophones. Ce n'est sans doute
pas tant leur nombre que leur qualite qui compte. En effet, non seu
lement il leur fallait bien connaltre les matieres de l'examen
d'admission, mais aussi posseder suffisamment la langue pour les
rediger en anglais. Condition a peu pres ineluctable: avoir une bonne
formation en anglals. Toutefois, meme dans ces circonstances, la liste
des eleves-officiers francophones ayant fait honneur a leur Alma Mater,
a la ville ou ils se son t instruits et a leur pays serait beaucoup trop
longue. Qu'il suffise d'en mentionner quelques-uns qui ont laisse leur
marque.

Le premier en date, sans etre tout a fait de la promotion des
«Vieux 18», est Ie N° 21 A. E. Doucet, president du RMC Club en
1903. C'est l'annee ou 11 part pour l'Afrique occidentale en mission
speciale pour Ie compte du Colonial Office, a titre de membre de la
Commission de la frontiere Yola-Chad. II a obtenu son Certiflcat de
1re classe en 1880. II est l'au teur d'une etude remarquable sur Ie
chemin de fer transcanadien (CP). En conclusion, it pose une ques
tion tres pertinente pour cette epoque d'expansion nationale: «Pour
quoi n'exploiterions-nous pas Ie riche heritage que nous possedons
dans Ie nord de notre pays et n'aurions-nous pas une politique
vigoureuse et clairvoyante d'une Iigne de chemin de fer pour Ie
peuple canadien, en terrltoire canadien et desservant les ports mari
times canadiens ?» (Traduction) 16
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Le deuxieme eIeve-officier canadien-franr;ais a etre accepte au
RMC est Ie N° 92, P. H. Casgrain, fils du depute de l'lslet a la
Chambre des communes, Philippe Baby Casgrain. historien. Ne a
Quebec en 1864. it manifeste tres t6t des aptitudes pour la carriere
militaire. 11 termine son cours en 1883; deux ans plus tard, il est
l1eutenant et participe a l'expedition du Nord-Ouest contre la revolte
indienne a titre d'adjudant du 91~ Rifles, Voltigeurs canadiens. En
1891, on Ie retrouve en Espagne dans les rangs du Genie de cam
pagne. Linguiste distingue, 11 obtient en 1893 son certificat d'interprete
en langue russe. Promu capitaine en 1894, il particlpe a la guerre
d'Afrique du Sud en 1899-1900; il commande alors une section
d'arpentage du Genie royal. 11 a donc servi en Inde, en Egypte et en
Afrique du Sud. Major en 1902, 11 est attache militaire aupres de
l'ambassade britannique au Japon. Les recompenses n'ont pas man
que pour sa conduite courageuse. Une medaille pour l'expedition du
Nord-Ouest. deux medailles du roi d'Angleterre avec deux agrafes et
une medaille de la reine avec trois agrafes. Une mention a I'ordre du
jour a la guerre contre les Boers.

PuiS, sans avertissement, Ie major Casgrain quitte l'armee pour
l'eglise. Apres cette brillante carriere dans les rangs de I'infanterie et
du Genie royal, Ie fils et Ie neveu de deputes, ma1s surtout Ie neveu
du celebre abbe Henri-Raymond Casgrain, dit adieu au monde. pour
vouer Ie reste de sa vie a I'apostolat religieux. II s'embarque a bord de
I'Empress oj Ireland Ie 12 aout 1910 pour aller se faire ordonner
pretre seculier a Hereford par l'archeveque Brindell, du diocese de
Nottingham en Angleterre. L'epee et la robe! 17

Quelques autres eleves de la premiere generation meritent au
moins une mention generale. Le cadet Alain Chartier Joly de Lotbiniere,
fils de sir Henry, lieutenant-gouverneur de la Colombie-britannique,
qUi ayaH remporte Ie trophee d'athletisme l'annee precedente.
obtient son diplome en 1883. 11 est admis dans Jes rangs du Genie
royal et participe a la guerre d'Afrique du Sud ou il est adjoint du leol
Girouard; iI est ingenieur en chef dans Ie Corps Anzac a Gallipoli et
en France. On Ie retrouve aux lndes. a Mysore, ou il dirige la cons
truction d'une usine eIectrique, censee etre la plus grande de I'empire
britannique, sinon du monde. Le pays est a I'etat sauvage et il faut
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transporter au pied des chutes tout Ie materiel necessalre. Les
Hindous lui creent des difficuites en lui disant que la deesse de la
riviere sacree detruira tous ceux qUi viennent la deranger. Cette
superstition fut corroboree par une epidemie de cholera et de
malaria. II fallut tout Ie tact et Ie bon sens du patron pour reussir
ce tte en treprise.

La famille Panet a ete bien representee par trois presidents du
RMC Club: Ie W 255 Henri Alexandre Panet, C.B., C.M.G., D.S.O.,
qUi fut president du RMC Club en 1911; Ie N° 499 E. de B. Panet en
1925, Ie W 1474 L. H. M. Panet en 1955. mais surtout par Ie major
general Henri Alexandre qui a rec;u son dipl6me en 1891. Il adorait Ie
tir. Il participa a la guerre d'Afrlque du Sud; 11 fut adjudant d'etat
major au RMC ; il a occupe de hautes fonctions au QG de la Defense;
promu brigadier-general, il commande une brigade de l'artl1lerle, puis
la 2c Division de l'Artillerie royale canadienne en France en 1916. A
la fin de la guerre, il occupa Ie poste d'adjudant-general de la Milice
en 1923. A son depart du college pour Ottawa. les eleves organi
serent un diner en son honneur. Le sergent-major Schmedlln pro
nonc;a une allocution fort appreciee, mentionnant que c'Ctait une
occasion unique pUisque, pour la premiere fois, une dame partageait
Ie repas avec Ies eleves-officiers. Il souhaHa au jeune couple bonne
chance et bon succes dans leur nouveau poste, comme si, ajouta-t
ll. Ie succes n'etait pas deja assure. 18

Le plus illustre est, sans aucune doute, Ie N° 147 sir Edouard
Percy Cranwill Girouard, K.L.M.G., D.S.O. (1867-1932), fils aine du
juge Girouard de la Cour supreme du Canada; il est premier de sa
classe en 1885; il travaille d'abord a la construction du chemin de
fer du Canadien Pacifique jusqu'a ce qu'il rec;oive son brevet de lieu
tenant du Genie royal en 1888. Rendu en Angleterre, a Chatham, 11
devient directeur de la circulation des chemins de fer relevant du
Royal Arsenal de Woolwich; il publie dans la revue de la Royal United

Service Institutton un article qUi suggere d'installer des canons sur les
chemins de fer a des fins de protection du littoral. L'Army and Navy

Gazette du 30 juillet 1904 ne tarlt pas d'eloges a son sUjet:
«Personne occupant un poste administratif de second ordre n'a
jamais accompli de plus grandes choses pour assurer Ie succes des
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premieres phases du conflit que cet ancien eleve fort doue de
Kingston. Les mesures qu'il a prlses pour transporter hommes et
bagages ont He simplement une revelation pour Ie monde civilise ...
D'apres mot, rien n'est impossible a Girouard ... et J'affirme sans
hesitation que je n'ai jamais rencontre un administrateur ferroviaire
plus competent et fen ai connu un bon nombre dans mon temps. »

(Traduction). Lord Kitchener lui confie la direction des chemins de
fer de I'armee en Egypte et la tache de construire pres de 600 milles
de vole ferree en appul de la campagne du Soudan en 1896; la reine
lui accorde Ie D.S.O. Deux ans plus tard, il est nomme president
des chemins de fer egyptiens ; en 1899, on Ie retrouve au poste de
directeur des chemins de fer militaires en Afrique du Sud, puis
commissaire des chemins de fer au Transvaal; en 1900, 11 est cree
Chevalier de l'Ordre de St. Michael et de St. George; en 1906, Winston
Churchill Ie nomme haut commissaire et commandant en chef du
Protectorat de la Nigerie septentrionale, dont il devient gouverneur et
commandant en chef en 1909; gouverneur de 1'Afrique orientale de
1909 a 1912; directeur general de l'approvisionnemen t en munitions
pour terminer sa carriere a titre de directeur de Armstrong, Whitworth
and Co., Lord Kitchener a ecrit de ce sujet brltannique d'ascendance
fran<;aise: « C'est mon conseiller principal sur toutes les questions
nombreuses et compliquees ayant trait a l'administration des che
mins de fer... C'est un officler doue d'une br1llante intell1gence ... »

Ses Hats de service renferment plusieurs mentions a l'ordre du jour,
des medailles britanniques et egyptiennes avec agrafes. 19 Rien
d'etonnant qu'en reconnaissance de ses etats de service, Ie College
ait baptise de son nom l'un de ses edifices Ie plus moderne.

II Y auratt encore bon nombre d'eleves-officiers francophones
dlgnes de mention: Ie N° 338 Alfred Larocque, un grand patriote, Ie
capitalne M. J. R. Beaudry Le Blanc, dlp16me en 1913, qui participa
aux deux guerres mondlales, Ie brigadier-general J.-H. Real Gagnon,
grand capitaine d'Jndustrle quebecois; toutefois, je voudrais mettre
fin a cette liste des dip16mes d'avant 1942 en formant un trio fort
distingue, mais en meme temps tout a fait representattf de la diver
site de caractere, de la souplesse de la formation qu'ont rec;ues ces
eleves francophones au RMC. Commenc;ons par Ie plus eleve en grade,
Ie major-general N° 2374, Paul-Emile Bernatchez, C.B.E., D.S.O.,
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C.D. ,LL.D., ne a Montmagny (Quebec) en 1911 ; dipl6me du RMC en
1934, 11 commande Ie 3e bataillon du Royal 22" Regiment en Sicile et
en Itahe, puis la 3' Brigade d'infanterle. En 1946, il est adjudant
general adjoint; il sert ensuite en Coree et au Conseil conjoint de la
Defense; II est sous-chef de retat-major de 1961 a 1964 et est nomme
colonel honoraire du Royal 22e Regiment en 1964. Serieux, travailleur
acharne, on lui confie, a peine sorti du College, la direction de l'ecole
des armes au Champ de tir Connaught. a Ottawa. Le travail de bu
reau ne Ie retient guere ; il est sur Ie terrain et surveille ses ins truc
teurs, dont Ie sergent Paul Triquet qui dispense Ie cours sur la mi
trailleuse Vickers. II etait tres pres de ses hommes et II en obtenait ce
qu'il voulait. Un soldat de metier!

L'autre figure, toute dlfferente de ce trio serait Ie colonel Dollard
Menard, D.S.O. C.D., Officier de la Legion d'honneur (France), Croix
de guerre - deux palmes (France) ; cet officier a du etre aussi heu
reux dans les salons de la vieille capltale que dans les mess d'officiers.
II a de mon professeur de droit mllitalre. II aurait pu en faire une
carriere et etre aussi a raise dans une chaire universitaire que sur Ie
champ d'exercice. A sa sortie du college, II trouvait sans doute trop
monotone la vie en garnison que lui offrait Ie Royal 22e Regiment et 11
s'engage pour servlr pendant deux ans, aux Indes, dans un regiment
Sikh a Ja frontiere nord-ouest du pays. II revlent au Royal 22e Regi
ment. I'accompagne en Angleterre, puis rentre au pays, Ie Ier avril
1942 ; il est promu lieutenant-colonel et nomme commandant des
FusiUers Mont-Royal; c'est ainsi qU'a 29 ans, il devient Ie plus jeune
chef de bataillon de tout Ie Commonwealth. Dans Ie cas de cette
affectation importante, Ie fait d'etre ne a Quebec est une premiere
prise contre lUi; la deuxieme c'est qu'i! fait partie de Royal 22' de
Quebec. Quelle sera la troisieme? Ce sera un coup de circuit, car Ie

nouveau commandant conqulert tout son monde par sa competence,
sa droiture et sa simplicite.

Apremiere vue, il est de tatlle imposante, de larges epaules, une
allure d'athlete, Ie regard franc, la machoire energique. Heureuse
ment, les qualites professionnelles ne Ie cedent en rlen a l'apparence
physique. De toute fa<;on, ie regiment n'a guere Ie temps de se poser
trop de questions; sans tarder, Ie nouveau chef met ses troupes a



206 KINGSTON; SON HERITAGE FRAN<;AIS

l'exercice intensif en preparation du raid de Dieppe qui a lieu Ie 19

aout. Le leol Menard est Ie seul commandant de bataillon a rentrer
vivant de cette equipee. mais atteint de cinq blessures. Admis a
l'h6pltal canadien de Birmingham. it rentre au pays en decembre 1942.

11 saura encore rendre de precieux services a titre de commandant du
district de Quebec et, plus tard, a Ottawa en tant que directeur de
l'lnfanterie ou il aidera bon nombre de ses compatriotes. Au cours
d'une entrevue, il definira ainsi I'attitude du combattant face au
danger:

«]] y a, je crois, quatre elements dans notre prHendue
bravoure. Le premier, je l'appellerais optimlsme,
ego'isme ou peut-Hre tout slmplement insouciance.
Le second, c'est Ie sens de la disclpllne que 1'0n acquiert
a l'armee. Le trolsleme, une colere aveugle, un
violent desir de vengeance. Quant au quatrieme ele
ment, Je ne peux pas mleux l'expllquer que par Je ne
sais quel sentiment de fatallsme qUi vous fait dire:
« QU'est-ce que ~a peut f...?" 20

La troisieme figure de mon trio serait Ie brigadier-general, N° 2704

Marcel Richard, du Royal 22 e Regiment. Ce n'est sans doute pas par
ses prouesses sur les champs de bataille que cet ancien eleve du
RMC s'est illustre. 11 a fait, dans son temps. une carriere brillante qui
1'a porte de lieutenant en 1941 jusqu'au grade de brigadier-general,
ce qUi est deja hors du commun.

Le bgen Richard avoue aujourd'hui qu'a son arrivee au RMC en
1939, au moment de la declaration de guerre du Canada a I'Allemagne,
il eprouva un choc culturel assez violent. 11 se retrouvalt au milieu
d'un groupe d'eleves inconnus, venant d'un peu tous les coins du
pays, ne parlant pas sa langue. pratiquant d'autres religions. A cause
des hostilites, Ie cours du RMC ne durait que deux ans, apres quoi Ie
jeune officier jolgnit 1e Royal 22< Regiment, dont 11 assumera a son
tour Ie commandement. A ce moment-la, il est dipl6me du College
d'etat-major de l'Armee canadlenne. du Joint Services Staff College
(Londres) et du College de 1a Defense nationale. A la fin des hostilites,
Ie bgen Richard sera Ie premier general canadien-fran~ais a occuper
Ie poste d'attache militaire a I'ambassade du Canada a Paris. De
retour au Canada, il commande Ie Camp de Valcartier. Durant toute
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cette belle carriere, Ie bgen Richard s'est surtout fait connaitre pour
sa deter mination a defendre et illustrer la langue franc;aise. «Il
s'attaque au jargon milltalre jranglals , couramment en usage jusque
la chez les milltaires francophones, redonnant du coup la Berte pro
fessionnelle non seulement a ses subalternes mais a tous ceux avec
qUi il a affaire, meme ses superleurs. »21

C'est durant son tour de commandement du 3e bataillon du Royal
22 e Regiment que Ie leol Richard presente a la Commission royale
d'enquHe sur le bilinguisme et Ie biculturalisme un memolre intitule
«La necessite d'une terminologle franc;aise, grammaticale et de bon
aloi, qui soit officielle dans les Forces armees ». D'apres lUi, a cause
du role mondlal que nous jouons, Ie niveau de qualite possible pour
la langue des Forces armees, c'est celle du franc;ais international.
Cette participation Incontestable a repuratlon du langage militaire
inspirera au general Allard !'idee de preparer un lexique plus a jour
et mieux adapte aux activites nouvelles de nos Forces armees.

Apres une carriere de trente-cinq annees dans l'armee cana
dlenne, Ie bgen Richard crolt que

«c'est la fldeUte du RMC a sa devise: Verite, Devoir,
Valeur qUi en a fait une Institution exceptionnelle.
L'esprlt en sous-tendalt toute notre vie, y comprls la
formation mllltalre, l'enselgnement et les autres actlvI·
u~s, car tout etalt reHe. A cause d'elle, chacun se sen
tal1 0 bl1ge de se depasser. meme sl la barre etait hau te
et s'il n'e1alt pas touJours possible de la franchlr.» 22

A ce trIo de militaires chevronnes, mais tous differents, tous
diplomes du RMC d'avant la Seconde Guerre mondiale, je voudrais
en juxtaposer un autre encore plus divers, sorti d'un College plus
moderne. Un trio de jeunes officlers superieurs au cheminement pro
fessionnel fort different, mais aussi tres brillant.

Commenc;ons par un officier de marine, Ie capitaine de vaisseau,
Ie W 8276 Marc Garneau, O.C., C.O., Ph. O. 11 est ne a Quebec en
1949, Son pere Andre est officier dans Ie Royal 22e Regiment; Marc
suit la famille a Oakville, a Lahr en Allemagne, puis a guebec et a
Saint-Jean. En 1961, il se rend en Angleterre ou II poursuit ses
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etudes au Lycee fran<;ais; de retour au pays, il frequente l'Acactemie
de Quebec avant d'etre admis au College militaire royal de Saint
Jean, puis au RMC ou il decroche son dlpl6me d'ingenieur a 21 ans.
Boursier Athlone, il etudie trois ans a l'Imperial College of Science ou
il se specialise en genie naval et obtient son doctorat en 1973. 11
rejoint ensuite la Marine royale canadienne, d'abord a Halifax, aux
Systemes techniques de combat puis a bord du destroyer Algonquin.
En 1980, il suit Ie cours d'etat-major et de commandement des
Forces canadiennes. 11 voyage entre Halifax et Ottawa pour remplir
diverses fonctions adminlstratlves ou pedagog1ques jusqu'en 1984
ou U est affecte au Consetl national de recherche. C'est aussi l'annee
ou il est choisi pour faire partie de l'equipage de la navette spatiale
Challenger, du 5 au 13 octobre. Le capitaine Marc Garneau est donc
Ie premier astronaute canadien a etre invite par la NASA a partlciper
a une expedition de recherche. Apres cette expedition, tI retourne au
CNRC. La NASA lui a decerne sa Medaille de vol spatial. Depuis 1992,
it est de nouveau affecte a la NASA, probablement en vue de la prepa
ration d'une deuxieme exploration spatiale. Vne carriere peu
commune!

De meme que celle du bgen N° 3814 Jean-Paul Anthony Cadieux,
C.D. Ne a North Bay (Ontario) en 1934, diplome du RMC en 1957, il

s'inscrit a McGill pour obtenir son B. Sc. II possedait alors ses aUes
de pilote et il rejoint la 2e Escadrille de chasse 423 tous temps. a
Grostenquin en France. En 1962, il est charge de cours en genie elec
trique au RMC. On Ie retrouve chef adjoint d'escadrille a Gimli, au
Manitoba. 11 commande ensuite la 433" Escadrille tactique de
combat. BFC Bagotville (Quebec). Dans l'entretemps, il a poursuivi
ses etudes et obtenu une M. Sc. de Queen's en 1966, puis une M.B.A.
de la Harvard Business School en 1969. II commande Ie College mili
taire royal de Saint-Jean en 1971. Par la suite, il deviendra directeur
general du recrutement et de l'enseignement theorique et pratique au
quartier general de la Defense nationale ; II est aide de camp du Gou
verneur general de 1971 a 1975. On Ie retrouve ensuite a la tete du
premier Groupe aerien canadien (OTAN) a Lahr, en Allemagne de
l'Ouest. II rentre au pays diriger les Services d'aeroport et de cons
truction a Ottawa, puis iI occupe Ie poste de controleur general
adjoint et de sous-controleur en 1983. II est aUjourd'hui vice-
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president de Canadair. Pilote hors pair. Ie bolide assez rapide pour
lui faire peur n'est pas encore ne. S'il apparaissait un jour, Ie bgen
Cadieux se ferait une joie de Ie monter et de Ie dompter !

Du militalre-cadre superieur, nous passons a l'officier superieur
diplomate-auteur dramatique, Ie 1gen Richard J. Evraire. C.M.M.,
C.D. Ne a Ottawa en 1938, l'eleve-offlcler Evraire s'inscrit au CMR,
et poursuit ses etudes au RMC et a McGill OU il obtient son B. Sc. en
genie civil. 11 n'abandonnera jamais les livres pUisque nous retrou
vons son nom au palmares de Queen's en 1989 (M.B.A.) et du RMC
en 1994 (B. Sc.). Des la fin de son premier cycle d'etudes, en 1960, il
commence sa carriere active au 1er Bataillon du Royal 22e Regiment a
Valcartier. Tour a tour au service des Nations Unies en Inde, au
Pakistan, en Egypte, ou de rOTAN a titre de commandant de diverses
unites en service en Allemagne ou de representant du Canada aupres
du Comite militaire permanent, il occupe, a differents intervalles,
des postes importants au quartier general de la Defense nationale,
notamment ceux de directeur general des services de gestion et celu!
de chef de la doctrine et des operations terrestres.

Pourtant, ses fonctions principales sont autant du domaine edu
catif que militaire. En 1975, II devient Ie premier ancien eJeve-officier
a commander Ie College mllitalre royal de Saint-Jean et, en 1984, Ie
premier Canadien fran~als a commander Ie College de la Defense
nationale a Kingston; enfin, promu 1gen, il est Ie premier Canadien a
commander Ie College de la Defense de rOTAN a Rome en 1993.

34. CHAMBRE 204

Mais quand est-ce que cet omcler toujours charge des taches les
plus lourdes et les plus diverses a-t-il trouve Ie temps d'eerire une
piece? Dans Chambre 204. il fait revivre les problemes auxquels lUi et
ses camarades, comme tous les eleves-officiers des trois Colleges
militaires, ont toujours fait face. Dans sa breve preface, Roch Carrier
dit que «Chambre 204 contient tout un pays». Et c'est vrai! En volel
un synopsis. Apres la selection des candidats concourant a l'admission
au CMR de Saint-Jean, a l'ete de 1954, c'est la rentree des eleves
choisis. Us viennent qUi de I'Ontario, qUi du Quebec, qUi de l'Ile-du-



212 KINGSTON: SON HERITAGE FRAN<;AIS

Prince-Edouard, qUi du Nouveau-Brunswick. Certains ne parlent pas
franc;ais. mais sont loges quatre par chambre avec d'autres eIeves qUi
ne parlent pas anglais. Se connaissant plutot mal. il se produit des
conflits qui vont en s'attenuant avec les annees. Puis, ils se rendent
finir leur cours (deux ans) au RMC, a Kingston, ou ils reussissent
mieux que leurs predecesseurs des deux annees precedentes. Us
entrent ensulte dans la vie selon la carriere qu'ils avaient choisie et
voila que Ie meme groupe se retrouve au 30· annlversaire de fonda
tion du College en 1982 dans la meme chambre 204. Ford est devenu
ministre anglican. Lefort a quitte l'aviation pour enselgner la chimie
d'abord au CMR, puis au College St. Francis Xavier. en Nouvelle
Ecosse ou il est tres heureux. Leblanc et Meunier ont ete malheureux
dans la Marine et i1s en sont sortis. Reste Richard (Evraire) qUi, lui, a
reuss! dans l'armee. En particul1er, iI a commande Ie CMR cinq ans
auparavant. Pour lui, la seule reponse aux querelles biraciales est la
tolerance, Helas ! Ie remede n'est pas toujours efficace. Selon Leblanc,
« des Canadiens franc;ais dans Ia Marine, c'est de la bouillie pour les
chats ». De son cote, Lefort pretend « qu'il n'etatt pas question d'etre
francophone unillngue et esperer avancer en grade comme aviateur ».

« Dans l'Armee non plus », retorque Richard. A ceux qui veulent tout
quitter il fait valoir «que les choses ne sont pas ce qu'elles etaient
quand on est sorti du College, Bien sur, 11 faut apprendre a parler
l'anglais. On vit dans un pays b1lingue et les Forces armees sont la
au service de tout Ie monde dans l'pays.", Et sl un mil1taire est
serieux dans son affaire et s'interesse a avancer, jJ dolt aussi s'inte
resser a des mutations un peu partout ann d'obtenir l'experience dont
11 aura besoln. Pour reusslr c;a, il lui faut sortir de la province de
guebec. C'est ecrit dans rcie! ! »

Et comme pour joindre l'exemple a sa theorie, Ie colonel Richard
Evraire, a peine sorti de scene, est promu au grade de bgen et est
mu te a Lahr, en Allemagne. ou il va commander Ie 4e Groupe 
brigade mecanisee. Depuis 1993, 11 commande Ie College de la
Defense de rOTAN a Rome. La carriere du Igen Evraire est loin d'etre
termlnee!

.•. ... .t.. . .
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Et voUa pour mes deux trios d'anciens qui ont fait honneur a
leur Alma Mater. Je suis sur qu'un autre que moi aurait fait un choix
different tant la molsson est abondante. De meme, je crains que les
etolles des secteurs commercial. tndustriel, administratif soient mal
representees. Je pense a ces beaux exemples de reussites person
nelles que furent Serge Morin, Andre Costin, Guy Provost. Grace a
leur initiative, ils se sont tous taille une reputation enviable.

Enfin, c'est avec une grande deference et une sincere admiration
que je mettrai fin a cette breve nomenclature en mentlonnant Ie nom
du commandant actuel du RMC, Ie premier Canadien franc;:ais a
occuper ce poste au cours des quelque 125 annees d'existence du
College, Ie bgen J. Charles Albert Emond, C.D., A.D.C. Ne a Ottawa
en 1944, il est admls au CMR a Saint-Jean-sur-Richelieu en 1960.
Cinq ans plus tard, Charles Emond obtlent son B. Sc. au RMC, puis
ses ailes de pilote a Moose Jaw en 1966. D'abord instructeur de
pllotage d'helicoptere, 11 est vite promu leol en 1970 et commande la
403< Ecole de formation operatlonnelle a Gagetown (N.-B.). L'annee
suivante, 11 est a Valcartier a la tete du 430e Escadron tactique
d'hWcopteres ou il acqutert une experience des operations nordlques.
En 1979, on Ie retrouve a Ottawa, au quartier general de la Defense
nationale, ou 11 occupe le poste de sous-chef de l'etat-major de la
Defense. Durant les cinq annees qU'il y passe, il trouve les loislrs
necessaires pour y preparer une M.B.A. que lui decerne l'Universlte
d'Ottawa en 1983, annee ou II apprend Ie polonais; puis, on Ie re
trouve commandant de la Base des Forces canadiennes a Lahr, a la
tete de la 3< Escadre (chasseurs) assignee a l'OTAN. 11 Y apprend
l'allemand. En 1989, iI rentre au quartier general avec grade de bgen
en charge des Besoins en effectifs des Forces canadiennes, puis des
Politiques de la Defense [Operations). En 1991, II retourne a Saint
Jean a titre de 16< commandant du College militaire et. en juin 1994,
a Kingston, au poste de commandant du RMC. Du jamais vu !

Les deux etablissements d'enseignement superieur a Kingston
ont apporte une contribution importante a la vie franc;:aise de la ville.
Naturellement, I'institutlon binationale qu'est Ie RMC a fait l'objet
d'une plus grande attention. Redevenu foyer unique de formation
milltaire, le nouveau RMC devra, autant que possible, satisfaire aux
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besoins des deux groupes ethniques, C'est l'eIement ethnique fran
cophone qUi est Ie plus expose par les difficultes que representent
pour lui ies conditions d'admission dans un mllteu tout 3 fait
nouveau. Cependant, d'au tres eleves-offlclers sont passes par 13
et ont reussi. De toutes fac;ons, 11 est entendu que les autorites
actuelles du College comprennent parfaitement la situation et
sauront mener 3 bien une entreprise bien ancree dans Ie sol
kingstonien et dans Ie passe glorleux des Forces armees cana
diennes. Les quelque 200 eleves-offlciers venus de Saint-Jean
s'lntegrent bien et, d'apres Ie commandant Emond, « sl Ie bllinguisme
n'est pas parfait. .. des l'an prochain, tous les cours seront donnes
dans les deux langues. »23
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Conclusion

PRES DE QUATRE SIECLES D'HISTOIRE

Depuis l'hlvernement de Champlain sur les deux rives du lac
Ontario en 1615, les Fran~als n'ont cesse d'explorer, d'exploiter, de
defendre et d'evangeliser cette region. Militaires, commer~ants et
administrateurs politiques songent a construire un fort a chaque
extremite du lac Ontario. C'est Ie gouverneur Frontenac qUi decide
de s'arreter a Cataracoui, ou il trouve l'endroit assez satisfaisant pour
y construire ce fort. La Salle en devlent Ie seigneur et c'est de cette
base qu'i1 lance sa premiere grande exploration vers I'Ouest et Ie Sud
du continent.

Les hostilites autour du Fort Frontenac seront nombreuses et
ce dernier devra etre renforce. Une fois la paix conclue entre Ia France
et I'Angleterre. tous Ies belligerants souhaitent deposer les armes
Nous aurons un demi-siecle de paix difficile. Durant ce temps, Ie
Fort Frontenac sert a des fins commerciales plu t6t que milltalres.
Puis Ies hostilites reprennent. En 1745. Ie gouverneur fait expedier
des armes, des munitions et des provisions au Fort Frontenac en vue
d'une attaque contre le Fort Choueguen, que les Anglals ont cons
trult sur la rive sud du lac Ontario. Le general Louis-Joseph.
marquis de Montcalm arrive a Cataracoui Ie 29 juillet 1756. Depart
des troupes Ie 4 aou t. Reddi tion de Choueguen Ie 14. Pertes
anglaises estimees a 20 millions de !lYres.

La reaction de l'armee anglaise ne se fait pas attendre. Le leol
John Bradstreet debarque ses troupes sans resistance a Cataracoui
Ie 25 aout 1758 et la garnison impuissante se rend Ie 28. La chute
des principaux points de resistance de la Nouvelle-France en 1759 et
1760 entrainera l'abandon du Fort Frontenac.
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Que se passe-t-il apres Ie depart des troupes fran~aises? II
para'it vraisemblable que les missionnaires jesuites, recollets et meme
sulpiclens solent restes dans les environs pour veiller aux soins spi
rituels de leurs ouallles, so it des Indiens devenus sedentaires, un
certain nombre de colons etablts aux alentours du fort et quelques
familles de commer~ants. Puis, c'est l'installatlon du premier parle
ment du Haut-Canada en 1791, J'arrivee des Loyalistes americalns
et des RoyaJlstes fran~ais qui se rencontrent a KIngston.

Au debut du XIXc siecle, les Canadiens fran~ais sont assez nom
breux pour avolr leur paroisse et leur cure, en partlculier lors de la
guerre de 1812, epoque ou trois regiments francophones vlnrent
s'installer sur la colline du Fort Henry. En plus de l'egl1se, Kingston
compte deux tavernes fran~aises. L'un des officers de ces regiments,
Joseph Mermet, merlte Ie nom d'« Apollon de Kingston» pour ses
poemes. II existe meme une ecole anglaise et fran~aise. La hlerarchie
religieuse n'echappe pas a l'inOuence fran~alse; Ie premier eveque en
titre de Kingston est Mg' Remi Gaulin, ancien cure-aumonier de
l'endroit. Trois de ses successeurs seront aussi bllingues.

Kingston devient la premiere capltale du Canada-uni en 1841 et
Ie Parlement est declare bilingue. Accompagnee d'un nombre assez
considerable de fonctionnalres, de journalistes, de secretaires et de
traducteurs, la deputation quebecOise vient des lors enrichir Ie
milieu Intellectuel de la ville. Cette epoque co'incide egalement avec
I'arrlvee des Sreurs de la Congregation de Notre-Dame, des Reli
gieuses hospitaJieres de Saint-Joseph, des Sreurs de la Providence et
des Freres des Ecoles chretiennes.

Apres Ie depart du Parlement. la population francophone semble
dimlnuer. Cependant, divers clubs franc;ais font leur apparition, la
plupart fondes par des professeurs du Royal Military College. Ils ne
subsistent pas longtemps, sauf Ie Club Champlain, ne en 1952, dont
Ie but principal etait de ressusciter la paroisse fran~aise et de
recreer un milieu francophone. Ce fut d'abord !'inauguration de la
paroisse Saint-Franc;ois d'Assise, avec son eglise, son presbytere
et sa salle paroissiale. Puis de longues demarches en vue d'obtenir
des ecoles primaires : Cathedrale, Mg'-Remi-Gaul1n et Pare Niagara,
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suivies de luttes energiques dans Ie but de doter Kingston d'une ecole
secondaire: Marie-Rivier. Pendant ce temps. Ie frant;ais se fait de
plus en plus present, tant a l'Universite Queen's qu'au Royal Military
College.

Les francophones de Kingston ont plusieurs raisons d'etre fiers:
travail des misslonnaires et des explorateurs frant;ais qUi ont reuvre
dans la region ou depuis ce pied-a.-terre; participation quebecoise
au gouvernement de l'Union des deux Canadas ; contribution des trois
regiments quebecois a. la defense du Haut-Canada en 1812; enri
chissement extraordinaire de la ville par la venue de quatre grandes
communautes religieuses montrealaises ; premier eveque francophone
de l'Ontario: paroisse et ecoles frant;aises; nombreux citoyens et
citoyennes francophones qUi ont Jaisse des traces remarquables de
leur passage dans cette ville.

Les anglophones qUi ont profite de cette genereuse contribution,
la plupart du temps gratuite, devraient se rendre compte qu'ils ont
une dette de reconnaissance envers ceux qUi ont decouvert et colo
nise cette partie du pays. qUi ont repandu renseignement de l'Evangile
des deux cotes du lac Ontario, qUi ont contribue a les decendre
contre les invasions americaines et qUi leur ont apporte les institu
tions publiques indispensables a. toute societe. EVidemment, avant
de manifester leur fierte et d'accepter cette dette de reconnaissance,
les deux groupes doivent etre au courant de leur passe et c'est ce que
j'ai voulu leur raconter en ecrivant ce livre.




