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Page couverture

Cette photo montre Ie cote sud de Ja rue Notre-Dame en direction
ouest en 1908. Le magasin qui est a I'avant plan existe toujours au
349 de Ia rue Notre-Dame. C'est l'ancienne cordonnerie et epicerie
de M. J.R. Bruyere. La maison voisine, qui appartenait a
M. Joseph H. Sigouin, est main tenant disparue. CelIe qui est
partiellement cachee par les arbres etait Ie couvent des Sceurs
Grises-de-la-Croix. La voiture est celie du boulanger M. Cyprien
Laberge.
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Avant-propos

[
histOrien a b~soin de ses sources comme l'artisan de
ses outils. Ecrire une histoire locale implique

necessairement une recherche intensive dans les
documents mais aussi une foule d'echanges avec des
gens qui ont bien connu l'histoire de la localite. Dans un
sens, ces personnes sont des sources vivantes que
l'historien se doit de consulter. Les residents d'Embrun
qui ont contribue a la redaction de ce livre sont
nombreux. Nous tenons aleur exprimer notre gratitude
et ales remercier Ie plus chaleureusement de leur
precieuse collaboration et de leur accueiI. Plutot que
d'etablir la liste de ces personnes, nous preferons leur
dedier plus particuIierement ce volume ainsi qu'a toute
la population d/Embrun. Nous esperons que tous y
trouveront un interet et un gout de conserver leur
patrimoine historique.
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Introduction

Le 24 juin 1972, Ie journal Le Droif qualifiaif
Embrun de village sans lristoire. 1 5i Ie

journaliste entendait par la que [,histoire
d'Embrun esf depourvue de haufs faits, de
batailles, de drames et de grandes miseres, il a
raison et c'est Ireureux. L'histoire d'Embrun est
celle d'une societe rurale, catholique, franraise
et heureuse qui a evolue au decline selon les
secteurs et selon les conditiorls de vie d'une epoque
don nee. Contra/rement a ce que !'on croit trop
souvent, les peuples heureux ant une histoire. Les
penseurs serieux ont compris depuis longtemps que
Ie changement est ineluctable et que c'est de ce
changement que nart l'histoire. Ces modifications
et ces transformations ne doivent pas necessaire
ment prendre un aspect cafastrophique pour
acquerir leurs leffres de noblesse hisforiques.
Le moindre fait a son importance. L'historien
serieux et experimente peut 10uJours tirer de ces
faits un indice qui lui revele un aspect de la
societe en evolution. Un accroissement subit de
la population, une production agricole modifiee,
ou plus sim plement l'ouver/ure d'une nouvelle
rue, sont autant de fadeurs qui acquierent souvent
une signification Itistorique plus importante pour
Ie chercheur qui sait en tirer des conclusions,

qu'une catastrophe au merne Uti combat qui rle
modifie souverd en rien la situation. Embrurl a
son Iristoire qui meri/e d'etre racontee.

Faire de I'lzistoire locale ne consiste pas
uniquement a relater les ragots et les anecdotes
propres aune localite. Cefte discipline vise un but
plus e1eve. C'cst grace a I'histoire locale qu'on
parvient a mieux comprendre In « grande
histoire» et d y inserer un element humain qui
fait souvent defaut. En rev/wche, la « grande
histoire » est composee de faits ef de gestes dont les
eHets se repercutent sur la vie des plus /rumbles
citoyens. L'internetion qui existe entre Irs deux esf
cons/ante ef indissociable. Ce n'est que dans leur
association qu'efles se completent et trouvent leur
raison d'hre. Le moindre fait, Ie plus petit geste se
situe toujours dans un contexte geogmphique et
temporel plus general. En ce sens, l'lristoire locale
a SCI place et son importance en historiographie.
Pour bien Jouer SOil role, elle doit toutefois
presenter et expliquer ce contexte tout en integrnnt
la « petite histoire ». L'ouvrage ainsi conru
debouchera necessairement sur une meilleure
comprehension des evenements ef, nous I'esperons,
sur Ie desir de poursuivre la recherche. Ie but sera

L r _',I. 24 JUIn 19i2.
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doublemenf atfeint s'il suscite chez Ie lecteur
I'amour ef Ie gout de conserver Ie patrimoine
collectif. Ce sont la ies buts que vise ce livre qui
tmife de l'histoire d'Emhrun.

Le cure Forget a deja publie une histoire de la
paroisse de Saint-Jacques d'Emhrun. Ce volume a
cerfainement une grande valeur mais, comme
I'indique son tifre, il ne fraite que de
l'etabiissemenf de la paroisse, de ses cures, de ses
edifices religieux, de ses ecoIes ef de quelques
families de pionniers. De plus, en raison de son
annee de parufion qui remonte a 1910, ce livre ne
raconte que la premiere moitie de l'hisfoire
d' Embrun. Chistoire d'une societe esf heaucoup
plus complexe ef comprend plusieurs elemenls qui
ont efe ignores par M. Forget. La presente histoire
d'Emhrun a donc sa place, ne serait-ce que pour
etudier ces elements pourfan/ essentiels a une
comprehension globale de l'histoire du village. Les
sepf dern ieres decen nies son t et udiees pou r la
premiere fois dans Ie present ouvrage.

Ce livre fraife de la phiode de 1845 anos
Jours. II compode toulefois une partie
preliminaire qui vise a resifuer l'hisfoire locale
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dans son conlexte geographique ef historique. Toul
peuple qui s'installe sur un ferri/oire neuf, comme
/'onf fad les Canadiens franrais dans I'Est de
{'Ontario au milieu du XIXe sihle, est
ohligatoirement dependant des caracferistiques de
ce ferrifoire. Avanf de mafer, meme parfiellemenf,
Ie ferri/oire, Ie colon doif d'abord Ie subir. II esl
donc essentiel de bien connaffre ces par/icularifes
si nous voulons apprecier tous les mecanismes
d'ajusfement de la population residante, It esf bien
enfendu loutefois, que ce chapitre de l'hisloire
d'Embmn ne se veut pas une efude exhaustive sur
la sifuafion ecotlomique el sociale actuelle de la
region. De teUes etudes onf deja ele menees a
honnes fins el quicanque desire approfondir ce/
aspect pourra se referer aia lisle des ouvrages qui
apparaissent en hibliographie. Le but de ce
chapitre est plutot de decrire et d'evaluer
brievemenf les aspects physiques ef sociaux du
ferrifoire qui onf modele Ie peupIe qui /'hahile
depuis plus d'ur! siecle.

En plus du ferritoire, cetfe population vit
egalemenl ef en meme temps dans un contexte
humain el hislorique qui influence ses reactions.
Celie premiere partie q~(i frai/e aussi d'une fa(on



generale de I'histoire du ferrifoire de l'epoque des
Amerindiens jusqu'd nos jours, vise donc
ega/emen! d faire ressorfir ce role. Chis!oire de ce
!errifoire ayanf deja faif [,obJet d'une vasfe etude,
celIe parlie de l'ouvrage ne porfe que sur Ie
peuplemenl el l'adminisfralion du comte. 2 Ces
deux paramelres sonf loulefois Ires imporfanis
pour juger des fails e/ gesles d'une population qui
s'elabUI sur un ferri/oire donne. I1s formen/, en
quelque sorfe, Ie cadre humain el adminis/rafif
dans lequel evolue la societe.

Finalemenf, la deuxieme parfie de ce livre,
qui esf divisee en plusieurs chapifres, raconte
I'hisloire d'Embrun de repoque des pionniers
jusqu'd la phiode moderne. EIle relafe !'evolu
fion ou Ie recul qu'a connu Ie village dans des
domaines aussi divers que la populalion, Ie
developpemenf physique, la religion, I'educafion,
les communicafions, l'indus!rie ef Ie commerce,
l'agrieulfure, les services ef les loisirs. II s'agif de
/'hisfoire des evenemenls ef des decisions qui on!
marque la vie de nos aneelres ef qui influencenf
encore les condifions de vie presen/e.

En presenfanl ceUe mOYlOgraphie, nous

y/'avons pas la pretention de croire qu'il s'agif
de I'hisfoire complete ef definifive du village,
Chis/oire n'esf pas une science immuable figee
sur papier pour [,hernife. EUe evolue au ry!hme
des recherches e! des decouvertes. Si la moindre
erreur involonfaire qui a pu se glisser dans ce
livre debouchaif sur une elude plus approfondie
du sujel, nous considererions avoir aUeinl un de
nos bufs, Puisse cef ouvrage s'enrichir de foul
ce que lui apporferonf les generalions successives.

Luc,en Brault. HISlo,,, II" Coml" "riIS dl Pm, 011 II de [{.s>llI. L'O"gnal,
Conseli des Com!e, un", 1965
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Premiere partie

Le territoire



Chapitre I
Le contexte physique

Dans son eloge funebre de Ludger
Duvernay prononce a Mon treal Ie 21

octobre 1855, George-Etienne Cartier ins is
tait sur I'importance pour les Canadiens
fran~ais de s'emparer du 50] :

['experience dimonlre que pour Ie mainfien el
la permanence de loufe nalionalite, iI faut
I'union inlime el indissoluble de I'individu avec
Ie sol. Canadiens fran{ais, n'oublions pas que,
si nous voulons assurer noire exislence
nalionale, il faul nous cramponrrer a la lerre.
Car il faul laisser anos enfnnts non seulemenl
Ie sang ella langue de nos aneelres, mais encore
la proprif!i du sol. 5i plus lard on vouJail
s'allnqrur a noire nafionnlile, queUe force Ie
Canadien fran{ais ne Irouvera-i-il pns pour
la lulle dans son enracinemenl au sol? je ne
vois pas /'fventua!ite possible qui puisse donner
Ie coup de mort Ii nl1lre nationalili, lanl que
nous aurons la pleine possession du 501. 1

Si ce temoignage, qui s'applique bien a

l'histoire du comte de RusselL semble
quelque peu depasse a l'epoque moderne
caracterisee par les echanges internationaux,
il n'en demeure pas moins que cette philoso
phie etait largement repandue au Canada
fran~ais au milieu du XIXe sieele. Le c1erge
catholique canadien-fran~ais en particulier,
se faisait I'ardent defenseur de cette doctrine
dans laquelle il voyait une garantie contre
les influences etrangeres qui auraient pu
menacer la langue et les mceurs de ses
fid E>le s.

Lorsque pour des raisons economiques
et sociales ces memes Can~diens fran~ais

commencent a emigrer aux Etats-Unis vers
1840, Mgr Bourget, l'eveque de Mon treat
con~oit Ie danger d'assimilation qui menace
ces emigrants qui s'aventurent en pays

Joseph Tasse, Dr$j(lur"> ,II' CtM:'t:~,·fJrr'lInf CiTflllr", Monl(eid, E Senec(ll
eL FIls. 1893. p. 64-65.
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etranger. A l'ouest du Quebec, dans la partie
qui forme aujourd'hui l'Est de l'Ontario,
tout un secteur vient de s'ouvrir au com
merce et a la colonisation. Meme si a
l'origine ce territoire avait ete developpe
par des gens d'expression anglaise, il offre
neanmoins J'immense avantage d'etre
dependant des lois britanniques si cheres au
c1erge. De plus, il reste encore de tres grands
espaces toujours vierges qui n'attendent
que la venue des colons. Mgr Bourget voit la
I'occasion ideale de freiner l'emigration des
Canadiens fran~ais vers les Etats-Unis, tout
en crean t un noyau de culture fran~aise et
catholique a l'exterieur du Quebec. Pour
bien jouer son role, ce nouveau territoire
doit toutefois etre dote d'une organisation
efficace qui puisse veiller sur les nouveaux
colons. C'est a cette fin qu'j) cree Ie diocese
d'Ottawa Ie 25 juin 1847. Deux ans plus
tard, Mgr Guigues, Ie premier eveque du
nouveau diocese, fonde sa societe de coloni
sation qui a pour double but d'attirer les
colons francophones et de leur fournir les
renseignements pertinents sur la region. Le
9 aout 1851, il ecrit a l'eveque de Montreal
pour lui donner un compte rendu de la situa
tion et I'inciter a multiplier les efforts afin
de favoriser la colonisation. II termine sa
lettre en disant: « Si nous n'y prenons
garde, il fa udra nous resigner a voir de
bonnes terres, que nous avons sous la main,
occupees par des Anglais et les Canadiens
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aller aux Etats-Unis, servir de bete de
somme aux Americains. l>2 Qu'en est-i1
exactement de ces terres que Mgr Guiges
qua Ii fie de bonnes? S'agit-il de fausses
representations pour attirer les colons dans
Ie secteur ou sont-elles capables de faire
vivre les families d'emigrants?

Le sol

Le comte de Russel] est situe dans la
partie est de l'Ontario qui forme une penin
sule entre la riviere Outaouais, la province
de Quebec et Ie fleuve Saint-Laurent. Limite
au nord par l'Outaouais, aI'est par Ie comte
de Prescott, au sud par les comtes de
Stormont-Dundas et al'ouest par la Munici
pali te region a Ie d 'Otta wa -Carleton, Ie
com te couvre une superficie d'environ 700
kilometres carres. Il est forme des cantons
de Clarence au nord-est, de Cambridge au
sud-est et de Russell au sud-ouest. Ce
dernier canton est legerement inferieur aux
deux autres en superficie. La region entiere
se caracterise par une topographie essen tiel
lement plate. L'altitude moyenne est de 75
metres alors que la partie sud du comte est
plus elevee de 7,5 a 15 metres que la partie
nord.

Alexis de B.ube2.leux. Hlslolrt d" I,I prol"'l!ICl' l'alesl(lsllq1a d'Oilnwn,
Ollawa. lmprimerie d'Ollawa, 11197, p 263.



Vers 3000 ans avo J.-c., al'epoque ou les
glaciers qui recouvraient presque tout Ie
Canada commencerent a regresser vers le
nord, Ie ten-itoire du comte de Russell etait
entierement submerge par la mer glaciale
de Champlain. Les terres basses de l'Est
de l'Ontario furent parmi les dernieres
immergees. Etant plus jeune, Ie sol a donc
tendance aetre plus profond, moins acide et a
mieux retenir j'eau. II se compose en grande
partie de depots sedimentaires formant des
plaines d'argile au nord, de sable fin au
centre et de Joam limoneux au sud ..3 La
region d'Embrun, en particulier, est situee
au centre d'une immense ceinture de loam
sableux fin de 70000 hectares qui s'etend
de la Municipalite regionale d'Ottawa
Carleton a I'ouest jusque dans Ie comte de
Prescott a I'est. Elle forme une bande variant
de cinq a huit kilometres de largeur Ie long
de la riviere Castor. Le sol de ce secteur
contient peu de roches mais il est lourd et
legerement acide. Si Ie taux de calcium est
moyen, celui du phosphore, de Ja potasse et
de la chaux est inferieur a la moyenne. En
general, Ie sol comporte des limitations qui
restreignent quelque peu Ie choix des
cultures ou imposent des mesures de con
servation. Les deux principales restrictions
sont la saison de croissance trop courte et
l'abondance de precipitations estivales. Ce
territoire offre toutefois, selon certains
experts l des possibilites de rendement

agricole variant de moden?ment eleve a
eleve pour une assez grande variete de
recoltes, si des methodes de culture
appropriees sont mises en application. Une
de ces methodes consiste a ameliorer Ie
drainage du sous-sol qui a trop tendance a
retenir I'eau. Les cultures qui se pretent Ie
mieux a ce genre de sol sont Ie foin, les
cereales, les patates, Ie mai's fourrager et les
paturages.

L'utilisation du sol

Le secteur canadien-fran<;ais de la
peninsule outaouaise est essentiellement
rural. Les deux principales utilisations du sol
sont I'agriculture et la sylviculture. Le sous
sol ne contient aucun gisement d'importance
connu. Dans Ie comte de Russell, l'agricul
ture couvre 76% du territoire. Environ 75%
de cette utilisation est consacree ala produc
tion laitiere et consiste en paturages et en
recoltes : Ie foin represente 35%, Ie mai's
11% et le ble, qui ne se trouve que dans Ie
canton de Russell, moins de 1%.4

L.) Chapman et D.F Putnam. The sods of Eoslern Ontaflo. Sri,"llf,r
A~"(lIllurr. ",,/. XXIT. 1942, p. 623 Dans I'ensemble, Ie sol du comt'
de Russell se compose de 18% de loam argdeux, 18% de loam lourd,
41% de loam sableux. 6% de sable el 13% de loam nOlr

Ontario Mlnlslere de 1'agnculture, AgnculJura! Slll{tSJ1Ci [or Orctarw,
1978. p. 18-26.
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La reglOn boisee couvre 20% d u
territoire du comte et est composee en
grande partie de la foret Larose. Cette
foret, qui est la propriete des Comtes unis
de Prescott et de Russell, est administree par
Ie Ministere des ressources na turelles de
l'On tario. C'est la pJus grande Eoret plantee
de main d'homme de la province. Cette
plantation, qui vise a une meilleure utilisa
tion des sols impropres a I'agriculture, a
debute en 1928 sous 1a direction de
I'ag ronome M. Ferdi na nd La rose. Elle
compte 12 000 hectares de terre et
16 000 000 de jeunes arbres. On y retrouve,
entre a utres, du pin rouge, du pin blanc, de
l'epinette, du sapin, du cedre et quelques
especes d'arbres feuil1us. 5

L'autre 4% du territoire est occupe par
les villages, les marecages et les cours d'eau.

L/hydrographie

Le reseau hydrographique du comte de
Russell comprend trois rivieres. La plus
importante est l'Outaouais qui borne Ie
comte au nord. Avec ses 700 kilometres, ce
majestueux cours d'eau, que l'on nommait
autrefois la Grande Riviere, est J'un des plus
longs du Canada. II draine it la fois une partie
des territoires quebecois et ontarien et son
debit est superieur a celui de tou tes les
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rivieres d'Angleterre et du Pays de Galles
reunies.

C'est dans le canton de Plantagenet
Nord, un peu en aval du com te de Russell
et a quelques kilometres de Wendover, que
I'Outaouais re~oit les eaux de la riviere
Petite-Nation-du-Sud. Le bassin hydrogra
phique de cette riviere a une aire de 3000
kilometres carres. Il s'etend sur une
longueur de 120 kilometres en ligne droite
et sa plus grande largeur, du nord-ouest au
sud-est, est d'environ 55 kilometres. Les
inondations dans Ie bassin meridional de
cette riviere ont longtemps menace les
moyens d'existence des popula tions rive
raines et ont cause de lourdes pertes aux
municipalites environnantes. En plus de
detruire periodiquement les reco!tes, elles
emportent des milliers de tonnes du meilleur
terreau. Ces crues sont causees, en partie,
par Ie fait que la riviere coulan t du sud au
nord, la debacle survient a la tete de la
riviere avan t que l'embouchure ne soit
degagee de sa couche de glace. Certains
residents se souviennent encore des inonda
tions de 1938 et de 1947 qui sont parmi les
pires qu'ait connues la region. Des cultiva
teurs ont vu leurs recoltes devastees quatre
annees de suite par la crue des eaux



Apres avoir sillonne Ie comte de
Prescott sur plusieurs kilometres, la Petite
Nation-du-Sud penetre dans Ie comtl~ de
Russell a la hauteur de Lemieux, dans Ie
canton de Cambridge. Un peu en amont de
Casselman, elle rec;oit la troisieme riviere
en importance du com te, la Castor. En
raison du deboisement et du drainage des
terres, Ie debit de cette riviere n'est plus
ce qu'il etait au milieu du xrXe siec1e. La
riviere qui prend sa source dans Ie comte de
Carleton, a quelques kilometres seulement
de la riviere Rideau, transportait alors des
eaux beaucoup plus volumineuses. D'apres
Ie temoignage du cure Forget, la Castor de
cette epoque ressemblait meme au Tibre.
Bien qu'a un degre moindre, cette riviere,
com me les deux precedentes, a aussi servi de
voie de penetration aux premiers colons et
en particulier aceux qui se sont etablis dans
la region d'Embrun et de Metcalfe.
Aujourd'hui, la riviere Castor a perdu Ie role
economique et meme social qu'elle jouait
a la fin du XIXe siede. Ce n'est plus qu'un
paisible cours d'eau qui coule entre des rives
elevees, surtout it la hauteur d'Embrun.

Le climat

Le climat de la regIOn est continental
avec une tendance plus chaude du nord au
sud. La precipitation annuelle est moderee

et varie entre 86 et 91 centimetres entre
les mois de mai et de septembre. La tempe
rature moyenne est de 21°C en juillet et
de -11°C en janvier. Quant it la periode de
croissance, elle est de 131 jours a compter
du 15 avril, soit 27 jours de moins que dans
la peninsule du Niagara. Ce dernier facteur,
combine au probleme de drainage du sous
sol et a I'abondance des precipitations, n'est
pas sans influencer la culture et la vegetation
du territoire.

Les transports et les communications

Commele veut Ie systeme des cantons,
Ie comte de Russell est sillonne par un
reseau de routes en damier qui separent les
lots et les concessions. En plus de ces routes
secondaires, Ie comte est aussi desservi, de
l'est a I'ouest, par les autoroutes provinciales
17 et 417. Les liaisons nord-sud sont toute
fois restreintes; elles se limitent aux
chemins de concessions qui sont au nombre
de neuf dans Ie canton de Russell. Une
troisieme route, qui a maintenant perdu de
son importance, longe la riviere Castor et
relie les villages de Russell, d'Embrun et de
Casselman. Deux voies ferrees , qui unissent
Ottawa et Montreal, traversent egalement
Ie comte dans la direction est-ouest. Elles
sont affectees principalement au transport
des marchandises, Ie service de passagers
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etant tres limite.

La population

Les ressources d'un territoire ne
prennent veritablement de leurs valeurs que
lorsqu'elles sont exploitees par un peuple
quil'habite en permanence. Dans un sens
plus large, on peut me me affirmer, qu'avec
les annees, ce peuple en vi en t a former lui
meme une ressource inherente au territoire
et qu'il doit donc etre decrit au meme titre
que les autres caracteristiques de cette
region.

Le comte de Russell a cette particularite
d'etre peuple en tres grande majori te par des
Canadiens fran<;ais et d'etre Ie comte Ie plus
francophone de l'Ontario. II devance me me
a ce titre certains com tes du Quebec. En
1976, Ie comte avait une population de
17000 habitants, soit environ Ie meme
nombre qu'au debut du siecle. Ce fait eton
nant s'explique non pas par une stagnation
demographique, mais par I'emigration
massive de ses habitants dans la premiere
moitie du XXe siecle et par la modification
de ses frontieres. Environ 80% de Ja popula
tion totale du comte est d'origine fran<;aise,
parle Ie fran<;ais et professe Ja religion
catholique. Ces chiffres representent un
pourcentage de beaucoup superieur a Ja
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moyenne provinciale.

La composition de cette population s'est
modifiee rapidement durant la decennie
1961-1971. A titre d'exemple, la population
agricole, qui represen te encore Ie double de
]a population urbaine, a diminue de 33,7%
dans Russell durant cette periode. Cepen
dant, la population rurale non agricole s'est
accrue de 42,4% maintenant ainsi une
certaine stabilite. Ce dernier phenomene
s'est surtout fait sentir dans la partie occi
dentale du comte qui prend de plus en plus
l'aspect d'un etablissement dortoir. D'ailleurs,
la main-d'reuvre qui reside dans ce secteur
est plus forte que celIe qui y travaille en
permanence. En somme, dans Russell,
l'agriculture engage directement de moins
en moins de personnes. Cependant l les agri
culteurs dominent toujours avec 35% de la
po pula tion. Ils sont suivis des ouvriers de
metiers, 15%; des employes de bureaux 1

10%; des manceuvres, 9%; des employes de
services l 9%; des professions liberales, 6%;
des employes affectes aux transports et aux
communications, 6%; des gestionnaires,
5%; des vendeurs, 4% et des bucherons,
pecheurs et chasseurs, 1%.6

De 1961 a 1971, la popula tion totaIe a

W G Dp,,,ln el G.J tvl"tthews, Atlas ,:,ol1(}nllq:-L ,I,. rO,tlant), Toronto,
UniversIty of Turonlo Press, 1969. p 2~'



progresse de 5,7%. Alors que l'element
fran~ais augmentait de 19,8%, I'element
anglophone perdait 20,9%. Malgre tout,
I'anglais comme langue maternelle a
augmente dans Ie com te, ce qui suggere
I'usage grandissant de ['anglais comme
langue parlee dans une region habitee par
des gens de nationalite fran~aise!

II semble main tenant se produire un
redressement par rapport aux annees
precedentes en ce qui concerne la croissance
demographique. Les effectifs de la popula
tion progressent, a tout Ie moins dans les
etablissements urbains. Depuis 1971, l'aug
mentation annuelle dans Russell se situe
aux environs de 3%. L'age moyen de cette
population a toutefois tendance as'accroltre
regulierement. De 39,9% qu'il etait en 1961,
Ie groupe d'age de 0 a 14 ans est passe a
33,7% en 1971. Les chiffres comparables
pour la meme periode en Ontario sont de
32,2% a 28,7% et au Canada de 34,0% a
29,6%. Cette baisse sensible est probable
ment imputable a ['affaissement du taux de
natalite. 7

Pour acquerir toute leur signification,
les caracteristiques physiques et humaines
qui precedent doivent etre referees a un
contexte plus general qui nous permette
d'etablir une comparaison. Avant de
terminer ce chapitre, it est donc essentieJ

de placer la reglOn dans son con tex te
ontarien et de faire ressortir la position du
com te de Russell par rapport a I'ensemble
de la province. La liste des donnees tres
succintes qui va suivre date de 1961. 8 A
notre connaissance, it ne s'est fait aucune
etude aussi complete dans Ie domaine depuis
cette date, Reprendre ce travail pour I'annee
1981 exigerait plusieurs mois de recherches
qui ne portent pas directement sur le sujet
de ce livre, Nous en sommes done reduits a
utiliser des elements qui sont vieux de 20
ans, Pour cette raison, certaines de ces
donnees ont pu varier, meme sensiblement,
depuis 1961. Dansl'ensemble toutefois, elles
devraient refleter assez fidelemen t la posi
tion du comte dans la mosa'ique ontarienne.

En 1961, sur une base per capita, Ie
com te de Russell etait Ie plus pauvre de la
province. Le revenu moyen se situait entre
$830. et $1090. alors qu'il oscillait entre
$1790. et $1920. dans Ie comte de York, Ie
plus riche. Glengarry et Prescott, deux
comtes a majorite francophone, etaient a
peu pres dansla meme situation economique
que Russell. En ce qui concerne Ie pour
centage des declarations imposables de
toutes les declarations d'imp6ts dans chaque

Ce~ chJffres 5(tnl I[(es des recensement~du CanJd.\ qUI ne p.HcH5sent
qu'(; tOllS les OJX ans

,." G. Dean eL Cj MeILhew•. 00 [I'
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com te ou district, Ie com te de Russell se
classait en avant-derniere position avec un
taux de 66,5% a 70,9%. 11 faisait d'ailJeurs
partie des six comtes OU I'indice d'impot etait
Ie plus bas, soit de $0.15 a $0.35 compare a
$1.00 a $1.49 dans York. Le revenu familial
etait Ie deuxieme moins eleve de la province.

Avec seulemen tune ou deux industries
groupan t Ie plus fort pourcentage de la
main-d'ceuvre active, Russell faisait partie
des six comtes ou I'activite economique etait
la plus specia1isee en Ontario. L'industrie
principale etait evidemment l'agriculture qui
comptait pour 33% de toutes les activites
economiques du comte. Toutefois, elle etait
parmi les moins rentables comme en
temoignent les chiffres suivants: Russell
arrivait au sixieme rang sur huit en ce qui
concerne Ie revenu agricole par mille carre,
ce faible rendement etant, en partie, impu
table a la trop grande specialisation des
fermes; dans Ie canton de Russell, I'evalua
tion par acre etait de $30. a $59. en 1961
alors qu'a la meme epoque, elle etait de
$100. dans Ie sud ontarien. Aujourd'hui,
l'evaluation est de $500. a$1000. ['acre mais
la valeur des fermes dans les autres regions
a augmente dans les memes proportions.

Toujours en 1961, de 90% a 100% des
terres agricoles etaient occupees, ce qui
representait un sommet en Ontario. Le
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comte de Russell venait egalement au
premier rang pour la production de lait par
ferme avec une moyenne de 76 kilolitres,
soit 70% du revenu agricole total. Aujour
d'hui, des 706 fermes du comte, 28,7% tirent
un revenu inferieur a $2500, en produits
agricoles; 21,1% se situen t en tre $2500. et
$9999.; 16,1% entre $10000. et $24999. et
34,1% au-dessus de $25000.

Au niveau de la dimension moyenne des
fermes, Russell se situai t un peu en-dec;:a de
la moyenne provinciale avec 63 hectares
mais se classait deuxieme pour ce qui est de
la population moyenne par ferme avec 4,34
personnes. Ce paradoxe est encore plus
accentue si on ne tient compte que de l'ele
ment francophone: a 53 hectares, ces
fermes etaient plus petites que la moyenne
du comte; par con tre, Ie nombre de person
nes qu'elles devaient faire vivre etait plus
eleve que la moyenne deja mentionnee. 9 La
valeur de ces fermes de meme que Ie revenu
brut arrivaient en avant-derniere position.
De 90% a 95% des fermes etaien t commer
ciales, le reste consistant en fermes ou
residences exploitees de fac;:on in termi t
ten teo Enfin, Russell arrivait en derniere
position dans la province dans Ie pour
centage des cultures commerciales par
rapport au revenu agricole.

Gilles Baile-du. L·s C7'llH,fI01S (frlJ1(ftIS dfln5 rEe' ilf rOllfaftll, S I., Union
de, cuilivateurs franco-ontariens, 1964. p. 65.



Dans Ie domaine de l'urba nisation, Ie
comte de Russell ne figurait dans aucune des
classifications fonctionnelles des centres
urbains. Ces criteres sont I'industrie manu
facturiere, la gestion, Ies services profes
sionnels et techniques, les mines, Ie
commerce de detail, Ie commerce de gros,
les transports et les communications. Le
comte etait inferieur au 60e rang dans toutes
ces fonctions. Avec Haliburton, Ie comte
possedait Ja plus faible proportion de Ja
la main-d'ceuvre totaIe dans I'industrie
manufacturiere.

En ce qui concerne la population, Ie
comte de Russell, qui comptait de 22 a 70
habitants au mille carre, faisait partie des
comtes les plus ruraux de l'Ontario. L'age
moyen des agriculteurs se situait au-dessus
de la moyenne provinciale. II etait le plus
eleve de la province pour le groupe d'age de
35 a 54 ans. Quant au niveau de scolari tel
Ie taux de la population active n'ayant pas
atteint la ge annee etait Ie plus bas de la
province a 40,7%. Les personnes n'ayan t pas
complete leur 13e annee comptaient pour
66/2%1 tandis que Ie pourcentage de ceJles
n'ayant pas obtenu un dipI6me universitaire
etait Ie plus eleve a 87,1%.
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Chapitre II
Historique du comlt~

L e chapitre precedent porta it sur les
carach§ristiques physiques et humaines

du territoire. Ce deuxieme chapitre traite du
deveIoppement et de l'adaptation des
habitants a ce territoire. Cette adaptation
amene necessairement des changements et
ce sont ces changements qui creent I'histoire.
Si Ie contexte physique influence toujours
Ie mode de vie d'un peuple, l'histoire du
territoire est souvent un critere determinant
dans ses reactions, L'histoire des Comtes
un is de Prescott et de Russell a deja ete
faite; il est donc inutile de reprendre ce recit
dans ses details. 1 En plus des divers
mouvements de peuplement que Ie comte a
connus, de l'epoque des Amerindiens jusqu'a
nos jours, ce chapitre ne traitera donc que de
)'administration, Avec les caracteristiques
physiques et humaines du territoire, ces
deux elements fondamentaux forment un
cadre physique, social et politique deter-
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minant dans I'evolution d'une societe,

Les Amerindiens

L'histoire du Canada telle qu'on
l'enseigne dans nos ecoles est avant tout
I'histoire de I'exploration et de l'etablisse
ment des Blancs en Amerique, Les ouvrages
historiques, qui remontent a la periode
anterieure a Jacques Cartier, parlent
presque uniquement de Verrazano, de
Cabot et des Vikings qui son t tous des
Blancs. II est evident toutef01s que ce vaste
territoire qu'est I'Ameriq ue etai t peuple par
les Amerindiens bien avant I'arrivee des
premiers Europeens. L'histoire de ce peuple
avant l'E~re des decouvertes est cependant
trt~.)S obscure. Hie forme Une mosa'ique
indescriptible de tribus et de bandes

L Br.lull, "1' ,,/



nomades qui en sont a des niveaux diffe
rents de culture et de mode de vie. Les
seules sources don t dispose I'historien pour
retracer cette histoire sont la tradition orale
amerindienne et I'archeologie. crace aces
deux concours, les chercheurs sont parvenus
it resituer les plus grandes tribus dans leur
contexte geographique. Ainsi, ils peuvent
maintenant affirmer que les bords de Ia
riviere Outaouais ont d'abord ete peuples
par les Algonquins.

Cette tribu faisait partie de la grande
fa mille aIgique qui comprenait, entre autres,
les Abenakis, les Etchemins et les Monta
gnais. Le territoire qui forme aujourd'hui Ie
comte de Russell etait peuple par les Algon
quins dits de la Petite-Nation. 2 La riviere
Petite-Na tion-du-Sud porte d'ailleurs son
nom en memoire de ces autochtones.
Contrairement aux Iroquois, les Algonquins
etaient migrateurs et se depla~aient conti
nuellement en quete de nourriture. lis
chassaient Ie gibier, pechaient Ie poisson et
recoItaient des fruits et les racines
indigenes. En raison de cette caracteristique,
tous leurs biens devaient etre facilement
transportables. Ils se servaient d'ecorce ou
de bois pour fabriquer leurs paniers; leurs
habitations consistaient en des huttes ou
wigwams unifamiliales couvertes d'ecorce
de bouleau ou de pea ux d'animaux. A
chaque migration, its demontaient ces

habitations pour Ies assembler rendus a
destination. Les deplacements s'effectuaient
en toboggan et en raquettes en hiver et en
canot d'ecorce en ete. Reconnus pour leur
individuaIisme, les Algonquins avaient
tendance a se regrouper en bande sous la
gouverne d'un chasseur experimente ou
d'un shamane.

La decision de Champlain en 1619 de
s'allier aux tribus algiques et aux Hurons
plu tot qu'aux Iroquois etai t pleinemen t
premeditee. 3 En depit des motifs d'explora
tion et d'evangelisation, I'explorateur
desirait avant tout ramener des fourrures,
une des raisons d'Hre de Ia compagnie des
Cen t-Associes qui possedait alors Ie Canada.
Or, les plus belles peIleteries se trouvaient
dans Ie territoire des tribus algiques et des
Hurons qui en controlaient les voies d'acces.
Aussi, la population de ces peupIades etait
plus nombreuse que ceJle des Iroquois et,
de par son caractere nomade, elle formait
un peuple plus aguerri a la chasse et a I'art
de trapper. L'alliance choisie par Champlain
s'imposait donc de toute evidence. Cette
decision eut toutefois des consequences
extremement desastreuses pour ces tribus

- -Au run documenl ne pre-nSf de quel cl1le de 1.1 rl\.. l(~rE' viv.1l1 tHe
(null En r~IJ50.n de soo (~H<)(frre OOJludt"~ I~ l!Nl toU«'tPI, k')-:'~lUE' de
(rnlH' u'ellE' rn~'qut'nl~1 t foul<;- Ja partie In h':TJeurl,'" dE' ICl r1VI.c.1 C't J'ulle
ri .... e <1 I'Julre

les Huruns etdJ(~n. de b grandr- hmdle IroqLl..~i~p mlll';; 1-= ,cHiuent en
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de Ch.,mpl,,,n

31



alliees. Dans Ie secteur ideologique, leurs
croyances religieuses furent ebranlees par
I'enseignement des missionnaires au point
de saper I'autorite des chefs. A mesure que
les relations avec les Blancs se firent plus
intimes, l'ame amerindienne se desintegra
davantage. Chaque fois qu'ils adoptaient un
produit europeen, les Amerindiens aban
donnaient quelque chose de leur culture.
Dans Ie domaine economique, en se faisant
trappeurs pour Ie compte des Blancs, ils
durent abandonner une grande partie de
leur economie tradi tionnelle. Jls s/ins talle
rent pres des postes de traite et devinrent
des tributaires du commerce des fourrures.
Au point de vue physique, l'alliance des
tribus algiques et huronne aux Blancs
encouragea les relations soutenues entre les
deux races, que ce soit pour Ie commerce
ou pour l'evangelisation. En raison de ces
contacts f(~petes, ces Amerindiens devinrent
plus vulnerables aux maladies contagieuses
nouvelles introduites par les Europeens. Ces
maladies provoquerent une chute catastro
phique de leur population dans la premiere
moitie du XVIIe siecle. Finalement, dans Ie
secteur politique, Ja participation de ces
tribus au commerce des fourrures a titre
d'allies des Fran<;:ais, les mela au conflit avec
les Iroquois. Lorsqu'en 1649, ces derniers
deciderent de s'attaquer aux Fran<;:ais en
ruinant leur commerce des pelleteries, ils
ravagerent Ie territoire des Algonquins et
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des Hurons provoquant dans certains cas la
disparition complete de ces peuples. La tribu
de la Petite-Nation du comte de Russell en
particulier ne comptait plus que quelques
survivants en 1664. Dans chacun de ces
domaines, les consequences furent beau
coup plus tragiques pour les Amerindiens
que pour les B1ancs.

Les Blancs

Des !e debut de I'exploration, la riviere
Outaouais eut la faveur des Blancs qui cher
chaient un passage vers l'Ouest. Les
decouvreurs et les trafiquants la preferaient
au Saint-Laurent parce qu'elle etait plus
calme et plus directe, mais surtout parce
qu'elle permettait d'eviter Ie pays des
Iroquois, leurs ennemis.

Le premier Blanc it reconna'itre une
partie du territoire qui forme main tenant
Ie comte de Russell fut probablement
Etienne Brule, un Fran<;:ais delegue par
Champlain en 1610 pour apprendre la
langue algonquine et evaluer Ie potentiel du
pays. 11 fut suivi en 1611 d'un autre emis
sa ire de Champlain nomme Nicolas de Vignau.
En 1613, Champlain lui-meme entreprend
sa premiere expedition sur l'Outaouais qui
s'appeJJe alors la riviere des Algonquins.
C'est lors de ce voyage qu'il decouvre les



Ouescharini ou Algonquins dits de la Petite
Nation qui habitent les rives de la riviere,
a la hauteur des comtes de Prescott et de
Russell. II rencontre neuE de leurs canots
qu'il dit forts et puissants. La terre qu'ils
habitent est bonne pour Ie labourage. II
serait trop long d'enumerer la liste de tous
ces Europeens qui ont reconnu la rive nord
du comte alors que la Nouvelle-France en
etait encore a ses debu ts. Qu'i! suffise de
mentionner que les voyages de decouverte
de Champlain de 1613 et de 1615 ont ouvert
la voie a de nombreux missionnaires, tels
que Joseph Le Caron, Gabriel- Theoda t
Sagard, Jean de Brebeuf, Jerome Lallemant,
Paul Le Jeune; a des explorateurs comme
Jean Nicolet, Pierre-Esprit Radisson,
La SaHe, La Verendrye; a de nombreux
trafiquants et a des conquerants tels que
d'Iberville. Certains d'entre eux, dont
Sagard, Brebeuf et d'Iberville se sont meme
arretes chez la Petite-Nation pour y etablir
des campements. En 1636, Ouplessis
Bochard disait de la region: « Les terres y
sont meilleures, les arbres mieux nourris,
les prairies en abondance, la beaute du pays
est ravissante, la peche monstrueuse en
qualite, en quantite et en grandeur de
poisson. Voila bien des richesses rassemblees
en un meme endroit. »4

Les voyages de Champlain ont egalement
eu pour effet d'activer Ie commerce entre

les Amerindiens et les Blancs et de deplacer
les marches plus a I'ouest. L'Outaouais, a
cette epoque, etait fn§quentee pendant tout
l'ete par un grand nombre d'Amerindiens,
de trafiquants et de voyageurs. Principale
voie de penetration vers l'Ouest et les
nations alliees, elle etait en meme temps la
grande route des fourrures qui alimentaient
la Nouvelle-France. En 1633, les Hurons
acheminent vers Quebec 150 canots charges
de fourrures. Le blocus instaure par les
Iroquois dans les annees 1640 mit toutefois
un terme a ce commerce. En quelques
annees, Ie commerce des Eourrures fu t
completement paralyse et I'existence meme
de la Nouvelle-France fut mise en doute. La
region de l'Outaouais etait alors complete
ment deserte. Seuls les Iroquois y etablis
saient des campements temporaires qui
servaient de bases a leurs attaques contre
Montreal et les environs. «Quand une
bande s'en va, l'autre lui succede » ecrit Ie
Pere Vimont. « Ce ne sont que petites
troupes bien armees qui partent du pays des
Iroquois pour occuper toute la Grande
Riviere (Outaouais) et dresser des em bus
cades, don t ils sorten t a I'im proviste, se
jetant indifferemment sur les Montagnais,
les Algonquins, les Hurons et les Fran<;:ais. ))5

Cette lutte pour les pelleteries a d'ailleurs

A. Jt' 13arbezleux, OJJ (il .. p. 14.
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donne lieu a des combats qui se sont
deroules dans la region. Les plus celebres
sont ceux de Carillon, de l'Orignal, de
Calumet et du lac Deschenes. Lors d'une
attaque en 1642/ les Iroquois ont emprunte
la riviere Petite-Nation-d u-Sud pour venir
surprendre les Algonquins de la Petite
Nation etablis Ie long de la riviere
Outaouais. 6

Pendant un demi-siecle, presque sa ns
arret, les Iroquois semeren t donc la terreur
dans la region. Vers la fin du XVlIe siecle
toutefois, la France s'organise, alors que les
nombreuses luttes commencent a epuiser
les Iroquois. La paix definitive entre les deux
peuples fut signee en 1701. Ce traite eut
pour effet de retablir Ie commerce et de
rouvrir ]'Outaouais qui redevint une grande
voie commerciale. Via cette route, Ie
commerce s'etendait maintenant de Ja vallee
du Mississippi jusqu'aux pieds des Rocheu
ses. Etant a proximite de Montreal, aucun
trafiquant ou explorateur ne s'arretait dans
la region, si bien qu'iI ne s'y fonda pas
d'eta blissement permanen t. Une ordon
nance d u gouverneur fran~ais defendait
d'ailleurs aux habitants de s'etablir en amont
de Montreal afin de mieux controler Ie
commerce des fourrures. Cette politique se
maintint jusqu'a la fin du Regime fran~ais,

en 1760.
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Apres la Conquete, les trafiquants
anglais remplacerent les trafiquants fran~ais

sur l'Ou taouais, Reunis dans la compagnie
du Nord-Ouest en 1783, ils remontaient la
riviere a chaque printemps a la recherche
de pelleteries. Quelques-uns, dont Alexander
Henry, ont laisse un recit de leurs expedi
tions qui nous renseigne sur la region.
Henry remarque que Ie sol de la rive sud
semble fertile, que les terres hautes sont
couvertes de fon~ts, que les terres basses
sont submergees et que Ie gibier est tres
abondant. Ces renseignements transmis
aux autorites britanniqu€s devClient trouver
leur utilite lorsque se presenta l'emigration
des Loyalistes.

La creation du cornte

Malgre plus de 150 ans d'exploration et
de commerce, vers 1780, la vallee de
l'Outaouais etait toujours inhabitee par les
Blancs. La principale raison de cette deser
tion residait dans la politique des compagnies
de fourrure, d/ailJeurs endossee par les
gouvernements, Ces compagnies tiraient
des revenus tres importants de la region
et craignaient que l'etablissement de colons
menace leur monopole.

L Bralllt, "I' "/, P 15



La guerre de J'Independance americaine
vint cependant modifier la situation. Cette
guerre, qui debuta en 1775, eut pour effet
de chasser des Etats-Unis des milliers de
colons restes fideles a l'Angleterre. A la fin
du conflit, en 1783, environ 35 000 de ces
Loyalistes avaient deja traverse la frontiere
americaine pour s'etablir au Canada. La
majorite d'entre eux elirent domicile dans
les provinces maritimes tandis qu'environ
10 000 s'etabliren t en On tario, Ie long du
Saint-Laurent superieur. Le gouvernement
bri tan nique se mon tra tres prod igue a
l'endroit de ces immigres. II se mit en quete
de terrains propres a la culture, puis il
executa les leves et distribua les terres
gratuitement. Ces Loya1istes etant tres
dem u nis, Ie gouverneme n t leur assura
aussi Ie transport, des vivres pour deux ans,
des outils pour construire leurs maisons, des
instruments aratoires, du betail, des
semences et toute I'aide gouvernementale
necessaire.

Depuis 1774, Ie territoire ou s'etablirent
ces nouveaux colons relevait toutefois de la
juridiction de la province de Quebec. L'Acte
de Quebec avait, en effet, agrandi Ie terri
toire de la province qui comprenait mainte
nant tous les Grands Lacs jusqu'aux f1euves
Ohio et Mississippi. Les lois fran<;:aises et la
religion catholique etaient en vigueur partout
sur ce territoire. L'arrivee de ces Loyalistes

eut cependant pour effet de modifier la
composition sociale de fa province qui
comptait maintenant deux ethnies impor
tantes ; l'une de langue fran<;:aise et catholi
que, 1'autre de langue anglaise et protestante.
Dans ces conditions, il est logique que ce
dernier groupe, qui avait toujours vecu sous
Ie « common law», exerce des pressions
pour que Ie gouvernemen t apporte des
changements a ux lois et au systeme admi
nistratif. Au cours de l'annee 1788, les
partisans et les adversaires d'une r€forme
constitutionnelle accumulerent petitions
sur petitions dans l'espoir de demontrer que
leur parti representait l'opinion de la
majorite. En 1791, apres plusieurs enquetes
et sous la pression des marchands anglais du
Canada, Ie gouvernement imperial acquies<;:a
finalemen tala demande du groupe anglo
phone. En vertu de l'Acte constitutionnel,
Ie gouvernement britannique divisait alors
I'immense territoire de la province de
Quebec en deux parties: a f'est Ie Bas
Canada ou Quebec; a I'ouest Ie Haut
Canada ou Ontario. La riviere Outaouais,
dans sa partie inferieure, marquait la
frontiere entre les deux provinces. Le
territoire, qui forme aujourd'hui Ie comte de
Russell et qui jusque 1.3 avait toujours
appartenu a la province de Quebec, meme
avant 1774, passait ainsi a l'Ontario.7
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En 1788, Ie gouverneur Carleton avait
divise Ie territoire a I'ouest de Montreal en
quatre districts portant les noms de
Lunenberg, MeckJenberg, Nassau et Hesse.
La region qui allait former Ie comte de
Russell etait alors comprise dans Ie district
de Lunenberg. En 1791, lors de la premiere
session du parlemen t du Hau t-Canada, les
quatre districts devinrent respectivement
ceux de Eastern, Midland, Home et Western
L'annee suivan te, Ie lieu tenan t-gouverneur
Simcoe subdivisa ces districts en 19 comtes.
En vertu de la loi, chaque representant de
comte avaitla responsabilite d'organiser et
de commander !a milice et Ie privilege de
recommander des magistrats. Le territoire
du comte de RusselL qui n'existait pas
encore, etait incorpore dans Xes comtes de
Stormont, Glengarry, Grenville et Dundas
qui etaient compris dans Ie district Eastern.
En 1798, Ie gouvernemen t crea quatre
nouveaux districts portant Ie total a huit
pour Ie Haut-Canada. Ces districts furent
divises en 24 comtes et 158 cantons. Finale
ment, Ie 1er janvier 1800, la subdivision du
comte de Stormont donna naissance au
comte de Russell. 8 II se composait des
cantons de Clarence, Cambridge, Cumber
land, Russell, Osgoode et Gloucester. II fut
ainsi nomme en l'honneur de Peter Russell,
membre des Conseils executif et Jegislatif
du Haut-Canada et gouverneur par interim
de 1796 a 1799.
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Le peuplement

Le peuplement de la region est Ie
resultat d'une immigration massive vers les
terres nouvelles de l'Outaouais, autant du
cote quebecois qU,On tarien. Jusque vers
1850 toutefois, Ie developpement du comte
de Russell ne connalt pas Ie meme rythme
de croissance que celui des comtes voisins.
Lors de sa premiere visite dans Ie canton en
1848, Mgr Guigues s'etonne que [es Protes
tants ne se soient pas encore accapare des
terres hautes du canton de Russell comme
ils l'ont fait dans Cumberland. 9 L'absence de
voies de communication et les terres basses
et marecageuses qui eloignent l'element
anglophone sont les deux principales raisons
de ce retard. En plus de ces deux motifs, il
fau t aussi noter l'absence de depenses gou
vernementales dans Ie domaine public et Ia
si tuation geographique de la region qui la
place a ['ecart des grandes routes commer
ciales et des voies d'acces pour les immi
grants. II faudra attendre l'arrivee des
Canadiens fran~ais, vers Ie milieu du XIXe

De 1763 .J 177•. I" frontiere ouesl de la province de Quebec eta,t
detinie par un€' l.gne reliant Ie Idf Nlp~sslng a I'endrmt au Ie 45e
parallel€' roupe fe Sai.nt·l.J~. rt'nt ;Olt d,~n~ If'S enVlfons de Cornwall
CeLie demMcal,on paS,.il .; quelqu", kik'melres au ,ud-ouest de
1·.KLue! COnti'; de Russell qui se IrouvaiL done d.ns I. province de
Quebec

St"/,,I,·, or Upper (n'lnd,?, 38 George III, 1798, c. 5.

D G. Ca.rtwrighl, Frllj(!J (r/l!ljL/lim (.",f,)J /"(lJr(l11 111 ErfslfOl Onlarlo ,~

19/0. " ,,,,d~ ,,{ P'or", "lid r"lfron, These de PhD" Western. 1973,
p 269



siecJe, avant que Ie comte n'atteigne un
rythme de developpement comparable a
ceux de Stormont, Prescott et Glengarry.

Le rencensement de Ia population
effectue en 1801 ne revele aucun habitant
dans Ie comte lO C'est la guerre de 1812
1815 entre les Etats-Unis et I'AngIeterre
qui sert de moteur au developpement de
Russell. Deja a cette epoque, c'est Ie cours
du fleuve Saint-Laurent entre Ie Bas
Canada et Ie lac Ontario qui determine Ia
frontiere canado-americaine. Si jamais les
Americains parvenaient a maitriser ce
secteur, ]'interruption des communications
fluviaJes aurait pour effet d'isoler Ies deux
provinces et de menacer serieusement Ia
survie du pays. Comprenant )a faiblesse de
cette position, I'Angle terre adopte deux
mesures visant a corriger la situation:
arreter Ie defrichement de la rive nord du
Saint-Laurent afin de creer pour I'envahis
seur eventuel un rideau infranchissabIe
de Foret vierge et ouvrir une nouvelle route
entre Ie Bas-Canada et Ie Haut-Canada via
la riviere Outaouais Cette derniere mesure
exige Ia colonisation de Ia vallee de I'Ou
taouais, la construction sur la riviere de
canaux lateraux aux endroits coupes de
rapides et la creation du canal Rideau reliant
l'Outaouais au lac Ontario

Bien sur, ces projets requierent une

main-d'c:euvre nombreuse. Le contexte
historique est cependant favorable puisque
Ia guerre a provoque un accroissement
considerable des effectifs mili taires. Apres
la signature de la paix, p)usieurs de ces
soldats sont r€formes ou licencies. Certains
s'etablissent sur les terres qui leur sont
concedees pour accroitre la defense du
territoire, tandis que d'autres trouvent des
emplois dans les chan tiers de construction.
De plus, a compter de 1819, Ie Haut-Canada
est envahi par I'immigration massive des
lrlandais qui fuient leur pays aux prises avec
Ia famine. Ce phenomene demographique
est d'ailleurs encourage par Ies autorites
britanniques qui voient dans cette immigra
tion un moyen efficace de creer un contre
poids a Ia puissance americaine tout en
freinant I'expansion des Canadiens fran~ais

vers l'Ouest. Ces deux apports, joints au
commerce du bois alors en pleine expansion
en raison du blocus continental qui prive
I'AngIeterre de ses ressources europeennes,
fournissent donc une main-d'c:euvre abon
dante a la realisation de ces projets. Pendant
plusieurs annees, la region bourdonne
d'activite. A j'achevement des travaux,
plusieurs soJdats, immigres et bucherons
s'etabliront dans Ia region, devenant autant
de c Ions.

H Beluen. JIIi(.~((({It'(I' H!s(c'n(rl,' Afl'h 11,1/!/{' C1UI'III':' 1'( Stt1fnIOtf( O[{lIr1',t~ :ulli
G/I''',~(If1Y J:'n~"l Prl's.,'J! ,,'rd R.'4~:-ril .>llrr1nr.ftll "r Ill/' :Ull~r"irJ,'rl

f'l1!!J~ c),' /!Jr DOtltn:MII 1\1 ((II'fllfll 1831, Port Elgin. Ross Ct.Hl'lmm·,

1972, p. 58.
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Ces immigrants fon t fa ire des bonds
prodigieux ala population du Haut-Canada :
en 1806, la province ne comptait que 70718
habitants alors qu'en 1825 Ie chiffre passe
a 157923 et a 952000 en 1851. 11 Malgre
tou t, Ie com te de Russell n'est encore que
legeremen t en ta me. Cest par Cumberland
que se fait la premiere trouee dans les
annees 1820. En 1824, la population du
comte s'eJeve a 183 habitants, tous de
langue anglaise, alors que celie de Prescott
est de 2377. 12 Trois ans plus tard, Duncan
McDonnell, un arpenteur de la Canada
Company qui possede des terres dans la
region, declare au sujet du canton de
Russell :

Tffr lands gr)lually irJdiffererll, largr 5wamps
in il will, while sandy hollom; lI11're is orlly
011/' spiller irJ ii, a Mr. Loucks, who lnllil a
mill 011 Ilrr (aslere (sic) river; /here are no
roads in il. This lowr/ship has la/ely lieen
lowled hy emigrants .from Seal/and arid
mililia'l1Ifrl who served during lire lasl w(/r
wilh Ihe Uniled Siaies D

En 1831, Ie comte totalise 669 habitants.
Six ans plus tard, iI en compte 2868 grace a
l'addition de la partie inh§rieure du comte de
Carleton en 1834.14 Cette population se
compose en tn?s grande majorite d'Ecossais
et d'Iriandais etablis sur les terres hautes du
comte. Cette preference dans Ie choix d'un
site d'etablissement explique, en partie, Ie
plafonnement de la colonisation britannique
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dans la region. Ces terres sablonneuses
sont fertiles mais limitees en superficie.
Meme si elles sont bien drainees, il faut les
engraisser et les debarrasser des roches.
Une fois toutes ces terres hautes occupees,
les Anglais ne pourront se resoudre a
s'installer sur les terres basses et ils iron t
s'etablir ailleurs en Ontario.

Le veritable essor de la population dans
Ie comte ne prend naissance qu'avec I'arrivee
des Canadiens fran\ais. En 1821, les
resultats d'une enquete etablie par Ie gou
vernement du Bas-Canada au sujet des
terres de la Couronne non concedees reve
laient que tres peu de familles canadiennes
fran\aises avaient choisi de s'etablir sur les
terres du Haut-Canada. En fait, ce nombre
se situait aux environs de 2000 dans tout
l'Est ontarien. 1s Grace a l'emigration
massive des Canadiens fran'rdis a u milieu
du XIXe siecle, ce nombre est porte a 7080
en 1851 dans les comtes de Prescott et de
Russell seulement 16 CcUe arrivee des
Fran\ais, encourages par la societe de coloni
sation de Mgr Guigues, correspond d'ailleurs

" A (k' Barbezleux. or "I. P 120

I~ Midwt Emard, SlIml-}Mqrtc'S II fll,bnoT, romlp II," IZr.l.~jl'U OrJ1nYro. ',I,. l(
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franc;aises ne comptaient qu'un enfant de
plus que les familles anglaises. 19 Cette diffe
rence, due a un mariage plus hatif, est trap
faible pour expliquer, meme en partie, une
croissance aussi rapide. Une explication plus
logique veu t que les Ca nadiens franc;ais
soient venus par families completes et non
en tant qu'individus a une epoque OU les
Britanniques, coinces dans les terres hautes,
quittaient la region La deuxieme moitie du
XIXe siecle correspond d'ailleurs a la fonda
tion des villages Francophones de Limoges,
Embrun, Casselman, Bourget et Rockland.

Au debut du XXe sieele, la tendance a la
francisation du territoire s'accroit davantage.
Les Canadiens franc;ais representent alors
68,4% de la population du comte de Russell
et 62,9% de celle du canton. 20 A compter
de 1910, la population totale du comte
connait toutefois une baisse importante. De
1911 a 1941, les populations du com te et du
canton diminuent respectivement de 19A%
et de 17,5%. De 21649 qu'elle etait en 1911,
la population du comte tombe a 17448 en
1941. Durant la meme periode, Ie can ton
passe de 3964 a 3269 habitants. Ces trois

Voir Ie I.bleau. p. 48

Ch"d C.ffield Canad,." hmll,es '" cultur;d conlext . hYPOLk~.·,.·<

from the Olld-nJneLeenth century, COml1il/llfCI1'lOn5 :1l5IrJnqut'~t ·l~'i"i,

p 59·60.
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"On a tente, a tort, d'associer cette
croissance phenomenale des Fran~ais dans Ja
region a leurs familIes nombreuses. En fait,
une etude recen te demon tre que les fa milles

Au debut de I'immigration des Quebecois
vers les terres nouvelles de l'Ontario au
milieu du XIXe siecle, Ja popula tion totale
du comte de Russell est de 2870 habitants
dont 688 Fran~ais, soit 24%. A la meme
epoque, au niveau du canton, Russell
compte 503 ames dont 77 Canadiens ou
15,3%. Trente ans plus tard, Ie comte
totalise 13080 habitants dont 7684 d'expres
sion fran~aise ou 58,7% et Ie canton 3458
residents dont 2108 Canadiens ou 61%.18

au ralentissement du mouvement d'immi
gration des Britanniques, si bien qu'en
I'espace de quelques annees, la population
d'expression franpise devance celJe d'expres
sion anglaise dans la region. Le geographe
Belden avait d'aiIIeurs prevu ce phenomene ;

At the present lime this influx is probably
more active Iha/7 nny other period: and ere
((rlOlher dewde goes by, the balance of power
will i/l nil probnbilily !tnpe passed from Ihe
grasp of the Anglo-Sax(n 10 the French
elemen! which has alrrndl/, in fncl, abolA!
bnlnnced thi' pol/licnl influence of !he English
spenking class, so far ns Ihe dend eloquence
of voles cons/ilules nn infllAence, whili' in somi'
innividunl townships Ihey vnslly prepondnmte
in ri'specl of nurnbers. 17
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decennies correspondent, au niveau inter
nationaLa deux guerres mondiales et a la
depression. Au niveau local, les annees
1920-1930 sont marquees par Ie declin de
l'industrie forestiere et de l'agriculture en
tan t que source d'emplois en raison de la
mevente des produits agricoles et la baisse
de leurs prix. Incapables de payer les taxes et
les redevances, les agriculteurs sont alors
dans l'obligation d'abandonner leurs fermes,
meme les plus fertiles. Devant ces condi
tions difficiles, plusieurs residents du comte
ten ten t leurs chances dans d'au tres regions
dont Ie Nord de l'Ontario. Au-dela de 1000
familIes auraient ainsi abandonne leurs
fermes dans Russell it cette epoque. II
semble toutefois que cette emigration ait
moins affecte les Canadiens fran~ais

puisque leur pourcentage par rapport it la
population totale s'est accru durant la meme
periode.

Dans les deux dernieres decennies, Ie
comte de Russell represente un cas particu
lier dans la region. Alors que presque
partout ailleurs Ie pourcentage de ('element
fran~ais est a la baisse, dans Russell, it cause
de I'exode des Anglais, la population
franc;:aise a atteint un sommet de 83,7% en
1971. 21 La population du comte de Russell
est aujourd'hui de 24 000 habitants dont
environ 80% sont francophones.
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L'administration

Contrairement au canton qui est une
division territoriale fixe, les hmites d'un
comte peuvent varier de fa~on considerable
selon qu'elles sont considerees sous un
aspect geographique, provi.ncial ou federal.
Si la premiere division est relativement
stable, les delimitations federale et provin
cia Ie evoluent constamment en fonction de
la croissance de la popu.lation. Pour cette
raison, un canton peut se trouver it l'interieur
des limites geographiques d'un comte
donne, tout en faisant partie d'un comte
voisin pour des fins electorales provinciales
ou federales. Ce sont ces caprice.s de la carte
electorale qui compliquent I'interpretation
des recensements de comtes. Russell est un
exemple caracteristique de cette complexite.
En 1958, Ie comte federal, qui englobait le
canton de Gloucester, comptait 96000
habitants alors que Ie comte geographique
en totalisait 18994. II est donc tn?s impor
tant Iorsqu'on fait I'histoire politique ou
administrative du comte de bien preciser le
niveau de la discussion.

A sa crea tion en 1800, Ie com te de
Russell ne compte que deux niveaux de
division puisque Ie gouvernement federal ne
fera son apparition qu'en 1867.

21 M Emard. op. {/I P 19.



L'histoire de [a division geographique
est tres simple. Compose a l'origine des six
cantons de Clarence, Cambridge, Cumber
land, Russell, Osgoode et Gloucester et de
quelques lIes de I'Outaouais, en 1838 Ie
comte de Russell perd les deux derniers
cantons qui sont annexes au comte de
Carleton. La modification suivante ne
survient que 132 ans plus tard, en 1970,
alors que Cumberla nd adhere a la Munici
palite regionale d'Ottawa-Carleton. Depuis
lors, Ie com te de Russell ne compte plus que
les trois can tons de Clarence, Cambridge et
Russell. Meme ce dernier canton est
aujourd'hui menace de glisser dans Ie
MROC. C'est du moins Ja conclusion du
rapport Mayo de 1976. Cette analyse est
tou tefois con trebalancee par une autre
etude realisee la me me annee et qui
preconise Ie maintien de l'appartenance du
canton de Russell au comte du me me nom. 22

Au niveau provincial, des sa creation
en 1800, Ie com te de Russell est uni au
comte de Stormont pour des fins de repre
sentation a Toronto D II renferme alors a
peine 100 francs tenanciers qui sont les
seuls a exercer leur droit de vote et qui sont
repartis dans les cantons de Clarence,
Cambridge, Cumberland, Gloucester,
Osgoode et Russell. Le premier represen
tant de Stormont-Russell au provincial est
Robert Isaac D. Gray de Cornwall qui

representait deja Stormont depuis 1797. II
faut toutefois attendre jusqu'en 1820 avant
que Ie comtE~ de Stormont ait une population
assez elevee pour lui permettre d'elire son
propre delegue a Toronto. Russell est alors
jumele au comte de Prescott pour fins de
representation provinciale.

Au plan judiciaire, une loi de 1816 avait
deja incorpore les com tes de Prescott
Russell dans Ie district judicia ire d'Ottawa.
En vertu de cette loi, les six cantons deja
mentionnes demeuraient dans Ie comte de
Russell mais les deux comtes etaient unis
juridiquement. La loi conferait aux Comtes
unis Ie pouvoir d'eriger un palais de justice
et une prison au chef-lieu de L'OrignaJ.

Donald R. Macdonell, un reformiste
de Baldwin, qui represente les comtes de
Prescott et de Russell de 1824 it 1834, est
Ie premier depute a etre elu sur un vote de
parti. Avant lui,les deputes etaient elus sur
leurs merites et leurs fortunes personnels.
Les campagnes electorales donnaient
sou vent lieu a des debats tres animes. La
vieiJle salle, qui etait situee au coin des rues
Notre-Dame et St-]ean-Baptiste a Embrun,
a ete Ie temoin de plusieurs de ces rencon
tres politiques OU chacun tentait de demolir

,.
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son adversaire, souven t au sens propre du
mot. Cette salle a brule en 1960.

Les elections on t parfois occasionne
quelques scandales dans Russell. En 1821,
le presiden t de I'election M. W. Fortune
avait annule plusieurs votes accordes a
David Pattie pour permettre a William
Hamilton de remporter la victoire. Ce
dernier prit son siege en Chambre mais
apres enquHe, les autorites constaterent
la fraude et Pattie fut declare elu, En 1858,
George Byron Lyon-FelJowes, depute
sortant, et John Loucks s'affrontaient dans
Russell. M. Lyon-Fellowes remporta la
victoire par une majorite de 14 voix. Une
enquete revela toutefois que Cambridge
avait enregistre plus de 300 votes alors que
Ie canton ne comptait que 75 voteurs.
M. Loucks occupa donc Ie siege al'AssembJee
legisJative et des sentences d'emprisonne
ment furent prononcees a I'endroit de
Lyon-Fellowes et quelques-uns de ses
organisa teurs.

A cette epoque les salaires des depu tes
provenaient des imp6ts payes dans Ie
comte. Ces montants couvraient a peine
les depenses mais la plupart des candida ts
etaient deja bien nantis. Jusqu'a 1a Confede
ration, Ie vote fut ouvert et public. Chaque
electeur se presentait devant les officiers de
I'election et devoilait oralemen t et en public
Ie candidat de son choix. Cette coutume
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donnait lieu a des si tuations chaotiques et
me me violentes. II arrivait souvent qu'un
electeur vende son vote dU candidat Ie plus
offrant. En tout temps, Ie president de
I'election pouvait faire connaltre les resultats
partieIs du vote. Certains votants atten
daient ]'heure limite avant de deposer leur
bulletin dans I'urne, Ce stratageme pouvait
leur meriter gros si Ie vote etait serre mais
ils ne retiraient rien si un des candidats etait
assure de la victoire.

En 1834, Ie comtE~ de Russell devient
une circonscr~tion electorale independan te
de Prescott, A cette occasion, on y ajoute
la partie inferieure de Carleton. Quatre ans
plus tard, la loi qui cree Ie nouveau district
de Dalhousie stipule que les cantons
d'Osgoode et de Gloucester, qui sont
compris dans 'Russell, continueront a payer
leurs taxes au district d'Ottawa tan t que la
population n'aura pas atteint Ie chiffre de
7500. Par la suite, Osgoode et Gloucester
paieront leurs taxes a u district de Dalhousie
comme l'ordonne la loi. 24 Le comte de
Russell se trouve ainsi ampute de ses deux
cantons les plus populeux. Cette modifica
tion se traduit par une baisse importante
des imp6ts per~us par Ie comte.

Les frontieres du comte provincial
demeureront inchangees jusqu'en 1931
~ ..



alors qu'une nouvelle loi restitue a Russell
ses deux cantons originaux d'Osgoode et de
Gloucester. Six ans plus tard, Ie comte perd
ses deux cantons les plus a I'est, Clarence
et Cambridge, mais garde Osgoode et
Gloucester. Les frontieres electorales
demeurent ensuite les memes jusqu'au
milieu des annees 1960. Le comte provincial
se compose aujourd'hui des cantons de
Russell, Cambridge et Clarence dans Ie
comte de Russell et d'Alfred, Caledonia,
Longueuil, Hawkesbury Est et Ouest et
Plan tagenet Nord et Sud dans Prescott.

Au plan federal, I'Acte de I'Amerique du
Nord britannique qui donne naissance a la
Confederation canadienne en 1867 ne
modifie en rien les frontieres originales du
comte de Russe.II, pas plus que les redistri
butions de 1872, 1882, 1892 et de 1903,
Toutefois, il faut alors elire deux represen
tants: un au gouvernement provincial,
j'autre au federal. Le premier depute de
Russell au niveau federal est ].A. Grant.

En 1886, ce comte est a majorite
Francophone et catholique. Cependant,
I'element anglophone contr61e toujours les
affaires federales, provinciales, municipales
et scolaires, Dans un souci d'equite et de
justice, les deux ethnies s'entendent alors
pour deleguer un representant anglophone
au gouvernemen t federal et un Francophone

au niveau provincial. En raison de ce pacte
d'honneur qui sera respecte pendant 40 ans,
en 1886, Alex. Robillard devient Ie premier
depute Francophone de Russell au niveau
provincial alors que Je liberal William
Cameron Edwards occupe Ie siege federal
I'annee suivante. 25 Au plan federal, cette
victoire de 1887 dans Russell marque
d'ailleurs Ie debut d'un tres long regne
liberal qui dure toujours. Russell est aujour
d'hui Ie plus vieux comte liberal au pays.

Les premieres modifications apportees
aux limites du comte de Russell pour des
fins electorales federales datent de 1931
alors que Ie canton d'Osgoode passe sous la
juridiction de Carleton. En 1966, un autre
remaniement de la carte electorale cede le
canton de Gloucester a Carleton, tandis
que Russell est uni aGlengarry et aPrescott,
a I'exception du canton de Charlottenburg
et du village de Lancaster.

Au plan municipaL de sa creation
jusqu'en 1841, l'administration locale du
comte de Russell a releve de quelques juges

23 En 1925. les delegue, " 13 convention liberale designenl Edwards
pour succeder " I'Honorable ChMles Murphy' nommc au Sen"1 En
raIson de la crise flU slqet de I'enselgnement du fran\,ais en Ontario,
les Canadlens frMI~,"s s·opposenl. pour la prem,,'re fois.'\ la comilda·
lure d'un Anglills pour les represenler a Otlawa lis Sf reuolss{'nl
• Bourget et cholSissenl Alfred Goulet, un marchand d", j'",ndroll,
corome candida I Gordon Edwards se rellfe el Goulel remporle I.
vlCloire OepUis lors, Ie comle de Russell. loulours ell' represente
pelf un Frilnco ontarien d OUawa
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de paix ou de magistrats nommes par le
gou verneur. En 1841, une loi municipale
inaugure les conseils de districts composes
de representants des cantons. Les comtes de
Prescott et de Russell sont alors reunis sous
I'administration d'un seul conseil municipal
comm un. La premiere session du Conseil de
district d'Ottawa, dont Russell fait partie,
a lieu a L'Orignalle 8 fevrier 1842. Toutefois,
Ie representant de Russell n'assiste a sa
premiere reunion que Ie ler aout. 26 La loi
du 6 aout suivant, qui impose une amende
de 1 Livre aux conseillers absents sans
raison, a peut-etre incite ce zele represen
tant du peuple a faire preuve de plus
d'assiduite.

Le ler janvier 1850, les conseils de
districts sont abolis et les comtes deviennent
les seules unites administratives reconnues.
Les membres du conseil de comte viennen t
des conseils de cantons qui ont aussi leurs
gou vernemen ts. Lorsque Ie nom bre de
proprietaires est inferieur a 100, un canton
doit s'unir a son voisin pour deleguer un
representant. C'est 1.1 l'origine des cantons
unis. Avec l'accroissement progressif de la
population, chaque canton en vient a dele
guer son propre mandataire. Cest ainsi
qu'on assiste a la creation des Municipalites
de Cumberland en 1850, de Clarence en
1854 et de Cambridge et de Russell Ie ler
janvier 1857.
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Un conseil de canton se compose d'un
prefet qui siege egalement au conseil de
comte et de qua tre conseillers. Lorsque la
population d'un canton depasse 1000
habitants, /'un des conseillers devient sous
prefet et a Ie droi t de sieger au conseil du
com teo Un sous-prefet addi tionneI est
designe pour chaque tranche supplemen
taire de 1000 habitants. En raison de ce
systeme de representation proportion nelle,
la population est aujourd'hui surrepresen
tee au niveau municipal. En incluant les
con seils de villes et de villages, I'electora t des
Comtes unis de Prescott et de Russell est
main tenant gouverne par 18 conseils
m unicipa ux. Z7

Le Conseil actuel du canton de Russell
se compose du prefet Gaston Patenaude, du
sous-prefet Albert Bourdeau et des conseil
lers Leo Marion, Claire Desormeaux et Jean
G. Brisson. Ses fonctions consistent a offrir
une gamme de services qui comprennent la
recreation, la planification, la cour de
revision, Ie service des incendies, les
chemins, J'administration et les finances.

Munlcip.lil" du canton de Russell Minute' du Conseli des Coml",
unlS. 1846.

I" C. Su nderland. op "I. vol. 2. P 8



Liste partielle des prefets de la Municipalite
du canton de Russell

Les deputes de Russell a l'epoque du Haut
Canada et de I'Union

William Craig,
M.R. Petrie,
Peter Bolton,
W.l. Helmer,
Peter Bolton,
Antoine Paquette,
McDirmid,
Cyprien St-Onge,
McDirmid,
AntOine Paquette,
Treffle Emard,
Wilham Argue,
Cyprien St-Onge,
An toine Paquette,
Cypnen St-Onge,
Emile Menard,
Treffle Emard,
Emile Menard,
Felix DignJ.rd,
Treffle Emard,
f-elix Dignard,
Adrien Unger,
Mederic Bouchard,
GuillJ.ume Emard,
Mederic Bouchard,
Emile B. Brisson,
Anastasse Gregoire,
LIOnel Brisson,
Ernie Burton,
Bernard Pelot,
Gaston Patenaude,

1864
1884

1885-1886

1887
1888-1889

1890
1891-1895

1896-1897

1898-1901

1902-1903
1904-1905

1906
] 907-1908

1909-1910
19] 1-1913

]914-19] 5

1916-1918

1919
]920-1921

1922
] 923-1926

1927-1937

1938-1940
1941-1943

1944-1949
1950-]951

]952-1961

1962-1963

1964-1972

1973-1974

1975-

Haul-Canada

Robert Isaac D. Gray,
D'Arcy Boulton,
John Brownell,
Abraham Marsh,
John Beikie,
Philip Van Koughnet,
WilliJ.m Hamilton,
David Pdttie,
Donald R. Macdonell,
Thomas Mackay,

Union

WillIam Henry Draper,
William Stewart,
Archibald Petrie,
George Byron Lyon-FellowE's,

John Loucks,
Robert Bell,

1800-1804

1805-1808
1808-1809

1810-1812

1812·1816

1816-1820

1820

1821-1824

1824-1834

1834-1841

1841-1843

1843-1844

1844-1847

1848-1859

1859-1861

1861-1867
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Deputes federaux du cornte de Russell: 1867-1980

Elections Pari is Gouvernements

1~b7 COl1servateur on~ervaleur

IBn CQnservaleur -onservateur

1874 Liberal Liberal

J 78 onservabeur Co Sl'rvaleur

1882 onservaleur Con .prvaleur

1887 Liber.11 Con<,'rvateur

HI'll Liberal onsen',1teur

1896 Liberal iberal

1900 Li " ~I Llb'ral
1903 1 iberal Liberal

1904 LIberal Liberal

190B Llbpral Liberal

1911 Libera) Conser va leur

1"17 Liberal COo'ition

1<,111 Llb'TaI Liber,,!

192 liberal Libpral

1926 Goulet LIberal ,iberoll

1930 Goulet Liberal Conserva leur

1935 Goulet l.iberal Liberal

lQ40 A. Goulet Liberal Liberal

194$ J O. Gour Lih~ral Liberal

194 0 ) O. Gour Liberal L,b'rt1

1953 ).0. our Liberal lIberal

1957 I our Liberal on ervateur---- -1 58 1.0 Liberal onservalellr

1Q59 1'. Tardif Liberal Conserv,lteur

1962 P. T~rJif Lil>f.ral ns('rvatellr

1963 P, Tardif L, er,,1 Lib1!ral

1965 P Tardif Liberal L.bf'.ral

lQo8 V. EthIer Llberal ibtr~l

1972 D. EthIer LIberal Llbtl I

1974 D. Ethier Liberal Liberal

10 7Q 0 Eth r Liberal Conlkrvatellr

1980 1). Ethier Liberal L,b';r<\1
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Deputes provinciaux du corote de Russell 1867-1980

unserv.) tl'lJr

Cunc;,prvateur

Parlis Gouverneme;;;

liberal Union

Liberal J{eforn1JSte

onservateur Liberal

onservilleur l,bp, ..1

c.:ons~rvateur LIberal

LJ eral LIberal

L.lb ral I ,opr"l

Liberal 'iberal

Liberal Liberal

Liberal Lib ral

Liberal Cnn!>l!rva lellr

Liberal onsen Meu/"

LIberal Cvn;ervateur

Liberal Co servateur

Liberal UrlIted F" rmt>rs

Liberal C,- nbervoJleur
-
L,ber,,1 Consf'rV'~teur

COIl_ervateur onsel"v.Heur

LlberJl Liberal

Lit-prill Llb~r.J1

Liheral

Liberal

Lo ojerV.?ltt:li'r

onservatcur

Conservateur

Const>rv~leur

Conservaleur

Elections Depule~

1M7 Wliil",n Craig

1671 William Craig

lH75 Ad.1m j. Baker

1879 Adam ). BakfT

1 !lJ Adam J. Baker

/886 Alex Robillard

11\<JO Alex. RobiJlard

1894 Alex. Roblil.]rd

IM8 l)ne~lme G lbord

1902 Onesime -llibord

1905 Dama'" Racine

1908 Darnast> Racine

1911 Dam,lse RaCine

1914 Damase Racine

191.<J Damase Racine

1<J;>J A. BeJ~l1ger

1926 A. Bel,1n~ r

19Z<J CA. egulIl

1934 A. O",;rosl€rs

1937 R Be ,in---
1943 R, Begl/1

1945 R. Begin

11141l ).0. Nault

1951 J D. Nault

1955 Lavergne

1959 G Lavergne

19D3 ,,\ B R Lawrenc

1°67 ).A B{<!Mlg,,,

10 71 JA. Bdan~er

1°7'5 jA. ~elanger

1<J77 j ..A Belanger
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Progres de la population dans Ie comte et Ie canton de Russell

Eo (4,S,Mp l

, fr, dans
Ie canton

05.3";:)

2101' (61, (W,)

2445 (&2,~"o)

2257 \69,0",1

C. fro dans
,Ie cornte

1')~

.3/W

.3 6 8 (23,<)°'0\

HH4

1.339

3458

3918

3. 5

J'lM

3757 10765 (79,J''Io)

337?- 14 64'l (79,7~,o)

32 Q 13 'lE8 (80,7",,\

Cantoni nnees Cornte

U~20 -200

1 2'\ 183

182.7

1831 66G

0 286

1841 3231

1842

1850 2 70

1851

1856 6J.84

]557 MO~

1861 6824

1871

1881 13 \~Q-
1891 11\ ZSG

]q{J1 20282

1911 21649

19n 21121

19. I 18487

1941 17H

1951 17000

1961 W892

l'l71 162M"

IIC'JI,_ !In ,I.,5.t'
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Composition du comte aux plans geographique, provincial et federal

Provincial federal

Cl a Lu R 0 G

CI Ca eu R

1 Ca u R

CI Ca Lu R
CI Ca Lu R

o Ca u R CI Ca Cu ROC

CI Ca Cu R CI Ca Cu R 0 G

CI Ca Cu R CI Ca Cu R 0 G

CI Ca Cu R CI <-" Cu f< 0 G

CI Ca CLI R CI ., Lu ROC

C] Ca CU R I a Cu ~OC

CI d CU R 0 G

Geographiqu~Annees

190. CI c., Cu R

1895 I a Cu R

l1W7 CI u R

1914 CI C. Cu R

1887 Cl Ca 'u R

1 37 CI Ca Cu R

19 51\ CI Ca Cu R

1%4 CI Ca Cu R

1966 Ci Ca Cu R CI CI Pr CI C~ R

1845 CI Ca Cu R
1851 ct Ca u -R--------------------------------

1877-------- CI La u R

1()24 CI ('" Cu R----------1931 'I Ca Cu R

193 CI Ca Cu R

1970 CI a R -I - .• CLI R Pr GJ Pr CI Ca R
------------------:--------------
197 U a R CI Ca R Pr CI Pr CI Ca Cu R

-----------------:::-:-::--::-------------,,-,-----::----,-------------=c:_=_
1980 Cl La R Cl (., R Pr CI Pr CI Ca Lu R

CI = Cia rence
Ca ~ Cambridge
eu = Cumberland
R = Russell

o = OsgoodI'
C = Clouce,ter
CI = Glenga rry
Pr = Prescott
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Deuxieme partie

Le village



Chapitre I

La toponymie

T e village d'Embrun, que traverse la riviere
LCastor a quelques kilometres au sud-est
d'Ottawa, est situe presqu'au cceur du
canton de Russell, dans Ie comte de Russell.
Ce comte est Ie plus fran~ais d'Ontario. Les
noms d'Embrun et de Castor temoignent
encore aujourd'hui du fait fran~ais de ce
territoire en 501 ontarien.

A I'origine, les colons s'appelaient les
Gens de la Riviere-du-Castor a cause de la
riviere qui traversait leurs terres. Ces gens
du Castor font d'ailleurs l'objet de quelques
pages du livre de J.B. Proulx, L'enfanl perdu
el relrouve, ecrit en 1887. Bien que les pre
mieres families soient arrivees vers 1845,
ce n'est qu'en 1857 que Ie jeune missionnaire
Fran<;ois Michel, nouvellement venu de
France, suggere un nom de son pays pour la
jeune colonie. Natif de l'Embrunais, il estime
qu'un beau nom historique, it belle sonorite,

irait bien it ce village naissant. 11 l'appeJle
Embrun en souvenir d'une commune des
Hautes-Alpes, son pays d'origine. Deux ans
plus tard, Mgr Guigues choisit Saint-Jacques
comme patron de la paroisse pour comme
morer la venue d'un tres grand nombre de
familIes originaires de Saint-Jacques-de
l'Achigan au Quebec.

Il n'est malheureusemen t pas aussi
facile de retracer I'origine du nom de la
riviere qui garde a souhai t la memoire des
castors, Bien que Ie cure Forget pretende
qu'on l'ait nommee ainsi en souvenir de ces
industrieux animaux qui vivaient Ie long de
son cours, cela n'expJique pas pour autant
a qui l'on doit l'origine de ce nom. I Certes
pas aux premiers habitants francophones,

J -U Forget et E.J Audalr, HjSr(llrf dp Snr,lJ-}rlrql11'S rl El11brulI, OUawa,
lmpflmefle d'Oltawa. 1910. p 26
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puisque la riviere Castor est deja connue a
leur arrivee. Le geographe H. Belden parle
en effet des premiers colons anglais du
canton d'Osgoode qui remontent la riviere
en tralneaux, des l'hiver 1826-1827, avec
leurs families, pour aller s'etablir Ie long de
la Castor a la hauteur de Metcalfe. Ces
colons avaient repere ces terres lorsqu'ils
etaient venus bucher dans les chan tiers Ie
long de la riviere. M. Belden souligne ega le
ment qu'avant I'arrivee des colons, les
castors avaient ete a peu pres extermines
par les coureurs de bois et les Indiens qui
les piegeaient pour la traite des fourrures.2
Bien su r, en 1845, il reste des vestiges des
cabanes des castors et encore passablement
de ces animaux, mais rien de comparable ace
qu/on y retrouvai t a I'epoque du commerce
des fourrures. Sans doute, devons-nous ce
nom it sonorite aussi fran<;aise, a des
trappeurs Francophones qui sont venus dans
la region pour Ie compte des compagnies de
la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest. Un fait
reste inexplicable. Pourquoi les colons
anglais comme M. William York et Ie colonel
McDonelL qui viennent s'etablir dans Je
can ton d'Osgoode au debut du XIXe siecIe,
conservent-i1s un nom fran<;ais pour
designer cette riviere? nest etonnant qu'elle
ait pu garder ce nom alors qu'elle sillonne un
terri toire d 'a bard peu pIe par des An g la is.
Serait-ce un heureux presage, puisque ce
sont surtout des gens d'expression fran<;aise
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qui viendron t s'etablir Ie long de son cours.

H Belden, IJIw:;.lralrd h,:i/oncrr,l rdlns 0,1 1hr CCl/PIIV o{ Carl.-Jon, Toronio.
H Belden. 1879. p 37



Chapitre II

L'etablissement

Comme nous ['avons deja mentionne,
les colons Francophones qui viennent

s'etablir dans la region d'Embrun, au milieu
du XIXe siecle, ne sont pas les premiers a
convoiter cette region. II y a d'abord eu les
coureurs de bois en quete de fourrures. IIs
furent suivis par les bucherons anglais et
franc;ais qui parcoururent la vallee de Ja
Petite-Nation-du-Sud et celles de ses
affJuents, les rivieres Castor, Scotch et
Brook, a la recherche de pins et de chenes.
Puis, a la fin du XVIIIe siecle, Ie gouverne
ment britannique, aux prises avecla revolu
tion americaine, encouragea fortement les
Loyalistes qui desertaient les Etats-Unis, et
plus tard les emigran ts irlandais et ecossais,
as'etablir en Ontario. Toutefois, ne pouvant
se resoudre a exploiter Jes terres basses,
cette colonisation anglaise a tteignit tres
rapidement un pJafonnement dans l'Est. Ces
colons quitterent bient6t la region pour

s'etabJir ailleurs. Malgre les habiles mesures
prises par Ie gouvernement britannique
pour former une colonie exclusivement
anglaise, cette terre de rEst ontarien lui
echappa donc et fut destinee, par un etrange
retour des choses, a revenir aux mains des
Franc;ais, ses premiers decouvreurs.

L'arrivee des Franc;ais a partir de 1845
change radicalement I'aspect du territoire.
Ces courageux colons, ayant abandonne
famille et pays, rem on tent la riviere Castor
pour venir s'etablir sur les terres basses du
Ha u t-C.l.nada. La majori te des fam illes
d'Embrun sont originaires du Bas-Canada.
Elles viennent surtout de Montreal, Beau
harnois, Vaudreuil, Joliette, des Laurentides
et des comtes de la rive nord de l'Outaouais.
Plusieurs raisons les inciten t a quitter Ie
Bas-Canada pour emigrer vers une province
majoritairement anglaise.
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Le developpement du comte de Russell
et par consequent d'Embrun, fait partie
d'une importante immigration des Canadiens
fran~ais vers les terres nouvelles de
['Outaouais. Le Bas-Canada, acette epoque,
est aux prises avec des difficultes demogra
phique et economique serieuses. Les Cana
diens croissent a. un rythme tres rapide : de
511922 qu'i1s etaient en 1831, ils passent
a 690782 en 1844 dont 46% ont moins de
14 ans. 1 De plus, ces jeunes ne peuvent
acquerir des terres en dehors des seigneu
ries, puisqu'elles ont ete concedees a des
amis du regime ou a des militaires qui ont
defendu les intert~ts britanniques contre les
Etats-Unis. Ces nouveaux proprietaires
refusent de les exploiter en attendant que la
valeur augmente pour les vendre a gros
prix. L'Assomption est un bel exemple de ce
cul-de-sac: la localite compte 100 familIes
sans terre et 600 jeunes de 21 ans qui ne
peuvent en obtenir. 2 Les seigneuries des
bords du fleuve Saint-Laurent n'offrent
guere plus d'espoir de survie. Une main
d'CEuvre surabondante, I'absence de routes
pour ecouler les surplus de la ferme, des
terres surpeuplees et, par surcrolt un
manque de connaissance des techniques
agricoles, provoquent une deterioration
des terres cultivables. 3 Les seigneuries ont
ete tellement divisees de pere en fils, que les
jeunes couples se voient octroyer un lopin
de terre a peine assez grand pour y cons-
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truire une maison et cultiver un jardin. 4 Ne
pouvant vivre decemment, iI ne reste qu'une
solution: s'expatrier. A ce probleme de
surpopulation, vers 1830 s'ajoute la tres
forte baisse de la production du ble qui est
atteint par une maladie. De 3404756
boisseaux en 1831, la production tombe a
942835 en 1844 5 Pousses par leur forte
natalite qui les oblige a rechercher de
nouvelles ressources et a exploiter de
nouvelles terres, c'est par milhers que les
Canadiens du Bas-Canada se mettent en
route pour venir conquerir les terres libres
du Haut-Canada.

Dans une certaine mesure, c'est Ie
c1erge catholique qui a joue Ie role d'agent
des terres au debut de la colonisation a
Embrun. Guide par ses missionnaires qui
avaient identifie Jes meilleures terres
susceptibles de faire vivre une popula tion,
Mgr Guigues fonde en 1849, une societe de
colonisation qui vise a encourager les
Canadiens fran~ais a venir s'installer sur les
terres vacantes du Ha u t-Canada. Les terres
de la riviere Castor sont vite reperees

W H I'orkel. A new look JL unc."t In Lower C.n"dJ in the 1830'5.
Crlllll,f'llll I-llstonHl; ;{ri','l'iC r(~L XL, L9~9, p, 211.

I/n,i. p 214

DC CHlwright. "F'. (iT. P -'I

W.H Parker. "j' ,;1. p 212

J-U ForgeL, 01' 01. P 18.



comme etant riches et ferti]es. Bon nombre
de Canadiens, ayant travaille dans les
chan tiers et it la construction du canal
Rideau, connaissent deja cette region de
l'Outaouais. Derniers a entrer dans Ie
mouvemen t d 'emigra tion vers Ie Ha u t
Canada apres les Britanniques et les
[rlandais, les Canadiens se concentrent donc
dans rEst ou leur langue et leur religion les
isolent mais font leur force.

Plus familiers avec la topographie et les
techniques de culture adaptees ace genre de
soL les Canadiens qui arrivent par familles
completes s'approprien t, a bon prix, les
terres basses composees d'argile tres fertile
mais mal drainees que les Britanniques ont
neglige de cultiver. C'est ainsi qu'en 1845,
les familIes Ayotte et Gignac, respective
ment originaires de Joliette et de Levis,
s'installent sur des terres qui bordent la
riviere Castor a I'endroit qui s'appelle
aujourd'hui Embrun.

S'etablir Ie long de cette riviere n'est pas
de tout repos. D'apres les plus anciens
d'Embrun, les premiers colons se rendaient a
la Castor en empruntant des chemins de
chantiers qui longeaient Ie cours d'eau. 115
n'apportaient avec eux que Ie strict
necessaire, quelques objets personnels, de la
nourriture et parfois une vache. Le cure
Forget raconte que ces premiers colons, en

arrivant ici, n'ont trouve qu'une Foret vierge
tres epaisse, traversee par une riviere aux
eaux plus volumineuses gu'aujourd'hui et de
couleur jaunatre rappelant Ie Tibre. 6 Le pays
est toutefois rempli de promesses : la riviere
regorge de poissons tres varies, Ie gibier
foisonne dans les bois, en particulier la
loutre et Ie chevreuil, et la qualite des
arbres, du pin, de I'epinette, du bois franc,
du cedre, laisse soup.;:onner la fertilite du
501. Cependan t, it n'est pas facile de tracer
des routes, de faire des chemins et de
defricher un coin de terre a travers les
broussailles et les arbres plusieurs fois
centenaires Le travail est d'autant plus
ardu, que les terres restent inondees durant
une grande partie de I'annee. Pour s'installer
dans cette region, iI faut deloger les castors,
deboiser les terres et assainir les champs. II
est difficile, dans notre siecle de progres
scien tifique, de s'imaginer la somme de
travaiL de courage a toute epreuve et de
sante que ce defrichement a exigee de la part
du colon pour survivre, meme a. la premiere
annee. Mme Agnes Maheu, epouse de M.
Orner Maheu, decrit dans son journal, les
difficultes que devaient surmonter ces
pionniers. A peine arrives, les colons se
construisaient une maison :

A meme eetle cab<lrlf, ils {irent [f qu'orl appelaif
nlors line mm!J/./sc, qui etail {ormee de pierres
dnns lesquelles Ie "ois ha;1 jele po/a rhhnllfJcr
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In cnhnne. Lli ;15 (onl/ure/II In mlst~re

lerrihle ef rern.sanle. Lorsque In men' avaif des
pais pour fnire cuire, elle n'n1'ail pas de 51'1 pour
II's snler; lorsqu'elle poul1nil avoir des pnfnles,
c'ela;lloul 1'1 elles etnienl (uites dans II'S cenlires
de In camhusf 1'1 si pnr borlheur, 1'111' pouvail
nvoir de la fnrine de IJli; d'Ind/'s, elle en fnisnil
des gnlelles nvec seulemenl que de I'enu, pns de
51'1 1'1 1'111' II'S cuisnil sur II'S pierres de In
camhusl'.

Pour survivre, Ie pere devait souven t
aller travailler dans les chan tiers ou chez les
Anglais pendant ]'hiver.

Lorsqu'nrrivaif I'lliver qui etail Ires rigoureux,
II' perl' etnil loujours eloigne (Jler(!rnnl de
I'ouvrnge 1'1 lorsqu'il pouvnil penir, if apporlnil
Ul1e poche de propisions sur sari dos Ii Irnpers la
forrt. La illerI' fa/sail brula 11'5 (ales qui
formnienl Ie plnfond de In cabnne 1'1 mhne
}llsqu'li leurs sieges pour rre pns geler en
ntlendnnl Ie relour du perl'.

Peu apres (vers 11356) vienl se placer un M.
Joseph wlonde qui ouvril un m(/gasin. II y
ilvail pas encore de chemin d'ouvert mnis en
5au/anl d'un nrlm' r:i un nl~lre (sid on pouvail
sapproPisionner un peuJ

Le Pere Alexis de Barbezieux, qui a bien
connu la region de l'Outaouais, raconte
aussi comment se deroulait la vie de ces
pionniers :

A peirle arrive sur II'S IifilX , Ie premier soirl du
colon esl de (Orlslruire un abri. Celie mai5orl, ce
(!ron/ier, cornme orl I'appellI', .se compose ,fun

S6

seul npparleme'11 doni II'S murs, en Ironcs
eqlNlrns, selevenl Ii dix au doule pieds de
hauleur. La failure de bois, creuse I'll longues
dalles, est percer d'ul1 Irou par 0>1 s(:c!rappe In
fumee du poe/e qui (hl1uf{e I'i/llerieur. Une
fel1/11re dorllle Ie ,iour; de I'argi/e 1'1 du lorchis,
ret/oupe/es (haque nnnee, Jermelll hermel;que
menl II'S Ironcs £'I II'S fissures du logis. CC51
darts (fIle snlle de quelql.les pieds enrres que Ie
(01011 sirlslalle ave( sa famille eI 51'5 ri(hesses.
Le long d'un colr de In mumille, regilt' Ime
estrnde, sur laquelle on etelld des hmllches de
snpin, Cest In cou(he commune. Une Inhle,
deux bnll(s, deux escanenux, lin coffre, voilti Ie
res!e du mahilier.

Le pilingI' II' plus proche esl souvenl ti Irois 0/.1

qualre lieurs; 1'1 si 11'5 chmri!ls mnllqrmll, ce
qui 1'5111' ens ordilwire, dans In prfrrlit~rl' arlnee
de son ell1blissel11erll, Ie r./ffricheur devra nller
chercher el parler sur ces epnul!'S, 51'5
illslrumerlts de Impllil, II'S .St1CS de fnrine, 1'1
lou II's 51'S provisiorlS.

UriI' fois irlslalle, Ie (olorl 51' 1//111' d'relaircir II'S
a/enlours, de sn CI1bnrle. Dnns I'espnce de
quelque.s jours II'S nrbrisserHlx 50111 rases, II'S
corps marls, arhres derncil1fs, Ironcs pourr;s,
.soul scies en morcenux, Inis frl Ins 1'1 brMes, Les
grnnds arbre, reslent seuls debol.tl couprnnl Ie
sol de leur ombre.

Le hijcheron s'atlnqr<e nlor.s ri la fore!. II [mppe
J'nrbre, lIOn point au ms Ie 50/, rnais Ii In parlee
de son Ilfas, c'rsl-ri-rlire, ri deux au trois pieds de
lerre.

Journ.•1 personnel de Mme Orner Maheu



Le colon passe I'JliZ'er dans CeS rudes IrnN/ur. 5i
51'5 frI!nnls sonl en axe. il II'S mvoie nux
(hanliPrs, d'OtI ils rl'vil'ndronl, nllfC une
crnlnil1e dc pinslrcs, nu prinlemps . ..

Si rahal/nge dcs arllfl's 1'51 1.111 rudc ImI l ai/. Ie
bralnge 1'51 plus dur Olcorl'. 011 51' scrl
rnrerllenl dc b(l'uJs au Canada, 0>1 Ics chcl'aux
aborlrlerll. Le !JU'u! esl r'fnnmoins indisl)Cnsahle
r1 cel/e premierc elrlpe de la colonisal;011 ..
Plus Imnquilll', il/mlncell s/;curile Ics enorrnes
billols q,/on amoneel/1' cI don! orl fail des
}n(chers, large dl' douZf pieds cl haul dl' huil,
formnnl dl's hrnsifrs doni 11'5 II/fins erlnirenl
au loirl I'ol'snmle des hois. 01/ gardail ;adis la
rendre pour cn {airt' de la polassl'. La lerrc unc
{ois rI/;fri(lll;c 1'1 nelloyh'. 1'51 pnite Ii fI1Se111enrer.
J\u degel, I'll fin dc mai, 01.1 au commencemenl
dc juin. on passe Sllr Ie sol obslrue dt' Iron(s 1'1
racines, 1/011 la rhl1rruc qui sc hrisernil, mais
14111' Imadc lierse Iriangulairc, aux denls
cnormes. qui drchirl' la croule mho/eusc, eI
rerouprl' II' grnin qu'on je//e au penl. La reeolle
/'51 511 I'l'rlll' da 1/5 rcs lerres vil'rges .. 11'5 lib cI il's
apoines pou5st'nl drlls t'f couvrenl hienlol,
COIIWIt' 1{'~1rJ 1'crl manlfau /I; Iroues ralcirles 1'1
11'5 rorlll's.

Ricu de pl/4s pur que (l'ftf (lie d'isoleml'nl
a"soili. Le (01011 11/' voil des /;Ires humains que
lorsqu'il 1'a aIJ village, renolmeler ses provi
sions. Pendalll l'hiVt'r il III' marche qU'l'n
mque/les, sur un 501 cou1'l'rl de dC/IX Ii Irois
pieds de neigl'; ('n aulomne cI nu prinfelllps,
c'e.sl pis I' nro rl', iI risque r!'ell{onrer dans les
has-fonds mnn:rageux. Inulill' de pfl1ser Ii des

voilurl's dans (CS {ondrihcs : hl'url'ux esl-il,
qurwd il fnbrique, al.W q~lelques brnnclll's
{ourchul's, Urrl' rluie rccourhee sur !nquelle scs
hQ'u[s Irnlnl'ronl sa Jnmilll' 1'1 51'5 vivres. ('1'51
nills; qu'il peul, adc rnres inlervn/lcs. pnrlCll11
dl' honne helae, assisler nu service divino

La phhe 1'1 In chns5l' lui son! (fun grand
se(Our5 pour romprc la monolouie de son
ordinairl'. A sa perpeluelle soupc aux pOlS,
n scs crepes, n ses omeif/les 1'1 grillades dl' gros
lard il aioulc quclq~(l's lourlres 1'1 quelques
perdnx, OIJ, 11'5 jours de rnaigre, quelques
poissorls pris r111 In( poisill, lei ql./e Iruiles,
anguilles, car/les, hochels, maskinollgl~s,

pnchcs, ha rboII1'5 l'1 ha rhues.

En fit;, II' rolon doil 1/.IlIer ronlre un mi(rosco
pique mais lerrible enl1emi, Ie marillgouin eI
51'." rongeneres, Ic mousliquc. Ie brulol ('/ II'S
mouchs. Perrdanf quelques sernail1es, de mai 1'1
dl' iI/in, !a viI' dl'pienl inlolemblc dans les 110is.
jusqu'n ((' que II'S gralldes chnll'urs, en
des5hhanl Ie sol, ail'lIl chaS5/; a !Iealt dnns II'S
marais. Heurl'Usemenl quc la colonisaliorr Ics
fnil dispnmllre.

Pendonl que II' J1frl' Imuaille aux champs 11'.5
pt'lils ell/nnls V01l1 aux {rui!ngl's: ils cueillel1l
I'll aholldancf blcuels, fraises, !rolllhoisl's
el groseilles sauvilges, d01l1 la mere {ail des
plafs exqllis, des con{llures cf des Iiq/.lNlrs.

La vache lailiere. agl/a/ll sa sorll'lefle, (herc!,e
dnns Ie hois voisin, Sa 110urrilure de (l'uilles
1'1 dl' hourgl'ons, lalldis que, plus crainfives, Ii
rn use iT urena rd, It'S pou 11'.5 se lieu 111'111 pres du
logis.
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LI' (%n inle/l;gl'nl unr;1' 51'5 (ullures 1'1 ne ml'!
pns, (()I71IHe all dil, lOU5 51'5 O'U/S dnJ1s Ie merl/I'
pnl/ier. Les d(oNes sonl loujours (!1nnaU5I'S 1'1

11'5 gelhs sorrl a(mindre dnl1s as InrI'S rrl'Ul'es
1'1 delrflnpee5. ('1'51 nirr5i que dnns urr deserl de
quinzr nrpenls, il I'll senurn !ttlil en hie 1'1 I'll

nuoil1e, qunlre ell orge 1'1 err snrrnzin, Irois I'll

pais, en polnles el ('rI jnrdinnges, leis que /71/;
(finde, rntJiollfS, t!toux, rlnuels, rnl'fS, (arol/es,
oignorrs, I'oirenux. ..

II 1'I1Semm(era /es nlt'lllours de 511 mnison de
grail1es de mil, pour prepnrer II'S prairies, au
loul au maillS df5 pnlurages: il se !ta/era de
plnnlrr I1U5S; qtle/ques nrlnes fruiliers, des
pnwiers, des pommiers; il ,,'oubliern pns, nOrr
plus, 11'5 {rnisins, /1'5 gnde/iers, 11'5 frnmboi
Siers, pour qui (I' pnys 1'51 une lerre tie
prom iS5i0I1.

Tel/e 1'51 In rremier/' nnnee du (olon. 1/ lui
reslern ceperlllnni IJien d'nulres Iral1nux Ii fnire.
('esl II' lemps de leper UHe gmnge pour rnllrer
51'5 moi550ns dlmllre SOl! gmin pendrrnll'lriva.
Un peu {'IllS Inrd il IJlllirn 511 maiSOIl. JI IHi
fnudrn nllssi nrlreler de (ottleux in51n/ll1el11s
ngriroles, tiu belnil donI Ulel'nge 1'51 In umie
ressol/rce dl' nos rnmpl1g,./l'S, 1'1 puis qunnd Ie
(hemin sOlIPrim, UI1I' rnrriole.

L, (hemin en e{fel, lie lardern poilll ns'ou!'rir.
Le gouvfrnemen/, sur In demnnde du mlssion
rl({ire eI til'S nolnilles, {ern des nllotnlions
su!fisnnles. Bienlol 11'5 1015 51' prerldronl eI /es
uoisins (ommnlrenml nnffluer. Peu n peu In
(erre n(querra de In Pnleur: orr rorJslruirn UHe
thnpelle, Iltte ecole: Ie rolol1 pniern ses delJes

1'1 51' Irnns/orml'rn I'll habilnnl. 8

Le SUCcE'S de la famiJle depend souven t
de la participation de tous ses membres au
travail. Une famiUe nombreuse est donc un
atout et un gage de n~ussite pour Ie colon.
La famille entiere participe aI'etablissement,
chacun ayan t sa tache propre. Les adoles
cents coupent les broussailles que les plus
jeunes fon t bruler sous la surveillance de
leur mere. Le pere et les grands gar\ons
coupent les plus gros arbres en billots. Des
qu'un coin de terre est fai t, on commence a
ensemencer. Les femmes s'accupent des
legumes et les hommes des cerE~ales et du
fourrage. Les plus jel:lnes font la cueillette
des fruits sauvages. A I'hivec les hommes
poursuivent Ie defrichement pendant que
les femmes contribuent a I'economie domes
tique en faisant du tricot, de la couture et du
filage. Taus les enfants participent a cette
derniere activite. Peu d'entre eux frequen
tent l'ecole apres I'age de 12 ans en raison
de l'aspect colJectif du tra vail familial.

Ces colons doivent souvent compter sur
leurs seuls talents d'artisans pour fabriquer
chaussures, chandelles, vetements, meubles
ainsi que beaucoup d'instruments aratoires.
M. Charles Larose, un pionnier d'Embrun
qui a participe aux fetes du cinquantieme
anniversaire du village en 1906, decrit les
difficultes des premiers temps

A J~ Barbelleux. OJ' c/". p. 284·289
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le canton de Russell en 1858

les lignes pointtllees mdiquent
II's routes, II's c"relb sur
montes d'une crOIX les ebltse,
et II's croIx II's ecolE'S. II est Ii
noter que II'S rangs Samt
Guillaume, SainI-Jacques et
Samt-Andre son t dejA ouverts
.I cette epoque.

I1rchiUfs i>lIhliqups df.l Crwndn
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ie parle (7/1 nom des premiers {o/OriS qui
Iwhilhenl {I' pays. Vous dire quelles mishl's
ils on/I'rldurees? Vous III' me croiriez pas, NO~ls

hio/1s si prnlvres. Nous rl 'aviorls pas de
chemins. Nous n'aviol1s pfl5 d'rea/e, pns
IUg/ise, pll5 ne pre/reo Qunnd nOIiS Ilvions nes
plllnles. nails rl'aviotls que des pnlales 1'1 qunnd
IIMIS nvions de In galel!e, rlMIS n'nviorlS que de
I" gale/Ie. Pour nller clincher rlOS provisions,
hiver {omme 1;le, nous rr'nviorls pour roule que
/11 Riviere-nIl-Castor. Nrs "auvres femmes
pleurnil'11l d'n1l1ui, surtoul Ie dimarlc!le. q

J.-U. rorr~t. ,'I" <"'I. P 15



Chapitre III

Le progn!s de la population

I I nJest pas facile dJinterpreter les
statistiques demographiques au sujet

dJEmbrun. Le village n'etant pas une
municipaliteJ les donnees s'appliquent a
IJensemble du can ton de Russell CLui deborde
largement les limites du village. A moins de
connaitre Ie lieu de residence de tous Ies
habitants du canton, les recensements ne
sont que de peu d'utilite dans l'analyse
de la population locale. Embrun ayant
toujours ete une en tite fran(aise et catholi
que, nous avons prefere consulter les
registres paroissiaux qui nous apparaissent
plus precis et plus revelateurs. 1

LJanaJyse du progres de la population a
Embrun de 1845 a 1875 souleve de nom
breuses difficultes. Les quelques statisti
quesJ souvent tn~s contradictoiresJ permet
tent seulement de retracer les grandeslignes
du developpement de ]a paroisse et de pro-

poser quelques hypotheses qui pourron t
peut-etre expliquer la stagnation ou la crois
sance de la population. La paroisse dJEmbrun,
qui apres 135 ans d'existence compte 2800
habitants, connait un bien humble debut.
Vers 1845, ]es families de Fran(ois Ayotte et
de Joseph Gignac arriven t en territoire
embrunois. Un total de 17 autres viennent
les rejoi nd re en tre 1845 e t 1852. La
documen ta tion historique ne men tion ne
toutefois pas les noms de ces nouveaux
arrivantsJ sauf pour ce qui est des families
Paul Labelle en 1847, Jean-Baptiste Renaud
en 1848, Michel Boudrias et Jean-Baptiste
Lamoureux en 1851. Selon Ie cure Forget J la
mission de Ia Castor ne compte environ que
19 familles en 1852. Mais grace a I'influence
de la societe de colonisation de Mgr Guigues

Aid""", "ubl'qu,", du C.\flada, (CI-a",..'. APC), MG9, 07··19. Pari r.
S~lnt-Jd(qU~!j d'F.mbr llll, Les orJgln(,ux sunl (lmserves JM'~ l't~

c1(ChlVeS pJfOI:;'~ cdes.
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qui va recruter des Canadiens dans les
paroisses surpeuplees du Bas-Canada, 13
nouvelles familles viennent s'ajouter aux
Gens-du-Castor en 1853. Sept autres
suivent en 1855, puis huit en 1856. Malgre
les 66 familles qui sont deja. etablies en 1857,
Ie cure Forget, dans une lettre qu'il envoie
en France, parle d'une population tot ale de
150 habitants. D'apres Mgr Guigues, ce
nombre comprend les colons des cantons
avoisinants qui frequentent Ja petite
chapelle d'Embrun. Dans sa visite pastorale
de 1857, l'eveque prevoit que la localite est
appelee a prendre de I'importance. Les
annees 1858 et 1859 voien t arriver 25 autres
familIes canadien nes-franl):aises. Il y a donc a
Embrun a cette epoque environ 91 families.
Pourtan t, Mgr Guigues, dans ses notes
pas torales du 10 fevrier 1859, ecri t que la
mission de Saint-Jacques d'Embrun compte
183 familIes. L'ecart est tres grand, mais
peu t-etre compte-t-il encore une fois tous
les fideles des can tons environnan ts qui
viennent a la chapelle tors du passage des
missionnaires. En 1861, Ie prelat ecrit
cependant au sujet de canton de Russell :

Ce carllon peul se diviser erl qunfre /lnrl;es :
II'S deur premieres qui IOi/cHenl OsgoodI' ef

Gloucesler, onl fie prises pnr II'S Proleslnn/s ;
la Iroisieme esl couverfe, mr,}heureusl'menl, pnr
unl' snvnlle; en/in anns In qunlrihlle sonl arid
fin/dies UriI' Iren/nine ae {amilil's canaaierlrles.
Orr peulel1 r/ncer encore uriI' frerilnine sur aI'S
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lois de 200 nrpel1fs. Or, [Olrlme un de ce5 1015
pfI,/l sulfir! adeux lnmilles, 1'1 que II'S Cnrw
aims ah(; elnhlis ell oauren/ chnC1ln un, il esf
vra; de aire que 1'011 pourrnif y en voyer encore
50 nouvelles fnmilles 1'/ fnire 1m!' helle

. 2pn rolSs!'.

De 183 familles qu'd lui attribuait en 1859,
Mgr Guigues ramene donc la popula tion a
seulement 30 families en 1861! Que penser
de ces dernieres statistiques tres con tradic
toires? Puisque rien dans la documentation
historique ne laisse meme supposer Ie depart
de 150 families entre 1859 et 1861, iI faut
en conclure que I'eveque a tres certainemen t
commis une erreur dans ses evaluations.
C'est aussi Ie cas de sceur Paul-Emile qui,
dans son histoire du diocese d'Ottawa,
affirme qu'en 1868, Embrun ne compte que
150 families.

En 1865, sans preCiser davantage,
Mgr Guigues constate que la population
d'Embrun est deja nombreuse. Trois ans
plus tard, 11 ecrit que « sans avoir beaucoup
augmente en nombre, la population s'est
considerablement fortifiee au point de vue
de la culture et qu'elle commence a
prosperer. ))3 Le debut des annees 1870 est
determinant pour la region du Castor. En
1871, Ie gouvernemen t ontaripn fait creuser



Le canton de Russell en 1862

La ca rte indlque la route qUI

longe la nVlere ainsi que les
noms de quelques residents.

Jlr(lrivfS pub/iqflfs du CaJiada
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un canal dans la partie nord de la nVlere
afin d'egoutter les terres basses. L'annee
suivante, Ie Provincial Draining Act offre
aux colons qui desirent faire fructifier leurs
fermes l de I'aide financiere pour I/irrigation
des terres. Cette initiative a pour effet
d'encourager l'emigratlOn de nouveaux
habitants. En 1871, la paroisse comprend
213 familles mais J peine 90 personnes
habitent dans Ie village. En 1875, ce nombre
passe a 230 familIes. La croissance est
continue tout au long des annees 1870 et
au debut de fa decennie 1880. Une importante
depression economique sevit alors dans la
region affectant plus cruellement les
citadins. n est fort probable qu/un bon
nombre de families urbaines soient venues
tenter leur chance dans la region d'Embrun
qui compte 500 familles l dont 10 de langue
anglaise, en 1885. II faudra attendre 86 ans
avant de revoir autant d'Anglais dans la
parOlsse.

De 1885 a 1895, la population de la
paroisse passe de 500 a 378 familles. 11 est
fort possible qu'un bon nombre de ces
familles, qui quittent Embrun, emigrent
vers les Etats-Unis ou l'attrait des usines
leur fait esperer une vie meilleure. Cette
periode correspond egalement aune modifi
cation en profondeur de l'economie locale.
L'agriculture orientee vers I'industrie
laitiere remplace, peu a peu, I'activite econo-
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mique traditionnelIe qui consistait a appro
visionner en denrees diverses les marches
environnants. Cette transformation a pu
inciter certains residents, incapables de
s'adapter a la nouvelle situation, a chercher
de nouvea ux horizons. Ce declin prend fin
vers 1895 alars que la population retrouve
une certaine sta bili teo En 1897, un nombre
impressionnant de 488 individus arrivent a
Em brun. Ce tte a ugmen tation soudai ne
s'explique par le fai t que, cette annee-Ia, un
feu de foret ra vage completernen t le village
de Ca sse[man et devaste tou t Ie nord du
can ton de Russell obligean t un grand
nombre de sinistres a demander asile aux
gens d'Embrun. D'ailleurs !a vingtaine de
familIes que la paroisse avait gagnees en
1897, elle les perd en 1898. En !l900, la popu
lation est de 2248 personnes. La colonisation
est alars pratiquement terminee.

Un rapport, que le cure Forget adresse a
I'archeveche it la fin du XIXe sieele, donne un
bon aper~u de la menta lite qui n~~gne alors
dans la paroisse. 4 Selon ce rapport, la
population est exclusivement franco
canadienne it I'exception de trois fa milles
irlandaises qui frequentent I'eglise de
Winchester. « Tou t ce peuple ignore la
lecture. Les ecoles seules pourraient
apporter remede a I'ignorance dans laquelle

An 1110.'\'" t.e 1',HChevl-i hf. d'Otlawa, Ici-ilpr(''J /\4..0), Paroisse
J'EmhnJn, Rapporl d" 1696



on laisse Ie jeune age vis-a.-vis du cate
chisme. " Au niveau de la pratique, [a popu
lation est foncierement religieuse, Un
certain nombre de personnes cependant
ne font pas leurs Paques "soit par
negligence ou par I'habitude qu'on leur a
precedemment donnee de ne pas se
presenter sans avoir paye Ie support du
pretre, » Les bonnes mceurs existent exte
rieurement dans toute 1a paroisse, « La
danse autrefois bien en vogue semble se
perdre et ['habitude qu'avaient les jeunes
personnes de sortir pendant Ia nuit et de
frequenter ces assemblees dangereuses ne
se renouvellera plus j'espere, )\ L'usage des
boissons alcooliques est ega[ement moins
repandu. En 1882, Mgr Duhamel avait deja.
adresse des reproches aux paroissiens
d'Embrun a ce sujet :

Ceslm!£'( peint que j'llpprfllds qu'urre 110Ul'l'lIt
Iluher,~c doil fire ouperl,' dnns votre pillage. ({'
sernil rerlointmenl un mnlheur fi UII grand
mnlheur s'/I en hllil airlsi. L'usage immodhf
dts I'oissol/s fnivranles produil /n mille des
ames, In ruine des inmilles el ({'Ill' de let
pllro;ssf. Veuillcz l'OUS employer a cmpfc},er
I"OliVnlure de CfS mllisons Ql.1 I'on debile des
liqlieurs. Prolegl'z volre I'aroisse ror/lre Wfe

lelle ((Ilnlllile, Que lous pos bons paro;ssierls
rlOus prfttrll leur [O/1rours. Plus il y n
d'nuberges, drillS lUll' !ornlile, plus Ie reglle du
dh/1ol1 s'etend. Tout Ie moudc n in/ere! a (f

qu'i/ n'y nil pns de maisons (It.! I'ordre Ie plus
pnr/Ilil ne rrgrll'.5

A la fin du siecle, la temperance a fait
d'immenses progres grace a. certaines
mesures. « Peut-etre la raison en est-elle
dans Ie manque absolu d'argent, chacun
aimant mieux un morceau de pain. »6 La
danse, les reunions de jeunes, la negligence
a payer son support au cure et Ie luxe
extravagant des toilettes des femmes sont
les quatre desordres que Ie cure releve Ie
plus sou vent dans ses rapports annuels. Le
rapport se termine en precisant que, me me
si elle est assez populeuse/ la paroisse est
passablement pauvre. En temps ordinaire,
elle est capable de donner 80 louis de
support au pretre.

L'etude du peuplement de la parOlsse
d'Embrun au XXe siecle se divise en deux
tranches: une premiere qui couvre la
periode de 1910 a. 1960 et pendan t laquelle
on consta te ]'absence de croissance et meme
un declin, et une deuxieme, de 1960 a 1980
ou ['on note un regain,

Au debut du XXe siecle, la paroisse
atteint un sommet dans son expansion
demographique. Le village d'Embrun ne
connaitra plus d'arrivees massives. Durant
les annees qui suivent la paroisse perd
meme un bon nombre de ses effectifs. Si
la premiere decennie enregistre encore

APt.. , r-.. pu.:rs S.lLnt-Jacqlle~ d'Embrlln p~1pJer5 dIvers. bl)hJllf>
M-J12'l

AA,O. r.>rOlsse d'Embrun. R.pporl annuel 1898
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quelques gains, les annees subsequen tes
sont Ie temoin d'une perte sensible de la
population. En 1921, Ie nombre de families
passe it 340 subissant une perte de 132
familIes par rapport it 1911. Dans les
annees 1930, la population atteint it
nouveau Ie plateau des 2000 personnes et
s'y maintient jusque vers 1960. Plusieurs
facteurs s'unissent pour contribuer a ce
retard dans I'accroissement de la population.
D'une fac;:on generale, la Premiere Guerre
mondiale et la depression chambardent
l'economie du pays. Ces deux evenemen ts,
joints a la grippe espagnole, qui fait 80
victimes a Embrun, font que le debut du
XXe siecle connalt des conditions particu
lierement difficiles. Plusieurs se retrouvent
ruines ou sans emploi. A Embrun, cette crise
co'incide aussi avec Ie declin de I'industrie
forestiere etl'epuisemen t des ressources.
II s'ensuit une crise agricole qui fait que
I'agriculture, comme seule source d/emplois
commence adecliner. La baisse des produits
de la ferme cree une baisse dans les revenus
des cultiva teurs et une diminution d'emplois.
L'economie rurale ne peut plus integrer tout
I'excedent annuel de sa population. Plusieurs
families abandonnent leurs fermes pour
aller ten ter leur chance dans Ie Nord de
l'Ontario, dans les regions de Saint-Charles,
Noelville, Verner, Sudbury. D'autres se
dirigent vers les milieux urbains et
industrieIs de Cornwall et d'Ottawa.
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La crise agricole se poursuit pendant et
apres la Deuxieme Guerre mondiale. Ce
conflit co'incide avec la mecanisa bon des
fermes qui offrent encore moins d'emplois
forc;:ant ainsi les elements jeunes de la popu
lation a s'expatrier vers les centres urbains.
Une etude sur l'evolution de la population
dans Prescott-Russell demontre qu'a
Embrun l de 1949 it 1959, il est parti une
personne sur six? En 10 ansI I'augmentation
bru te n'a ete que de 36 personnes alors que
l'excedent des naissances sur les deces
a atteint Ie chiffre de 399.

Vers la fin des annees 1950 1 une
croissance s'amorce a Embrun. Ce mouve
men t se traduit, dans les annees 1960, par
une nette augmentation du nombre de
families qui viennent s'etablir dans la
paroisse. En 20 ans, la population passe de
480 families en 1961 it 850 en 1980, soit une
augmentation nette de 370 families. Ottawa
est aJors en pleine expansion et la fonction
publique grossit considerablement Gd.ce a
I'amelioration du reseau routier, beaucoup
de jeunes vont travailler a Ottawa mais
elisent domicile it Embrun. L'avenement de
]'autoroute 417, dans les annees 1970,
amplifie ce phenomene. Plusieurs familles
de I'exterieur viennent demeurer dans la
region tou t en con tinuant a travailler a
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Ottawa. C'est d'ailleurs dans les annees
1970 qu'on voit reapparaitre des families
anglophones a Embrun. La plupart d'entre
elles, toutefois, sont regroupees dans un
developpement d'habitation a 8 kilometres
du village.

L'augmentation sensible du nombre des
families dans les 20 dernieres annees ne s'est
cependant pas traduite par un accroisse
ment notable du nombre d'habitants. De
2147 personnes en 1961,Ia paroisse est
passee a 2800 habitants en 1980. Un
nouveau phenomene s'est produit : celui de
la dena talite. Alors que vers 1880 Embrun
comptai t 5,79 personnes par menage, 100
ans plus tard, ce chiffre est tombe a 3,29.
Embrun, bien que sa population depasse a
peine celIe du debu t du siecIe, est actuelle
ment en pleine croissance. La localite est
devenue un village dortoir et on prevoit une
nette augmentation du nombre de ses
residents d'ici quelques annees. La crise de
l'energie pourrait toutefois freiner cet essor.
Le village ne pouvant offrir de I'emploi a
toute sa main-d'reuvre n§sidante, plusieurs
Embrunois doivent deja travailler a J'exte
rieur tout en habitant a Embrun. IJ est
possible que Ie cout croissant des transports
force les travailleurs a se rapprocher de
leurs lieux de travail ou, tout au moins,
ralentisse I'arrivee de nouveaux residents.
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1846
Labelle, Paul - Marie ou Lucie Labelle

1852
l.amoureux, Charles - Julie ?

1848
Renaud, Jean-Baptiste - Rosalie?

FamilIes etablies a Embrun entre
1845 et 1861. 8

C r l,'hl'~1J a 1'1" dress'.1 p,H'i<r de I. ,1,11' de ~,,\)nnlerS '1.1 r'(.lbl,e p"r
Ie cure orgel Toutefoi ... ce-rlalllC5 fanlll1il'S or t de JepL'L('1'1 0 ..'
a,ou~I:'r", apre.s consliltclt!Un de l€'lIr~ gel1cJl()J:le~el du (e( t;'n~lJI1,ent

de l~<>l, eelu; de 1851 pour Ie comte de Rus>ell';talll m.llheureuse
mcnt perdu. Cette nouvelll' ll!i:t. (umpr.>rhl, quand ceLt t'st pl.\5Slbl(~.

1(: liI.:u d'oflgml? des rr~ml\~n, cu)uns .111bl quo It' nom d .... :S

• pIOf"nl.en·s 11 f~lll (ep('n(Llnt IHlh .....up I~s d.l tE'5 ne se r~f€'ren~

pc15 .1 l'JnnCe d',urJvee di'~ faflldlf> :Ll.IIIS t["mtJlI~J"len( ~eulem€'nt de
leur rr(i':ltIlC~ .i Embrun ," line epoquE' donnf.>~.

1855
Bourgeois, Elie - Melie Mund de

St-Jacques l'Achigan
Clement, Joseph· elima Sarasin de

de St-Lin
Gagnon, Franc;ois - Marie-Louise Martel
Gagnon, Franc;ois - Rose Delima ?
Larose, Charles - Marguerite Dore

de St-Jer6me
Lavictoire, Isidore
Michaud, Joseph
Pilon, Jean-Baptiste - Lucie Menard

de Vaudreuil
Sabourin, Paul - Marguerite Groleau

de Vaudreuil
Sabourin, Theodore - Leocadie Sarasin
Sarasin, Andre - Louise Turpin
Sarasin, Louis

1854
Langlois, Fn§derique - Adele Guertin

d'Oka et Papineauville
Lapalme, Theophile - Catherine-Phelonise

Piche de St-Jacques I'Achigan
Lapalme, Sigefroi - Hermeline Gagnon

de St-Esprit et St-Lin

Angelique 7

1853
Blais, Franc;ois-Xavier - Julie Laliberte
Bruyere, Theophile - Ma:-ie-Gille

Mailhotte de I'Assomption
Carriere, Alexis - Theotisse Traversy de

Ste-Scholastique
~harlebois, Jean-Baptiste - Constance

Daze de Yamaska
Gagnon, Charles - Edwidge Paul
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1851
Boudrias, Michel

amoureux, Jean-Baptiste

1845
Ayotte, Franc;ois - Marguerite Corriveau

de Joliette
Ayotte, Theophile - Rosalie Morriseau

de Joliette
Gignac, Joseph - Marie-Louise Hena ult

de Levis



Papineauville et L'Orignal
Daze, Thomas - Pauline Maisonneuve

de St-Martin
Daze, Thomas (fils) - Louise Millaire

de St-Louis de Gonzague
Desormeaux, Jean-Baptiste - Esther

Brien de St-Martin
Gauthier, Fabien - Virginie Therien de

Ste-Anne des Plaines
Gignac, Edoua rd - Adela·ide L'Ecuyer de

St-Raphael et Plan tagenet
Larochelle, Joseph
Mailhotte, Pierre - Domithilde Lamarche

de St-Jacques l'Achigan
Normand, Franc;ois
Tessier, Antoine - Marie Brisson de

L'Orignal
Seguin, Simon - Esther Payette du

Bout de l'Isle et St-Jacques l'Achigan

1856
Beaudoin, Michel - Josephine Gondron

dit Laroche1Je
Brisson, (Germain) Benjamin 

Domithilde Vaillant de St-Jacques
l'Achigan

Dufort, Joseph - Domithilde Poirier de
l'Assomption

Lalonde, Joseph - Anna Mooney de
St-Louis de Gonzague

Levesque, Jerome -- Marcelline Lapalme
de St-Esprit

Mi1Jaire, Jean - Louise Gagnon de

St-Martin
Sabourin, Justinien - Marie Gignac de

Papineauville

1857
Baudin, Narcisse - Olive Emard de

St-Constant
Blanchard, Edouard - Marie Reynaud

de l'Epiphanie
Gauthier, Louis - Olive?
Germain, Marcel dit Belisle Eloi"se

Beaudoin de St-Jacques l'Achigan
Gosselin, France - Melina Piche
Gosselin, Prospere
Lachapelle, Norbert - Marie Gagnon
Lachapelle, Theophile - Angetique

Gagnon de St-J erome
Lafantaisie, Pierre - Marcelle?
Lamarche, Fran~ois - Octavie Brouillet
Landry, Paul - Adelaide Theriault
Leveille, Jean-Baptiste
Leveille, Xavier
Marion, Seraphin - Delima Landry de

St-Jacques l'Achigan
Mayer, Dominique - Armetine ?
Patenaude, Antoine - Marguerite Hebert

de St-Regis
Pe1Jetier, Joseph - Julie?
Piche, Joseph - Philomene Giroux de

St- prit
Richard, David - Julie Bourgeois
Seguin, Simon (fils) - Jutienne Brisson

de St-Jacques l'Achigan
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Tessier- Charles - Martine Pitre de
L'Orignal et Beauharnois

1858
Belisle, Venance - Julie Roy de

St-Jacques j'Achigan
Bourbonnais, Michel - Flavie Sauve de

I'ne Perrot
Emard, Norbert - Catherine Ladouceur

de St-Constant et St-Urbain
Emard, Vital - Olive Hebert de

St-Constan t
Gagnon, Toussaint - Marguerite

Beaudoin de S t-Roch I'Achigan et
St-Lin

Guildry, Jerome - Alice Baudin de
St-Esprit

Marion, Ludger - Hermeline Belisle de
St-Jacques I'Achigan

Piche, Joseph - Philomene Giroux de
St-Esprit

Robillard, Joseph - Zoe Marrier de
Terrebonne et St-Eus tache

St-Amour, Jean-Louis - Hermeline
Brisson

1859
Clement, Hyacinthe (Clement)

Philomene Leduc de Vaudreuil et ['fie
Perrot

Dignard, Augustin - Olive Hebert de
St-Philippe et St-Isidore de Laprairie

Langlois, Jerome Scolastique?
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Lapensee, Louis - M. Emard de Ste
Philomene

Leduc, France - Virginie Charette de
['fie Perrot et Ste-Genevieve

Menard, Gilbert - Sophie Berlinguette
de Ste-Martine

Menard, Jules
Pelletier, Cesaire - Domithilde ?
Roy, Geoffrois - Delphine ?

1860-1861
Beaudry, Mathusaleme - Marguerite?
Bisson, Joseph - Florence Lamoureux

de St-Remi
Blais, Octave - Celina Gagnon
Bourdeau, Medard - Esther Poupart

de St-Isidore
Boyer, Frederique - Marie ?
Boyer, Jean-Baptiste - Florence Montpetit
Brisson, Joseph - Emilie Brisson de

St-Jacques l'Achigan
Carriere, Antoine - Esther Gagnon
Charlebois, Charles - Adele Daze
Charlebois, Edouard - Josephine

St-Amour
Demeule, Magloire
Desrosiers, Andre - Victoire Paul
Desrosiers, Onesime - Marie Longtin

de Ste-Julienne
Dare, Eusebe - Marceline Trudeau
Ducharme, Luc - Emilie Lalonde
Emard, Olivier - Felecite Pitre de

St-Cons tant et St- Urbain



Forget, Louis
Gagnon, Magloire - Lumina?
Gagnon, Wencesclas - Sophie Pepin
Gauthier, Geoffrois
Gervais, Raphael - Mathilde?
Gibault, Jacques - Rosalie Forest de

St-Jacques l'Achigan
Gignac, Fran~ois-Xavier - Angelique

L'Ecuyer
Giroux, Jean-Baptiste - Ursule ?
Goulet, Joseph -- Sophie Roy de

St-Jacques l'Achigan
Groleau, Charles - Phdomene ?
Hebert, Olivier - Olive Primault de

Riviere-Noire
Huotte, Pierre -- Angelique Larose
Jalbert, Antoine - Sophie?
Julien, Olivier
Labetle, Joseph - Lucie?
Labrosse, Mo'ise - Nancy?
Lachapelle, Rene - Marie?
Lalonde, Fran~ois - Philomene Portelance
Lalonde, Isa'ie - Sophie Desrosiers
Larose, Vital
Lemieux, Josue - Lucie Demers de

Chateauguay et St-Isidore de Laprairie
Lorman, Jean-Baptiste - Angelique ?
Marchand, Joseph
Merangere, A.
Mo'ise, Fran~ois - AdelaYde ?
Morin, Dosithe - Angelique ?
Nadeau, Thomas D. - Philomene Pitre

de Beauharnois

Paul, Joseph - Sophie?
Payette, Louis "Philomene?
Pellerin, Alexis - Emilie ?
Perras, Fran~ois - Eugenie Roy
Pitre, Celestin - Emilie Patenaude
Poissant, Vital - Lucie?
Roy, Jules - Louise?
Sabourin, Mo"ise - Adele Gignac
St-Amour, Honore - Anna Charlebois

de St-Jacques l'Achigan et Gloucester
St-Amour, Joseph - Angelique Welle
St-Amour, Maxime - Louise Lepine
St-Jean, Ludger
Sauriole, Narcisse - Zoe?
Seguin, M.
Tellier, Louis dit Lafortune Josephine

Lescarbeau de I'Assomption
Tessier, Charles - Martine Pitre de

L'Orignal et Beauharnois
Tessier, Evangeliste - Salomee Brisson
Tessier, Mag loire - Vi taline La pensee
Vaillancourt, Antoine
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Tableau de la population d'Embrun de 1845
,

1875.9a
Forget Barbezieux Emard Brault Guigues Paul-Emile

Annees I II III I II III II III I n III I [f III I I III
1845 2 2 2 2 2
1848 4 6 5 5
1851 2 4 2 7
1852 19

1853 13 32 19 19 1.3 19

1855 7 39 5 25

1856 8 47 7 32
1857 19 66 150 50 150

1858 14 80 14 64
1859 11 91 183 11 75 183
1861 30

1868 150

1871 213 213 213 200 200

1875 230

1: Nombre de families arnvees
II: Nombre total de familles

III: Population totale

Ce tableau compare les dlfferentes statistlques anneees pareertams
auteurs f i'S rilpports annuels des cures anterieu(s a 1877 ayanl
dlsparusJ nOus avons lc1rgement emprunte au cure- Forget qui donnt'
des approximations de la population etablies par les mlSSl0nndires
En faison des nombreuses contra.dlCtlons, ces donnees dOlVent etre
ut lIisees avec prudence
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Tableau de la population d'Embrun de 1879 a 1979. 10

Annees population menages moyennel menages baptemes
menage anglais

mariages

1879 2165 8 118 19 52

1889 2520 440 5.72 0 128 22 66---"------=---'---'--------=--------=---=--------
1899 2128 376 5.65 0 137 22 39

1909 406 422 5.70 0 115 17 48
1919 1662 277 6.00 0 93 25 31
1929 1847 321 5,75 0 56 19 28

1939 1970 412 4.78 1 63 16 19
~------=----=------;:...._-----=--_.------_.

194c-'-9 ---=2=-=0=-=5=-=0__-4=-=1=-=5 4..:..:.:..:..9=-3 - __~6=_=2=__ ___=1:..=1:...--_~1

1959 2087 450 4.42 57 19 14
1969 2416 530 4.55 5 46 20 31

1979 2800 850 3.29 40 59 31 22

Certains trouveron t que la moyenne par menage est peu elevee. A cet effet, if faut preciser qu'il
s'agit d'une moyenne et que si certaines families comptent 12 ou 15 enfants lors du
recensement, d'autres n'en comptent qu'un ou deux. De plus, une famille peut comprendre 10

ou 15 enfants mais rarement vivent-ils tous et en meme temps a la maison. Lorsque les plus
jeunes naissent, les plus vieux sont deja partis fonder une nouvelle famille.

t" Tl u:;> I ~ thlffrrs (Ites provlenll{,~~ des 1'clpporls JnnllE'ls que les
cures 1~I~cllE'nt parv~nlr il l'ar(hev€:-I' ~·i:
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Chapitre IV

Le developpement physique

De fa\on idea Ie, l'etude du developpement
physique du village d'Embrun exigerait

Ie releve de la chaine des titres de toutes les
proprietes situees a I'interieur des limites de
la localite. Une telle recherche commanderait
des mois de travail et resulterait en un
document dont Ie caractt~re tres technique
decouragerait plusieurs lecteurs. Pour ces
deux raisons, nous avons donc juge plus a
propos de tracer uniquement les grandes
lignes de ce deve10ppement en y incorporant
les evenements et les innovations qui ont Ie
plus marque son histoire.

A ['arrivee des premiers colons franco
phones dans la region d'Embrun au milieu
des annees 1840, tou tes les terres appar
tiennent a la Couronne, au clerge protestant,
en vertu de l'Acte constitutionneJ, ou a la

anada Company qui les a acquises du
gouvernement. Les lots 8 des concessions
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VII et VIII, qui allaient devenir Ie c~ur du
village, sont aJors les proprietes respectives
de la Canada Company et de la Couronne.
L'annee d'eta blissemen t des premiers colons
sur ces lots est inconnue. Des deux premiers
pionniers qui arrivent en 1845, Fran\ois
Ayotte s'etablit sur Ie lot 1 concession X,
qui correspond aujourd'hui a la terre de
M. Rheo Bourdeau, tandis que I'emplace
ment de 1a famille de Joseph Gignac est
indetermine. Toutefois, ces lots ont dO etre
occupes relativement tot. Deja au debut des
annees 1850, les missionnaires, en visite a
Embrun, disent Ja messe dans la maison de
Fran\ois Gagnon qui deviendra celIe de
Theophile Bruyere et qui etait situee au 31
de la rue Bruyere. Le choiJ( de ce lieu laisse
supposer qu'il accommodait un plus grand
nombre de personnes et qu'une agglomera
tion se situait donc a proximite. La localisa
tion de l'eglise, qui est toujours situee au



cCEur de l'etablissement, peut aussi servir
d'indice. Construite en 1856, elle est situee
sur les 90 acres de terre concedees J'annee
preceden te a Ia Corpora tion episcopaJe
catholique de By town par la Couronne, dans
[e lot 8 de !a concession VlIl, au nord de la
riviere. Cet emplacement laisse deviner un
em bryon de village si tue d u meme cote de la
riviere, sur les lots 8 des concessions VlIet
VIII. La presence d'un bureau de poste et
d'une ecole a cet endroit dans !es annees
1850, de meme que la route qui relie
Duncanville a South Indian en longeant la
rive nord de la Castor, confirment cette
hypothese.

La carte du can ton de Russell de 1862
revele sans equivoque que Ie village est deja
bien etabli. Les habitations deborden t alors
a I'est de Veglise et des deux cotes de la rue
Notre-Dame. On y retrouve les maisons de
Joseph Lalonde, M. Labrosse, W. Gagnon et
H. Lachapelle. A l'ouest, les maisons s'eche
[onnent jusqu'au ravin qui divise encore Ie
village. Cest dans ce secteur que sont etablis
G. Roy, B. Lamoureux et ['hotel McPherson.
L'etablissement s'etend egalement sur la
rive sud de [a riviere. On y retrouve les
noms de D. Mauraux, G. Goulet, G. Melan~on,
N. Lachapelle et S. Lachape!le don t la maison
existerait toujours pres du parc des
Mousquetaires.

Au debut des annees 1870, d'apres un
reIeve des proprietes de Joseph Lalonde,
Ie village compte, en plus de la rue principale
qui porte alors Ie nom de Royl, deux rues
transversales qui se nomment Mooney et
Sparks. Ces rues sont aujourd'hui devenues
les rues Jeanne d'Arc et Saint-Jean-Baptiste.
Au nord et parallEde a la rue Roy, Ie plan
montre une rue Joseph. Cette rue, qui
n'existe plus, etait situee un peu au sud de
la rue Forget actuelle. Un segment de cette
rue apparait encore sur un plan du village
de 1912.

M. Lalonde est alors proprietaire de
tous les terrains situes des deux cotes de la
rue Roy, a partir du ravin a l'ouest,
jusqu'aux rangs Sain t-Augustin et Saint
Jacques a l'est. Ses proprietes comprennent
une scierie erigee du cote sud de la rue,
entre Ie ravin et environ Ie 433 de la rue
Notre-Dame. Le village d'Embrun a cette
epoque compte moins de 100 habitants. Le
recensement de 1871, qui enumere tous les
habitants qui sont etablis dans Ie canton
de Russell, revele que sur 169 families
canadiennes-fran~aises, 27 seulement
vivent au village, soit 16,0%.2 Le village est

II eXJSte plus leurs appellations pour celte rUe" Roy, Ie ROI, Chem,n
du ROt et ROI L'origine de ce nom pst incen ..'1me. II peut ;]vo>r etc
donne en I'honneur d"une ramille Roy ou plus probablemenl paree
que', selon une (radl~lon du Quebec, Ie' rue prlnClpale porte souvent
Ie nOm de Chemin du Rol.
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Le pont du rang Saint-jacques vers 1895

La photo montre aussi I'egltse, la salrJ;tie, Ie prl'jbyh~re el une partie de I'ecole du village a I'e>.treme Jrmle, Sur Ie terram
mamten.lnt occupe pM la Caisse pOpul.lire et Ie bureau de posle, on distingue un verger Cest ,1 eet endrol! qu'etalt situe Ie
premier Clmetiere d'Embrun avant 1864,

Arrltevfrlrr IfO/lflWfI
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alors perc;u comme etan t un lieu de refuge
pour les personnes agees qui ne peuvent
plus cultiver leurs terres et qui desiren t se
rapprocher des services. L'age moyen de la
population etant relativement peu eleve,
comme c'est Ie cas en pays de colonisation,
Ie nombre des residents qui habitent a la
campagne depasse donc largemen t celui des
villageois.

De St-Onge, on ne sait rien pour cette
epoque. Le premier document qui fasse
allusion a ce secteur du village date de 1889.
II s'agit d'un plan qui dresse la liste des
proprietes de M. Octave Blais qui possede
tous les terrains au nord de la rue Blais, du
rang Saint-Pierre a ]'ouest jusqu'au-dela de
l'ancienne voie de chemin de fer a l'est.
Meme si l'excellent plan d'assurance du
village de 1902 reste muet au sujet de
St-Onge, il est toutefois certain que cette
partie du village est alors developpee
puisque les divers annuaires font etat de
nombreux commerc;an ts et marchands tels
que Cyprien et Joseph St-Onge, Napoleon
Deschambault et Cyprien Latremouille qui
est etabli a la rencontre des rangs Saint
Andre et Saint-Guillaume.

Si on compare la repartition de la
population franpise dans Ie canton de
Russell en 1871 et en 1902, on se rend
compte, qu'au debut du XXe sieck les rangs

occupent une place encore plus importante
it l'echelle de la paroisse. Tous les rangs au
nord de la Castor sont alors tres peuples, en
particulier Ie rang Saint-Guillaume qui
compte me me une epicerie geree par
M. Parfait Brisson. Ces rangs atteignent, a
cette epoque, un sommet dans leur impor
tance economique et demographique. La
crise agricole dans la premiere moitie du XX€'
siecle va contribuer a depeupler ce territoire
si bien, qu'aujourd'hui, Jes rangs Sain t
Pierre, Saint-Augustin et Saint-Thomas
sont a peine plus habites qu'ils ne Yetaient
a 1a fin du siecle dernier.

L'avenement du chemin de fer, en 1898,
amene la prosperite a Embrun au debu t
du XXe siecle. A l'est, les nouvelles maisons
s'elevent maintenant jusqu'au cimetiere,
tandis qu'a J'ouest, Jes habitations debordent
Ie coin St-Onge. A partir de ces donnees, iI
est donc vrai d'affirmer que, des les
premieres annees du XXe siecle, Embrun
atteint ses limites actuelles dans Ie sens est
ouest. La population du village se chiffre
a lors a 350 ames et celie de St-Onge a 200. 3

Evidemment, l'aspect de la localite est tres
different de celui qu'on lui conna'it de nos
jours. La largeur de la rue Roy varie selon
les diHerents secteurs du village. EIIe passe
de 12 metres en face de la cooperative

Urll[,tJl r bll~hing Cy., D, 1'1'1 !01"11 c)/ (.1rld(Hr, 0/(1,,/"0, CII·/I~,.,rfll, Ct ~",II/

LilJ.,'rt. Lr.A:- (lft.~r(lU J\f'lrirfw !\11~~(!,' SJ""'~PII!, JI:,l'fr~Il"', 1902
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Plan d u village en 1902

Ce plan, desSlne par une compagnie d'assurance, Indique loules les maisons el les dependances du vdlage, de l'anCienne gare
jusqu'au c,mellere.

IlnhllJfS )'uf>liques du Cnllada
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actuelle a 6 metres immediatement a!'ouest
du ravin pour revenir a 12 puis a 18 metres
devant I'eglise. En plus de ce ravin, la rue
en franchit aussi deux autres qui sont
Jujourd'hui combles et qui se trouvaient ala
hauteur du 434 et du 386 de la rue Notre
Dame. La rue, da ns laquelle s'enfoncen tIes
voitures au printemps et a l'automne, est en
terre et les egouts sont a ciel ouvert. Elle
est tellement mauvaise a certains endroits,
qu'on doit transporter Jes marchandises a
bras. Le plan d'assurance de 1902 n'indique
pas les rues Jeanne d'Arc et Saint-Jean
Baptiste. Toutefois, leurs traces etaient deja
indiques sur un plan de 1873. Cette
omission peut signifier que ces rues ne sont
pas encore habitees au debut du siecle.
Par contre, Ie plan indique une rue qui est
maintenant disparue. II s'agit de la rue
Emard qui, it partir de la rue Notre-Dame,
suit Ie trace actuel de la rue Blais jusqu'au
avin. De la, elle tourne a pres de 90° pour

traverser ce qui est maintenant la cour a
bois de M. D'Aoust avant de rejoindre la rue
Notre-Dame a la hauteur du numero 478.
Un moulin a moudre etait etabli sur cette
rue qui fut fermee par Ie Conseil du canton
Ie 15 decembre 1908.

Les rares trottoirs qui longen t la rue
Roy par endroits sont en bois. La plus
ancienne reference aces trottoirs date de
1888. M.H. Seguin rec;oit alars du Conseil
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municipal, la somme de $30. pour l'achat de
planches devan t servir a leur cons truction
L'annee suivante, Louis Amyot f12clame $15.
a la Municipalite pou r avoir effect ue les
tra vaux. Au total, en 1902, Ie village compte
une centaine de maisons qui, a quelques
exceptions pres, sont toutes en bois. Elles
sont situees tres pres de la rut' et compren
nent generalement plusieurs dependances
qui sont des ecuries, des etables et des
remises. Plusieurs des habitations modernes
Sur la rue Notre-Dame possedent encore de
ces annexes qui datent du debut c1u siecle. La
rue et les terrains, a cette epoque, sont
bordes de nombreux arbres et quelques
boises encerclent Ie village. Plusieurs se
souviennent encore du bocage situe a
I'arriere de I'ecole secondaire ou la
population se reunissait pour celebrer les
fetes annuelles.

Le nombre d'habitants croissant rapide
ment, la localite c1'Embrun est constituee en
« village police" Ie 26 juin 1908. Cette
reconnaissance n'accorde a Ia Municipalite
aucun pouvoir de taxation independant ou
d'evaluation. Sa juridiction se limite aux
trottoirs, au pavage des rues et a ux services
d'eclairage, de cha uffage et de protection
contre les incendies. Une telle unite requiert
un minimum de 150 personnes, chiffre
quTmbrun depasse alors largement.



L'abbe Auclair, en visite a Embrun en
1909, decrit I'aspect du village:

Ln rue prine/pnle, Inrge d helle, surlOI,11 aevnnl
Uglisf, doni 11'5 nvcnues 51' drgngerJl pnr Ie
beau Irolloir en fimerll, conslruil I'an den/ier,
1'51 ii peu pres 1'~lr1ique arlhc imporlanle de la
vie "il/ngeoise dcs Embrunois. 011 I'a par eliI',
vers !'ouesl, ;r4squ'li In gnrc dl/ chemin de fcr
0llau 1a eI New York . .. Mf frlfOre, Irnversnlll
Ie ponl su r In Rillierl'~rlu- Caslor, ;usqu'n u
vil/agl' de I'nulre rive (/a ripe Hid). Parlolll If5

mnisons 50111 proprl's. Or) senl vil're In paix
loul nulour. En vo.'/11II1 pas~rr un prelrl', lous
11'5 gens snluenl.~

En 1908, Ie cure Forget avait, en effet,
fait construire des trottoirs de ciment
devant I'eglise et Ie couvent. II s'agit proba
blement des premiers trottoirs de cimen t du
village. En 1912, ta Municipalite du canton
de Russell adopte un reglement visant a
poursuivre cette construction dans presque
tout Ie village, soit au nord de la rue Notre
Dame, a pa rtir du cimetiere jusque chez
M. ;'0. Sigouin OU s'arrete Ie trottoir
construit par la fabrique; toujours au nord
de la rue, de I'extremite ouest du trottoir de
la fabrique jusqu'a I'en trepot a grain de
C. St-Onge; de la, au sud de la rue jusqu'a
St-Onge incluant 90 metres de chaque cote
du « Head Line road I). Finalement, au sud de
la rue Notre-Dame, apartir du lot en face de
chez Henri Dupuis (331 Notre-Dame)
jusque chez M. Fillion (421 Notre-Dame).

Le reglemen t ajou te que les proprietes
d'Embrun sont alors evaluees a $89475. et
que Ie village n'a aucune dette. s C'est egale
ment vers la meme epoque que la population
d'Embrun decide de franciser Ie nom des
rues en reaction au reglement 17. On adopte
alors la denomination actuelle.

Rares sont [es villages qui ont echappe a
tout desastre au cours de leur histoire.
Parmi les elements destructeurs, Ie feu est
certainem~nt celui qui a fait Ie plus de
ravages. A une epoque ou Ie service de
protection contre les incendies etait presque
inexistant, Ie feu d'une cigarette se trans
formait parfois en une conflagration qui
pouvait ruiner tout un village. En ce sens,
Ie 1er juin 1919 reste une date memori1ble
dans I'histoire d'Embrun. Ce soir la, Ie feu
detruisit tout Ie quartier des affaires de la
localite. Le Droit du 2 juin rapportc Ie
sinistre :

Le l'il/nge d'Emhrun a fir Ie tJu;afre rI'une
sillislre co/1[lagrnlion IW (Ours de In nuil dr
tinnnr/elre Ii Iln/di. Plusieurs Illaisons 1'1
mngnsins ani ele detruilj 1'1 Ie hurl'nu de posle
1'1 Uglise qui Sf 1;'0141'1'111 Ii quelques linS 0111

loilll arc In proie ,fts flnmmes.

L'inandie s(' ,ferln m 1'ers 7 7 Jll'/ues 30
dinll1rJf!Je 50ir dnn.s In 51111e dl' pool de

I -U I"'"8° I. "" "I. r J J0
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Vue de la rue NoIre-Dame

CelIe photo prise en I~;-~ de I'eghse en 1919, montre la rue N0tre-Dame en JJt-ection ouest. Tous les edifices au premIer plan
ant ell" detrUlts lors du feu de 1932 qUI <1 debule II I'hotel devant lequel est st<ltronne I'auto
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M. Frnluis RO,II, si1111;C pres dl' /'holel
L.nchnJ!fl/l', rul' Prin(lpnle. Presque 10HI II'
1110 tl dl' flnir nil,; 51' (o.,rhn el 11'5 [Innllnes

nVllinl1 pris Ime rollsidrmh/c upnnsion lorsq{.{f
II' Dr II. BOIlill n!1cr(ul le5 11I1111111C5 1'1 (ourul
n!'er/;r tvl. II.). Ln(hnpel/c d01l1 In rI11llS0/l
cammerl(nll if hrtl!n, Lcs Nri/pilliis /I'e/lrc/ll

quI' II' I{'}II/,s til' ,I' Sn/.ll'l'r t'I,!'cJnporln (f q{.{'i!s
IlPIl if'I'1 I de {IIIAS prhit'1fx.

L'nlllrml' [ul i/limidinll'lllt'/l1 don Ill;!'. Les
rlorhl's di' Uglis£' nppeli'mll les rilo!ler1.~ nu
5NOHrs. Des (;qrllpi's dl' p(llanlnires [urt'JlI
1IIlIIIMilllrlllcIII orgll II iSfes, J.n lIille mnrlqlAllll1
d'npl'nrnl d ilJ{t'lidic les 1/({['l1il/t'urs durenl
n55isln IhJloi'ls iml'UJSSIlHls ri I'inretld,c dt' In
11111/5011 ndNIX rinses ,fl' lv!. ILl. Lnr!lnpl'!lt'.
de J'lz6lf! Lnrhnpflli', d" mdgllsin 5. Goulel,
Ih, !nnSl1Sili R..}. Fill/on l'i Ifu I1IllgnsiJ1
Fril'lui/\I. Lt's efforls Si' l'arnhfJlI nrir(Olll'fllir
If5 f/iWlllll'<; cI II'S clII)1/:rlll'r iI,- 'c rO!JIIlI1Hliqui'r
IWX lIIilisOllS 1'oisilli:5, Ineill' difflrill', //nlll
dOlllll~ Ie !II'U Il'orgn 1/ isnl iOIl d In srr hl'rl'sse d6
dernicrs Jo/ns. On rrnlgl1nll pour Ie 1J1.IITllu

de /,osl/' Inl/! pnr M. P. BrlH/he. Mnls hnlrt'u·
senll'nl 11'5 (llltl1lJ1t'S s'nrn;lrr/,1J I Ii III rell/isl'
de M. EmIli' M/:,1f7rd npres I'nlloir conslnllh-.
L'rgli~{' 51' lroupc Ii Imi5 mnisons de dislnll(/'
dc (('/ ci/(iroil.

Lcs pOII/I,iers tI" R.'A5.'cll ill'ni/'JlI /;Ii /1'/nl'ld£:s
1I1fli~ lI'nrril'(;r,'nl,/IIt' Iral) Illrd n 7 !lfllre JO.
Le.' dOlll1l11lges 51' (!Jil!'re/II d nu·deld ill'
$30000.00. Lil 11101511/1 dc lvi. A.). Ln(hnpl'lIc,
1'11111' des 1'1/15 /lellC5 ,III l'illnge, hnil iPlllufc Ii
el/I' scull' 11572000.00 ef n'pillil prcsque pns
1l55Urfl'. Le5 1l5SUrIl/'l({'S sur If'S nt.du's rhit/ellte;;

1'1 /11 ngllS ill 5 IIC 501'/1 que peu ,;I('PI:es. Prl'sque
loul I.. slo(k dl( IIlngnsil/ Filio/'l n hi; III pro/I' des
lin rIl 1/'11'5.

011 rrail quI' /'il/re'l1Ihe ('51 dUf nUI'IC Clsnrflle
qui (111 mil ilt; Iclpf nnl1s III 511111' ill' pool (11'nlll

1(' d£;pllrl des ;oucurs. 11 n'y nPllil pel'SMlllf dn/ls
In slllic lorsque II'S [lnJlIIII('s 51' dh/ll r(;renl. b

Un autre article, qui paratt egalement dans
Le Droit quelques jours plus tard et qui fu t
probablement redige par un resident
d'Embrun, revEde que Ie bureau de poste, Ie
poste telephonique et Ie magasin Maheu
auraient aussi ete touches par Jes flammes.
« Heureusement que la brigade de feu de
Russell arriva sur les lieux pour aider a
arreter Ie fleau devastateur ». SeJon I'article,
les pertes s'elevent a $25 000.00 et
M. Theophile Lachapelle, Ie proprietaire de
l'hoteL fut le plus severement touche.
L'auteur conclut ({ Si nous avions eu ['aide
d'une pompe a incendie, des Ie debut, Ie
desastre aurait certainement ete evite. ~7

La salle municipale sitw?e du cote sud de
la rue Menard, aujourd'hui la rue Forget, n'a
pas ete la proie des flammes. Toutefois, Ie 24
novembre 1919, Ie Conseil autorise la
construction d'une nouvelle salle, egalement
situee sur la rue Menard. II s'agit de
I'ancienne salle des Chevaliers de Colomb

l.r Drorl. 2 jU/Il 19,9.

Ibt./. 5 jUtn 1919
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qui sera achetee par Ie Comite des loisirs
pour Ja somme de $1. en 1958 et qui brOlera
en 1978. Anterieurement, Embrun avait
possede deux salles de ce genre: une
premiere situee derriere l'eglise et qui fut
amenagee en ecole en 1887 et une deuxieme
qui a existe de 1888 a 1919 et qui fut
construite par M. Exias Amyot pour la
somme de $150. Les livres de comptes de la
Municipalite revelent qu'en 1898, M. Auguste
Dig nard recevait la somme de $4. par annee
pour ['entretien de cette salle.

Le samedi 17 septem bre 1932, a 3h d u
matin, un nouvel incendie devaste toute la
section commerciale d'Embrun. Le Droit
rapporte ainsi l'evenemen t :

CONFLAGRA nON MENA C;ANTE A
EMBJ<..UN, ONT.

Le feu ((IL/sede.'; peril'S d'enlJirol1 $100 000.00
doUnrs. Pnrtle commerrinle dlt vil/nge
d'Emhrul1 rasee pnr un violnll incendic. Un
hotel. Ie hureau de )Josle, UtI magnSltl ghll;rnl
et des residn/ccs Slnil dC/rulls.

U/JC Icrrihle rorr{lngrnlion 11 rIJ(Jngf nux peliles
Iteures rc rnnlill Ie qunrlier romml'rn"nl cmlml
nu pil/nge d'Emhrun e/ dn/Jsl'espn(C de qUflqlAfS
heures, les {/nmmes on} rlJSf I'hOlel Commercinl,
If Inlrfnu de poste el Ie cenfmIIHe{,honique, un
mngnsin ghlfrnl el Ul1e rfsirlel1Cl'. 11 esl encore
diflictle ,feslimer If5 peril's eXI1c1emeni. met!s
on croil qu'dles s'elepen! nenvirotl 100000
dollnrs couverles en pl1r/ie rnr II'S I1ssurrwCl's.
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LI' rl;nible incendle n seml; 111 cons/enll1liOIJ rll1I/s
louie In reg lOll d 1m grn ltd 110m Ine ae person nes
sonl naounres sur les lie/I.t. Le villngc
d'Emllrun 1'51 silue n1mI' Irenlniw' at' milll's nu
s/./d-esl n·OIlI1/~'I1.

L'1;glise Snirll-Jl1cques (f'Emhr/./n 11 fIe grnvc
lIIenl ltIenl1ce£, pnr II'S {lnll1mes mnls elle {ul
heure/(sl'lIIftll fr'llr?nt;C, de 17lhl1C que In StH
mrsnle rle In Bnl1ql/I' I\oynle rlu CntllH1n sllUI;e
loul pres de In schle de /'inU'lidie.

Lc ft'u n delrujl de {and CI1 Wl11hll' /'hOlei
Comll1ercinl nppnrlt'rrnlJl Ii M. Joseph
Orhonville; In proprifll; dr M. Pirrrc-C.
Bruyere, (Onl{lrerlnn! sn resiriCt/Ct', Ie hurenu
tie posll' el II' cftllrnlldephoniqut'; Ie rrll1gnsin
gh1Crl11 el In residencc de M. Orner Mnheu, 1'1
,.me rt;sldetl(l' 17 deux logemellls nl-'I'nrlcrll7ll1
n l\1me Joseph Brl4yhe, veuvr. Plusleurs
hnngnrs. gnrnges el enm'cs 0111 nussi ete dfiruils
ri l'nrrihe de (/'5 propriCl,:s.

Heu reusrl1'l 1'111, prrsotllJl' ne {ul hlesse nu caul's
dr In collllngrnilorl el 101.rles les fnmilies ani
p11 51' sn/./ver Ii 1011)1s. Une Irenlnlne de
)Jt'rsonrles onl fie "endues Snl/5 nlni pnr 111
cOII{lng rnliorl. Elles 5e re{ugirrtrl I chez drs
pnrenls el nmis du lJillngc. Mme EliI' BellS/I',
find 1tInlnrle 1114 Iii chez sn {die, Mme Lorenzo
Bergevin. dnns lUI des logemenfs qui lui
delruil. £lIe n pil eire Imnspodee en iiI'/.! SLlr
sans Irop til' difliculle.

Le feu se derlnrn vel'S 2 lrl'Ures 1'1 45 cl'mnlin,
heure solnire, dmls une chnmhre de {'hoiI'I de
M. Del/onville. Des (lis flecfriques dr{alueux
nurnienl hi: In cause de I'i/Jcendic.



M. Shanie, poyngl'ur de romlnl'ra, perlslorwf
a I'hole), ful II' prfllli/'r Ii npoir COrlYlni5snr/re
du f!'ll. II ful rVl'ilie pnr In fuml:e 1'1 s'empressn
d'nverlir M. OetJorlvilie. Ce derrll/'r nIl II'
lelllps de gngnrr I'nlhifur avec sal! epaust' 1'1
51'5 C1 1'It) Nlfn rl!s. Ln {n mille Oi'horzvi III' 11'17 fl.1

Ie lemps dc snUVfr nU{/I{) orlicle dl' vnleur di'
In maison.

Les {lol11l1Jes 51' repondirl'nl nrN In rnpidilf lie
/'fdoir, dotls 10 corlslru{/iorl OJ bois, t'! eurNl1
101 foil d'l'rl1hrns/'r 101.11 ndi{ire Li'S hnngors Ii
l'orrihi' de I'hold ani fl(~ rnses. Lc gnmge e1
UlH' cOlfi/' nppnrll'nonl a l0, Oi'bOtlll/Ili', 0111

fie e(117 rg rJ(;~,

Pcu opres Irais IIl'ures, 16 [Iollll'lles lnisoil'nl
dcs progn~5 olnrnll1nls PI 1171'110(1711'111 deja de se
roH1lJ1uniqu/'r 01.1 burmu de posle 1'1 a In
residcnce de M Pinre Bruyere, Le cenl rn I
lelepllOnique, situe ollssi doriS Ie hurenu de
poslc, elni! dnns l'impas5ihilili de ronlll1uer II'
snuire.

Ln proprirlf de M, Bruyere JI',;lnil sfpnrff de
/'I/()Iel que pnr U{)/' quirlznlnf de pil,ds eI II'S
{Inmmes S'~I comnullliquheni rnjJidemi'111 )Jour
In rMuire I'JI eerldres.

PMI5SfCS /Jnr IIrJ lorl !'fYlI du noni-oul'sl, 11'5

{lnrnmes npclllcere111 snYls pilif eI rnsfrcn/ esnle
lIlenl II' mngnsin ghlhnl e/ In rfsider/{(' de
M. Omfr Mnhcu, Ces Irois proprihfs Sf

Irouvnil'Hl poisilles, sur Ie mrml' cole du
r!lell/il'!. Le {t'u sc (OlIImunlqun nussi a In
dm/eure de Mml' jDSl'piJ Bruyhl', Sill' {nulre
role de In nit' Pril1cipnli', pour 10 rMuire en
Cl'ndrt'S. Ln fnmille Lorenz.o Bergevin dmll'l.irait

dons Ie deurielrle logell7elll de 10 residcncl' de
Mil1/' Bruyen'. CellI' dl'rnierl', Oi115i qu'une
iJulre persanne agh, Mme Nopall:all PhillOlI,
qui denlNirnl1 OPN elk 01"1/ P~I 51' rl'lldre erl
lie/.I 5~lr 50/15 difficultt;. Chez tvI. Brrgevi'l 51'

Iroul'nil ,I1v1me Belisle. mere de l0me Brrgfl'in
'lui flnit ,iepl.(l·s quelqui' lemps reli'Iwe nu IiI
pnr 10 rnnlndie. Ln rnnlnde .i~1! Irnnsporll:i' clrez
WI voisill nvnlll que Ie fcf.! ,i/,pinl!Jl' Irllp

mellnron/.

Tres peu d'nrlielfs de YIlfrJngl's orrl fie soup;'s
linns Irs ris/lfeMes detruiles. Ulle pnrlie ,iu
slack col1sidernhll' de M. Ornrr Mnhi'li n
rep/'ndnnl elf frnnsporle dnlls In rue t'! 1'/1 lieu
sur

L'eglise pnroissinle. siluff n fIlPir(lr} 50 I'il'ds

tiu mn~nsirJ Mnlreu, n ele grat'l'I'lIenl mnlnrel'
pnr Ie feu. Heureusemerrl, Ie vl'nl rlt' sOllrrtnil
pn5 dnns In direr/iorl dr UgUsl'. 1'1 I'l'xlhil'ur
de Udifice t'sl n I'fprelwl' du {eu. Plusieurs
hommes 51' 501'11 II'I'IUS dnl'Is UgUse 1'/ sJlr la
loilure nu f((~ au Ie fnl SI' drclnrl'rlJll.

On n egnll'menl reussi Ii snUPfr In s//rcursnll'
de in Bnl1q~11' Raynle 511uel' 01 IMI' du mngnsin
Mn!leu, /'1 Ii role df' ia praprietf ,it Mme jasl'ph
Bruyfrt'.

Le penl Imrlsparlnil les fJirlCl'iles 1'1 II'S debris
I'n {inn/nIl'S a une disln)l(f considimhll'. ('esl
niYlsi quI' des hrnisl's orll mis ie ff'u ri In loill.lrl'
de In grcwgl' df M. Arlhur Mnisonnl'uve,
forgrrorl. dc )'aufrl' calf de In rivihl' Cnslor, Ii
ql/l'lqul's cenlnirles de pil'ds des liniX du sir/islrl'.
Ce {eu 17 (t'prndnnl af mat/rise m.w dcs srnux
d'en u d Ii'S darn f11nses furenl iigers.
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Drs Ie del1l41 de l'inrerrdle, 011 ,orma ri Irois
reprisl's Ie 101si" ri i'fg1151' paroissiale, ellolls II's
re5iderils de In lornlile SMII n((ourllS 511r II's
lil'ux. Plusil'urs d'l'lIlre PlIX 501/1 ,'enus ,II'
pIUSI'I'I<r5 milll's pOlAr prf/l'r mni" [orll' nux
Homhrl'ro: hommes qui ;hnielll [nils pompiers
!lolOllln trI's.

i\ rnide de la pornpe riu pillnge, on lirn de
/'enu de In ril'iere. mnis if flail ilrJpossilde de
mnl/riser II'S IlnlrJml's. Un nppel {/.II aussi
erll'llye ri Russl'lI, el plusieuTs resideliis de telle
{ornlile 51' 50nl rerlriuf. sur II'S lieux. Ln pompe n
ir/rl'/1dle ric Russell 1'51 repenrinr/I.5Inllonrlrlirl' 1'1
1'/11' rll' pNI Nrl' lransportel' ,.; Emlnull.

PI'/.I dl' }emps IIpre5 Ie rommencemm/ de
l'iJ1(fnriie, un IIppel rie serours n ele erwoyr aux
pompiers d·Ollawa. II {nllail cependllnl {ournir
ries garnlllies nl'llttl que Ir rlld Slim Blnck/a
pllisse auloris/'t' II' long Iroie!. /111. Oml'r
tvrnheu, run des plus forls perdllllls, niinil
fnin' ril'S nrrnngemmls ave( II' che[ 10rsCJul' II'
{I'U I,inl pnral!!sl'r Ie Sl'rvi({' felepltonlq~le 1'1 il
[ul nin5/ impOSSible d'ohll'llir d'nulrl's ,nours.

lvl. J'nhllf N. Lnurenre, l'imire d'Emlm411,
flnll I'ull des pillS z.rles pompiers !lolonlairps
1'1 if nidn !Jl'lIuroup nux pnroissiens. M. /'abbi
].-u. Forgel, (lar, indispose dl'puis qUI'Iquf
fl'Tnps, n'n P/.l 51' rendre sur In S(elle de
l'inrennie.

Vers 5 lieures ef 30, heure soillire, It' [eu {{!'ail
rl'ssl; dt' 51' wopnger 1'1 iI rl'y nt/ail plJ.ls de
ria nger pou r II'S propriiJes nlV; rOMrIl7 nles. De
foules ces bellI'S proprieles, il rl/' rl'slnil plus
qr/lln nmns rie dt;bris 1'1 de cendrt's.

Cholel Commerrinl hail Uti holl'l modane, qui
(olllnwil l't/ mrnre !emps, UriI' sa/le de hillard,
UII reslaurnnl l'! IHI salo/1 rie IJlJr/Jier. C'ffnil
urr lieu de rfnrieZ-l'ous pour I./ll grnt/d IlOm/m'

I!'hMtlllles l'! de il'/.rrll'5 81'115 rill villagl'. Clu)lel
romprfllnil plusll'urs rhmnhre5, mnis 01'1 (rllil
Ill/err plus rif In fnmillr Ol'hOt/pillf', il n'y npnrl
(.JUI' del-iX pensiarlnnlr£'s la l"Iul! dcrl'll~rl', .M.
lull'S Desormenux rI 1\l1. 51/(/llie.

L' burenu de POSlf 1'1 It' (elllmi lelephoniqut',
dOl'll M. Pirrre Bruyrrl' ~ln;1 II' shnnl dl'puis
de nombrl'uses 11/11"1,;,'5 nlJnierrl ile rOllslrlAi!s i/ y
n un /Jon 1I0mine d'ilIWfI'S. /0. Bruyrre pennil
111' Il'nl/ina au I'urmu el ri 511 residena III!

I1Ih/(//?r (omplel. 1/ 1'51 dfpuis 20 ails gir((111 de
In compngrrif Bdl Tell'phoru Ii Elldmm e!
/'nl"lllfe prorhninl' il san fnil Irleml,re drl dull
ries piollJliers de III (ompngrlif'. M. Bn4l/rrl' 1'51
IIlIssi mnllrl' de (hnpelle Ii Emhnm 1'1 if iouil
de reslime gh1frnle. l'villlheureuseml'rll, II elnll
I1IJSOII lors de /'il"lLel1flie. II elail drpuis qul'iques
iOllrs 1'((rli pour rUle lourr!er dr prol'ngarule
orgnnisee pnr 111 rompnSllie Bell Tell'phonr
nnlls In region. [/ n cl'pendnrll pr! eire locnlisi
dt' honnl' hl'url' CI' mnlin, 1'11'51 nrrlve ri ElI/huJ1
pour ne Iroul'er sur l'emplnCl'1!It'1i1 (Ie 511
propriele, qu 'un limns de rl'rUlre5 [1-/lnnnll's.

Mml' Pian' Bruyhe flnil seule Ii In mnisoJ1
illW 51'5 nf'u[ nrfnnls. Tous onl fie (om{uils 1'17

lieu Hfr snns inronvhlienls {iicheux.

M. Orner Manl'u, popu/nire marrhnnd
d'EII/brun, n he II' plus fori pl'rrlnJ11 dans In
wn{lngraliOlI. SOli llwgnsin, (orller/(fnlur! slork
(ol1sidhable, augmmle pour /'n ufo ntrl 1', a fie



Vue du village

Celie photo, pnse dll cJochf'r de J'eglise vers 19.10, montre la rue Notre-Dame en dlrectJOn ouest Plusieurs mdlsons qUI

app"";;""·;"nl SUf celie photo eXI~tenl !eluIOUfS 01" .. ' loules ([.'/les qUI sonl Sltuees ~u premier pl.1n ont brule en 1932 11 est
intere,::,anl de nuter flue les rill'> second.lires n'ex;sll'nt f"''; encore,

Mme Rrgmn l\1nhl'l/
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rnsl; pnr les flnmmes, de mhne que sn resider/a.
M. Mnhel~ 1'51 mnrrhann Ii Eminurl depllis de
nomlneuses nrJl"lel's 1'1 il 1'51 hiefl ronnu nMIS
louie In reglOrl. Urle pnrlie du slack ,II'
M. Mnhcu n fir 5auvp par II's pompias
tJolonlni res, rnais 51'5 perfcs sonl I res
ronsidernb/es.

En I'espare de quelques heures, II' feu n rHine In
pr;/lripnle sl'rlior! rOnJml'rrinll' nu pilingI', 1'1
rruellernl'nl l;pTouve 11'5 n;sidenls Ir's plus
hnulemenl eslim,;s. Un grnnn nombre dl'
persotJrles ani visile nujounf'l7Ui 1es linn du
sinistrl' 1'1 ani I'Xl'rimf: leur sympnlhil' niH
fnl/1il/l's eprouvres 8

Trois jours apres I'incendie, Le Droit pubUe
un au tre a rticle dans lequel il temoigne des
projets de reconstruction des commerces et
des services touches par Ie desastre.

Ln pnrlie devnslee du villngl' d'Emlm.lI)
rerlllltrn sous peu ne 51'S remin's. Mnlgre Ie
drsnrroi SNne pnr In lerribll' ronflngrnliort de
snml'di mnlin, les scrvirrs pull/irs onl ftr
reorgnnisf:s immMinlemenl, rI de pnrls 1'1
n'nulrl's, all 51' prepnrl' Ii re(onslruirl'. Les
cinq families jetees sur Ie pnve, pnr l'incl'ndie
qui rnsn leurs proprieles, 51' sonl refugiees I'our
II' momelll rila des pnrenls au des voisi/ls, 01'5
suours leur sonl arrives de loules pnrls, II'S
reronforlanl dans leur auelle eprfUN.

L/'s pates corlsidernbles suhie5 por M. P.-c.
Bruyere, ghnnl 10(111 du lelephorle rI mnl!re dc
posll': M, joseph De/lOnville, propriflnire de
I'holel Commerrinl 1'1 Mme joseph Bruyere,
veuve, son I heu reus/'merl! (ouverles presquI'
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lolnlemenl pnr II'S nssumllCC5. Cornme Le Droil
II' nisnil snmedl dernirr, M. Om,'r Malll'U,
mnrrltnnd grnernl, 1'5111' plus gr05 pernnni. Orl
mpporte que 51'5 nssurnrl(('s III' rOtivrell1 qu'C(
peu pres In moilie des lourdes perIl'S qu'il n
subil's. M. Mnheu I1l Jnit dnns 5011 spnrieux
Jrll1gnsi n general un slork rOr/sidemble, Uri
wagon de hie qll'il nvnil plnrr dnns un hnngnr
In sel/lI1il1f dl'rnifre n Pte prnJiquelnrnl ruine.

M. Pierrl' Bruyerl' a der;11e de reronsfruirl' de
1'1l1.dre role rlu r!Jemtrl, sTIr l'emplnreml'l1l de
In dem/'u re nc sn mere, M me joseph Bruyhl'.
Lfs Irnvnl/x de c01"1slrur/;orl romme1"1rrrortl
l1ussilol que 111 qUl's!ion d'nssu rntl(1' sern reglee,
('esl-li-dire nnn .• quelqufs jOllrs, II y inslnllan
Ii' hurl'nu de 1'051(' 1'1 II' relllrnilelephor/ique, eI
}'(.difia lui servirn I'rl mt~me temps de residl'nre.

M. Orner Mnhl'ti doil nussi re(On5/nlire
immMinlel'lll'nl sari ml1gns;n gerthnl nver 51'5
,leur fils, Osins 1'1 AllJerl Mnneu. 1I 1'51
possihle nJfrllp qu'U dhidf n'ngrnndir sn
I'ropriele en {nisnnl I'ncquisi!ion dl' Irrrnirls
l'oisillS, doni I'nnrien I'l1lpll1remer/t de
M. Pinre Bruyhe, eI de cOllslruirl' uri
mngtlsin moderne 1'1 spnril'Hx.

M, joseph Dehonvillc n'n pns I'inlcnlion dc
rl'cortslruire son hOI 1'1. TI s'flahlirn sllr unl'
fermI' qu'il passedI' dnns In region, Mml' Joseph
Bruyhl' tie re(OIlSlnlim pns lion pillS sn
residenre. EliI' demeure pour Ie momenl chez
son fils, M, Cnmille Bruyere d'ElI1bmtl.

Lc quarfirr rommerrinl qui n he rompletement
mse. offmil apres !'ir/ar/die, un tlsperl de

-----
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grnndr desolaliol1. Les ruwes sonl encore
{urnanles aujourd'hui.

La succursale d'Emhrun, de la Banque Royale
du Canada, /'a echappe helle au (Ours de
I'incendie. Le feu a pris Ii la loilure adiverses
reprises, mais 11'5 hommes qui s'elaien/ {ailS
pam piers volonlaires reussirenl Ii enrayer Ie
progrfs du feu, La hanque {ul endommagh
pour urle ualeur d'enuiron 500 dollars.
M. /ldelard Cloulier, geranl, 1'1 sa {amille,
domicilies n l'arriere de la hanque, auaienl
lransporle leur menage nI'exlerieur au cas 014
!'edifice serail rtf/ruif.

La maison de M. Lionel BrisSOIl a aussi
echappe mirnculeusemerll d I'elemenl deslruc
leur. La loilure a pris feu, de meme qu'un coin
de la {arade. us Jlammes commencaienl deja Ii
51' repandre dans 11'5 murs. Le IYnvaiJ giganles
que des voisins empecha la maison d'ilre
complclemenl dflruife. Des dommages rte
quelques cenlaines de dollars {urenl causes.
La {amille deplara aussi son menage, mais Ie
remis en place des que Ie dallger {ul eloigne

L'eglise porte encore des /rnces de rincendie. La
chaleur Jil {andre Ie goudron sur la toilure. Les
{Iammes 51' dirigraienl vers Uglise, 1'1

M. /'abbe N. Laurence, vicaire, sorlil a l'enlree
avec Ie Sailll Sacremenl. On rapporfe
qu'immfdialemenl, la direclion du venl
changen, 1'1 UgJise Ill' {uf plus menacfl'. De
legers dommages onl M causes a la loifure de
l'hole paroissiale. Des braises y avaienl mis
Ie feu, mais 11'5 {Iammes {urenl mailrisers
immMialemenl.

/lvanl la {in de I'incendie, un groupe
rt'employes de la compagnie Bell Telephone
sonl arrives sur 11'5 lieur. lis illslallerenl
lemporairemenl 11'5 lignes de telephone chez
M. Adrien Lachapelle pour relabhr 11'5 (Om
munienlions enlre Russell 1'1 Of/awa, Le
cen/ral lelephonique a efe inslalle lemporaire
menl dans /'immeuhle du res/auranl Marleau,
eI Ie service dans Ie village a fie repris
regulihemenl ce malin, M. Pierre Bruyere
installa aussi Ie bureau de pas Ie dans la meme
maison. Le service de courriers, a fie mainlenu
samedi malin 1'1 louie la journee d Embrun,
malgre I'incendie. M. Pierre Bruyere a fie
{elicile par 11'5 auloriles du bureau de posle a
Ol/awa eI de la compagnie Bell Telephone pour
11'5 precieux services qu'il a rendus pendanl ces
moments de grand desarroi. Des erperls
d'Ollawa, de Cornwall 1'1 de Mon/real. de la
compagnie Bell Telephone, 51' son I rendus Ii
Emhrun pour rf/abllr Ie service lelephonique
desempare dans Ie plus bre{ de/ai possible. 9

En mai 1937, Ie Conseil ordonne
['installation de poteaux indicateurs d'arret
aux coins des rangs Sainte-Marie-Saint
Pierre et Saint-)acques-Saint-Augustin. Le
Conseil reglemente en meme temps Ja
vi tesse maxim urn des vehicules moteurs
dans les rues du village; cette limite est fixee
a 50 kilometreslheure. Les poteaux indica
teurs des rues datent de 1955,

Ibid, 20 septembre 1932.
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Vue de la rue NoIre-Dame

Cetle photo de Ja rue Notre-Dame en dIrection ouest date d'avant 1932. A I'extreme droite, on remarque de~ abns pour les
chevaux et a la ga uche, Ie couvent des Sceurs Grises-de-Ia-Crolx

lvfrnl' Dfsfwgf, Bruvhe
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L'importance demographique du village,
dans I'ensemble de la paroisse, n'a jamais
ete aussi grande que depuis quelques
annees. Alors qu'il y a 100 ans, a peine 16%
des residents demeuraient dans Ie village, la
majorite de la population y reside maintenant
en permanence.

village qui comprend des secteurs reserves a
I'industrie, au commerce, a I'habitation et
aux loisirs. Au niveau des services, cet
accroissement s'est traduit par la construc
tion d'un Hotel de ville en 1965, d'un centre
medical en 1976, du numerotage des
maisons en 1975, de l'ouverture d'un bureau
du Ministere de I'agriculture en 1976 et par
la construction de nou veaux trottoirs et du
pavage de certaines rues.

Plusieurs maisons temoignent encore
du passe d'Em bruno Parmi celles-ci, il fa ut
noter celles de Wilfrid Carriere (341 Notre
Dame), Bruno Brisson (434 Notre-Dame),
I'ancienne maison d'Aurele Gervais (rang
St-Joseph), Roland Menard (rang St
Augustin), Maurice Brisson (rang St
Joseph), Jean-Paul Brisson (rang St-Joseph),
Robert Bourbonnais (393 Notre-Dame),
Claude Bastien (534 Notre-Dame), l'ancienne
maison de Jacques Sigouin (356 Notre
Dame), I'Hotel du Village (399 Notre-

En 1950, Ie Conseil municipal procede
a l'installation de lumieres electriques dans
les rues du village. Ce secteur couvre les
rues Notre-Dame, Jeanne-d'Arc, Saint-Jean
Baptiste et Forget en plus d'une partie des
concessions VI et VII.

D'apres la description du village
contenue dans res registres de la paroisse de
1956, la localite s'est a peine developpee
depuis Ie debut du XXe sieele. IO Embrun
comprend alors la rue Notre-Dame Est qui
va de A. Bergevin aJacques Sigouin; Notre
Dame Centre de Arthur Aupry a Reginald
Seguin; Notre-Dame Station du medecin
Jacques Beaudet aHenri Perras; St-Onge de
Alcide Tessier a Gerald Bergeron; Saint
Augustin Village de Gerald Brisson a
Fernand Rochon et la rue Forget de Xavier
Beaudoin a Claudio St-Louis. L'importan t
accroissement de la population dans les
20 dernieres annees a tou tefois provoque un
agrandissement sans precedent du village.
Dans Ie domaine de I'habitation, les annees
1970 voient }'ouverture de deux deveJoppe
ments domiciliaires au nord et au sud du
village. Un troisieme est presentement en
cours du cote sud de la rivie reo Lorsqu'i1 sera
complete, Ie nombre des rues aEmbrun aura
plus que quadruple.

Depuis 1977, Ie Conseil du canton a
egalement adopte un plan de zonage du " APC. r'plers St-J.Kques d'E",orun, bob,ne M-3131
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Dame), Roger Bisaillon (326 Notre-Dame),
Roger Sabourin (Grande Ligne), Aime
Bourdeau (rang Ste-Marie), Denis Bourdeau
(rang Ste-Marie), Lionel Bourdeau (rang St
Jacques), Romulus Clement (rang St
Joseph), Salon Genie (437 Notre-Dame),
Andre Bruyere (431 Notre-Dame), Josepha t
Gregoire 00 Ste-Marie), Orner St-Martin
(14 Ste-Marie), Willy Rivet (452 Notre
Dame), Ie restaurant Embrun Pizzeria,
Robert Brisson (349 Notre-Dame), M. Pilon
(22 St-Augustin), Telesphore Menard (26
St-Augustin), Leo Levesque (rang St
Augustin).
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families canadiennes-franl;aises etablies dans Ie canton de Russell en 1871. lJ

Ca rriere, Bapbste - Emelle

Charlebois, Charles - Adele D,12e

Charlebois, Jean

Clement, Clement - Phdomene Leduc

Clernen!, Joseph - Adeline Sar,lsin

Emud, B,'ptiste - Adele ?

EmMd, Berna rd

Emard, Leon

Emard, Norbert - Catherine Ladouceur

Emard, Olivier - Fc!ecite Pitre

Emard. VJtal - Elise Hebert

Daze, Thomas (fils) - Louise MillaIre

Daze, Thomas (pere) - Pauline Maisonneuve

Deschamps, Fran~ois - El,se ~

Desmarais, loseph - Abegal 7

Desormeaux, Jean-Baptiste - Esthere Brien

DesrOSIers. Onesime - Marie Lllngtin

Dignard, Augustin - Octa"le Pitre

Dlgnard. Augustin -- Olive Hebert

D,gnMd. joseph - Octavie Levesque

Dlgnard, Joseph - Seraphine Perras

Dignard, LOLliS - Anastasle Menard

Dore. Eus.;b,· - Marceline TrudE'au

Doutre Maxlme - Ph,lomenc ?

Ducharme. Luc - Emelle Lalonde

Duforl, joseph - Feleclte POirier

Dufort, OctaVE' - Charlotte?

Dufort, Oddon

Dumas, George - NMcisse

Noms

Amyotle, LOUIS - Marguerite Rochon

Baudin, Narcisse - Olive Emard

Beaudoin. Joseph - Marseline ~

Be"udoln, joseph - Zoe MaJlholle

Beaudoin, XavIer

Be~udry, Solomon

B,sson, Joseph - Florence Lamoureux

Blais, Octave - Celina G,'gnon

Blanchard. EdouMd - Mane Reynaud

Boileau. Vital ~ LUCIe?

Bonnals, Theodore - L,S" ?

BourbonnaiS, Michel - Flavle Sauve

Bourbonnais. Odilon - Ov,},ne Bri",oll

Bourdeau, Medard - Esthere Poupart

BourgeoIs. AristJde - Exenne ?

BourgeoIs, Ludger - Philomene Bosson

Boyer, B"pbsle - Florence Montpetit

Boyer, jean-Baptiste - Mane?

Brulllque. Antoine - Emi"e ?

Brien, LOlliS

Brisson, Ben;amln - Ormeline Seguin

Brisson, Charles - Elo'l5c Gagnon

Brosson, joseph Mane LanOIS

Bnsson, joseph - Eloise Gauthier

Brisson, joseph - Emilie Bnsson

Brisson, Ludger - Mathilde Dignard

Brisson, M"d';f1c

Brisson, Toussaint - Elisabeth Lanthier

Bruyere. Theophlle -.- Mane-Gille Mailhotle

Carriere, Ale><is - Theallsse Traversy

Carriere. Antoine - Esthere Gagnon

Concessions lots

VI] 10

VI B

V 10

IX .>

IX J

VI 5

VII 1

VII 9

IX A

VII 2

VI 5

X 11

VII 19

VI

VIII B

Vill A

VII 13

VI 4

VIII 8

VI 11

Vl 10

IX 5

Vill 5

IX 5

VI 10

VI 10

V J

V 3

VIl 7

VII A

X 4
II APc' Reccn5€ment du C,,,ada, 1871

X

VIII

VIII

X

VI

Vlli

VIII

X

VII[

VII

X

IX

VI

Vlli

VII

VII

VIII

VIII

VIII

IX

vm
VlII

VIII

VI

VlI
VI

VII

VIl
Vf

<\

9

8

9

8

9

8

7

2

5

6

7

8

5

6

8

9

8

2
c
-'
8

8

6

8

J

B
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Faubert, joseph - Mane-Philomene Lefebvre

Fen,so, Felix - Mathilde 7

Fillion, FranCis - Adeline?

Franccpur, Joseph-Leandre

C"gnon, ChMles - Hedwldgl' Paul

Cagnon, Fr,1I1(;ois - Delima 7

Gagnon, Magloire - Lumlll,1 ?

C,lgnon, Oddon - Mart)))e )

Gervais, Joseph - Esthere Hebert

Goulet. Joseph - Sophie Roy

Gravelle, jerem,e

Gregoire, Israel

Gr' oire:, Pierre - Emelie?

-rego,re, lerie - Fehmuse 7

Groleau, Charles - Philomene 7

Hebert, AntOllle - Adela,de ?

Hebert, Olivier - Olive Pflm,)ult

Labelle, Dantadle

Labelle, L ;on

Llbelle, Martin - Catherine EmMd

Labelle, Paul - Mane L"belle

Labelle, Registe

Lachapelle, ;\jorbert - Mane Gagnon

Lachapelle, TheophJie - Angellque Gagnon

Lafantais,e, Pie rre - Marcelle ?

Lalonde, Benlamin - Feleclle ?

Lalonde, Joseph - Anna Mooney

Lalonde, XavIer - Sophie?

Lagreln, Simon - Esthere ?

Lamarche, OctaYle

Lamoureux, Francois - Angele ?

Lamoureux, Octave - Edesse ?

Llndrev,lIe, Louis - Olive?
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V

IX

vm
VIII

VIII

IX

VIII

VIJI

VI

VII

V

VI

VI

VI

Vil

VI
IX

VIIl

VII

VI

VII

Vll

VIII

VII)

V[[I

VII

VII

X
VI

IX

VI

IX

v[[I

12

6

B

8

8

8

J

2

8

12

4

3

B

B

B

8

9

J

9

9

6

2

3

6

8

5

8

B

5

6

5

Langlois, Edouard - DidimJ 7

Langlois, Frederique - Ad' le Guertlll

La nglois, Onesime

Lanais, Elo"", - Leonore?

Lanois, Mo']", - Ovel,,1(' :

Lap,llme, Slgefrols Ormelirw Gagnon

Lapen,E't'. Lou,s - Nastaslc ?

Lapensee, XaYlc'r - Sldonie BrJsson

L'lfose, barl,'s - Marguentc Dore

Latour, LUCIen

Latour, Mlch0! - Exenne ?

Latour, MIChel - Sophie?

Latu/ipe, VlClor - MM,e ?

Leduc, Friln\'OIS - V,rglnie Charette

Ld~bvre, Antoin-' - Marie?

Lemieux, Josue - LlIcie Demers

Lep,age, Joseph - Lulie?

L"p<1gt:, Reml - loe ?

Leroyer, J' ';cph - Cordelia 7

Lesage, Fabl(>n - Eloise'

LOIgnon. X,1Vier - ('1deiln"

Lonfdin loseph - Phlloll1ene Quillerner

MaJor, Fe[,x - judique ?

Marner. Baptiste

Malte, P,erre - Marguente

Mayer, Domlllique - Orm,'.';,I" ?

Mailhotte, JeJn - Marie 7

Mailholte, Olivier - Od.le Lilli":;"

Mailhotte, Pierre - Domithilde LM.'"I ,:1e

Menard, Jules - Sophie?

MIllaire, Alex,lndre - LJ,v,d 5e G~gnon

Millaire, Jean - Julie Carnere

Millaire. joseph - Ursule Ro:,,!I,rd

M,llaIre, Maxime

Mllla,re. lephir - Oliva Robillard

IX

IX

IX

VIII

VIII

IX

VI

VII

vrll
VI

\lr

vr
VI
X

V1l

Vill

VIl

VII

VII

VI

VI

X

VII

vm
X

X

X

X

X
VII

X

X

X

X

X

4

3

4

5

5

5

6

1

3

A

A

A

2

10

10

A

12

12

8

2

9

J

4

J

5

6

B

B

A

7

8

B

8

B

5



Noel, Marsille - Angele ?

Norm~nd, B"ptistP - Angel,'luP

Paquetie, Antoine

Paquetle, Anlolne - Ormellne ?

Paten,1ude, Ante"ne - Marguerlle Hebert

Patenaude, Desm; --- Alvina Guildry

Pdtpn"ude, Ehe - On"vie DignMd

Patenaude_ Leon - Sophie Sabourll1

P"lena(lde, Ovide - M""y Gendron

Paul, josq>h - Sophie?

Pelle lieI', C.' ",f1' - Dometh dde ?

Pillon, B"ptl'le -- Louise?

Pilre, Cdc>\I:l - Emelle Patl'naude

P,lre, Ch",lp, - Philoment' ?

PitH', DeJ.wI re

Plire, J''''''I1,1

Pitre, OVIJI'

Pitre, P,erle - Christine Pllrr

Pitre, Pier< e - Therese?

Poupart. Ale~ls - Arch,1nge

Poupul, NarCl55e - Olive 1

Richard, D,Wld - lulle )

Robillard, Joseph - Zoe Mamer

Roy, B,1ptisle - Llna ?

Roy, Fr,wcls - D,n,l ?

R,)y, Godefroi - Delph Ine ?

Roy, Jean-Noel - SUS,lll ?

Roy, John - Ad,"'" ?

Roy, Lows - Mane Longtin

Roy, Pierre - Ros,11,e ?

V

V

VII!

IX

VIII

VII

VII

VI

VI

VII
I; J[ I

VIII

VII

VII

VI

vn
VI

VII

VII

VlI

VIII

VI

IX

X

X

IX

IX

IX

lX

VII

fX

VI

11

12

"8
A

B

.3

.3

B

8

B

5

C
5

10

5

.3

6

6

B

7

8

4

2

2

2

1\

9

5af<lSII1, Andre - LOUise ?

SM,lSIn, Joseph - Rox"I,l" ?

S,lrasin, LOUIS - Sus,lna "

5ar,lSln, Simeon

Seguin, 5imon - Julie B"sson

5,gouin, Pierre - M<1thdde ?

St"Amollr, hancis - Ad&le '

51-Amour, Henry - josephine

Tellier, joseph - Florence Lamoureux

T,Ii,cr, jule, - VictOrine Roy-Ody

Tellier, Louis - Josephine Lescubeau

TeSSier, Antoine - Marie Bnsson

TeSSier, AntOine - Mane?

Tessier, Charles - MMtlne Pitre

TeSSler, Magloire Vltaline Lapensee

Thiba ult, Clmdle Marie?

VI

VI

IX

V

VI

VII

X

VI

Vill

VIII

VIII

VII

VlIl

VI

VjlJ

VIII

B

B

1\

6

7

6

6

7

4

4

.3

B

5

2

2
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Familles canadiennes-frant;aises etablies dans le canton de Russell
en 1902,12

Noms Concessions Lots

Allaire, Felix VIII B Locatalre Bertrand, Felix Vll 12 Proprielaire

Alberl, Fran<;ols VII 8 Locataire BisaIllon, Amable VIII IS Proprietaire

Amyotle, Alexandre VII 10 Proprietaire Bisson, Mme A. Vll 1 Proprietalre

Exias VII 12 Proprietaire BlaiS , Edmond IX 6 Proprieta, re

Eusebe VI 11 Propnetaire __., Octave (fils) VlI 9 Proprietaire

Louis (fils) VII 10 Proprielaire , Octave (pere) VlI 9 Proprielalre

Louis (pere) Vil 13 Proprietaire Blanchard, Asa IX A Proprielalre

Napoleon Vll 10 Proprielatre Edouard (fils) IX A Propneta,re

Arcand, Henri VlI[ 24 Proprietaire Edouard (pere) VII 8 Proprietaire

Bois, Felix x 7 Propne ta Ire

BJudln, Gerard Vlli A Proprietaire BOisvert, Francis X 7 PropnetJlre

___, Jean-Bapllste VIII A Propnetaire Boucharo, LOuIs VlI 18 Proprietaire

__~. Narcisse VJ B Propriela ire , Narcisse VII 18 Locataire
___, Pierre Vll 11 Propnetalre Boult, Jean-Fran<;ois VII 12 Proprietalre

Beaudoin. Joseph IX .3 Proprieta,re Bourbon n"s, Sibva VIII .30 Locataire

Mme M. VIII 23 Proprielaire ___ , X<wier IX 8 Proprielalre

___, Xavier (fils) IX 3 Proprielaire Bourde"u, Amable X 4 Proprietaire

___. Xavier (pere) IX 3 Proprietaire __., Hermidas VI 1 Propnetaire

Beaudry. Evangebste IX IS Proprlf" ta ire __. Joseph VI 1 Proprietatre

Belisle. Marcellie Vill 7 Proprietaire Lou,s VIII 5 Propriet<lI re

Belonle, Pierre VI 8 PrOpnelaLre Ovila VI 2 Proprietaire

Benic, Nelson VII 9 Locataire Paul VI 1 Proprielalre

BenOlI. Jean IX 5 Proprielalre Solomon X 4 Propr"~laire

Bergeron, Charles VI 16 Propnetaire Bourgeois, Eugene VlIJ C Propnetaire

Eusebe V 15 Propnetal re ___, Ludger VIII C Proproelalre

Eusebe VI 17 Proprieta,re Bourgle, Jean-Baptiste VII 11 Proproe ta I(e

Mederoc VI 16 Proprietaire __, Urgel VII 11 Proproetalre

Mo'lst' VI 16 Proprietal re Bra,e , Dominique VIl 12 Proprietalre

Octave VI 16 Proprietal re ___, Olivier Vllf 4 Locataire
__. Odessa VI 17 Proprielaire

BergeVin, Moise VIII 9 Proprietal re

Brunlque, l\ntolnt' VIII 12 Proprietaire Il Union Publishing Cy., op. cif., 1902.
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I:lnsson, Alfred VIII 6 Propriel."rc ___, Cedeon VIII " Localaire

l:le nl.1min V\ 10 Propneta,re ---, Isidore VIII 6 Locataire

Chules VI Propriel.111·C' ___ . J.-Baptisle VII 1° Propnetalre

___, Ch.... les V 18 Proprie 1.1 ire Cecil, He,-m,das VI 9 Propn'>l.lIre

Mile C VII Prop,.,et,lIre Champagne, Noel VlI 10 Locdt,lIre

Eu,;ene VI 19 Propnela ire ___, Thomas VIl 13 Loc" t,lI re

_, G,lbert IX 5 Propne la, re C h.l rl~'boi s, C h a rl es VlII 'I Propnela,re

lid""., VII 16 Propri<it."re ___, kan Vlli tl Propnet.,ire

, C,~r"rd IX " Proprietalre ___, J -Baptiste IX II Propriel"ire,
___ . joseph VIII 5 Propr,etaire ---. Oneslme IX 1"( Proprie laire

___, Joseph V 13 Propri{,laire ---, ProsperI' X 6 Propncta,rl:'

__, Joseph VI 7 PropneLlire Chevrelds, Albert VII IS Propriel,lIre

_. Joseph VI 10 Proprietaire ---, Phdias \'[) 14 Proprieliure

Ludger VI 10 Propriel,1ire ---, Zephirin vn 14 LllCataire

Mederic VII 17 Proprieta,re Cldvelle, Cahxle V[I[ B Propnel,),re

Me·ueric IX 10 Proprictalre __. Joseph IX 4 Propriel",re

Ph,libert V 16 Proprie tai re Clement. Alfred Vill 1 Propneta,re

Prospere X Propriela,re Alphonse X 11 PrOpriela,re

Solomon VI 10 Propnetaire Clemenl (perel X C) Prnpn~;lalre

___, Theophd", VII 17 Pn>pnetaire Eugene Vlli 4 Propnetdire

, T(HlS~~}jn t (f'),) VII 16 Proprietalre __, Joseph ads) Vil 7 Propriet," rc

___ . Touss,lInt (pere) v .3 P, opruitalre __, Joseph (perl') VI tl Propne 1,1Ire

--, X.w,er V 13 Propnelaire __,J.A VII 7 Propnetalre

Brlj\lere. Camille X B Propnelalre ___, Mme j. IX 2 Propnelai re

___ , joseph X 4 Propnel aire ___ , S"muel IX 2 P roprie Id' re

___, Joseph VII 6 Proprietam: Cl,che, Mme B. VII 21 Propriel.1ire

___, Theophtle VII 7 Propnelaire ___, Frederick VI! 21 Proprieta,re

__, Treffle VIII 5 Propnetaire _, Joseph VI 9 Propnelaire

I:lurl'ilr, Cedeon X 1 Propriela,re Clout,er, D"m,en X C Propnet,lI re

__, joseph X Localalre Cou'lnl··: II, Ov,de VI! 11 Loc,lla,re

---, Pierre VII 12 Proprielaire -, P,erre IX 9 LocHdire

___, Theophrlc X 1 Proprietaire COllrvalle, Alphonse X Propneld,re

--_. Xilv,er X ] PrOprtel,llre

Dalpe, Ovila VIII ,; Propnelaire

C.lfriere, I:lenjamin VIII ,; Loc,'lalr" D'Aoust, Joseph VIII 30(7) Propneld,re

F.N VII 19 Local,'lre Done , Eusebe Vlli 10 Proprietaire

100



__, MOle I ViII 11 Proprie taire Emard, Adelard VI 9 Locataire

___, Thomas VJ1I 9 Propnetaire Adolphe V1 13 Propnelaire

Debonvdle, ].-Bapliste V 17 Proprietaire Arsene VI 18 Propriet~1re

___, Pierre V 17 Propnetalfe Ernest VI 9 Locatalre

Deschamb~IJlt, Jean VI 8 Froprietalre ___, Ernest VI 9 Locataire

___, Napoleon VI 8 Propnetaire ___, Gilbert VII 2 Proprielillre

Decoste, Leon VIll 6 Proprie laire ___, Joseph VII 23 Proprietalre

Desrosiers, Joseph VII 4 Propnetillre __,Ioseph Vl 17 Propnetalre

___, Oneslme (fils) X 8 Proprietalfe Luc V1 13 Propridaire

___, Onesime (pere) X 5 Proprietilire Meredlc VI 14 Proprietaire

Desormeaux, Jean lX B Proprietaire Olivier V l4 Propnetaire

~_, Jules VII 2 Propnetaire Pierre VI 14 Proprietaire

___, ].-Bap!lste IX B Propnetalre __, Treffle Vll 8 Proprietaire

__, Mme J.-B. VII 2 Proprieta ife ___, MOle T VIII 7 Proprietaire

Dignud. Eusebe V A PropnetaJre Ene, ].-Baptisle VIII 7 Proprietaire

___, Israel VI 7 Propnetalre

__, Joseph (pere) Vll 9 Propnetaire Farelle, Pierre Vill 22 Propfletaire

__, Josl.'ph (ftls) VII 11 Propnetaire Fdlion, Napoleon VII 10 Propn.? tai re

Mme J VII 6 PropnetaJre Forget, Jean-U rgel VIII 8 Propnctalfe

Louis (fds) IX 13 Propneta Ife Fortier, Mo'ise (fils) IX 13 Proprietaire

LOUIS (pere) VII 6 Proprietaire ___. Mo',se (pere) VII] 10 ProprietaJre

Slllomon VI 7 Proprielaire Fall bert. Lou is VII 15 Proprietaire

Stanlslils VIl 5 Propnetaire Fugere, Alfred VI 16 Proprietalfe

___, Theophde VI 14 Proprietalre ___ . Theophde VI 15 Propfletaire

Dore . Emile VlIl 8 Proprietalre

Arthur Vl 19 Proprielaire Gagne, Joseph (fils) IX 9 Propfle lai re

Zotique (fils) VI 19 Propnetaire loseph (pere) VII 11 Propriet,lire

Zotique (pere) Vi 17 Proprietalre OliVier V111 21 Proprietalre

Dufort, Henri IX 2 Proprietalfe Raphael (hIs) IX 9 Proprictalre

Mane IX 2 Propnetalre Raphael (pere) VIII Proprielaire

Ovila VlI 22 Propne talre George VI A ProprielaJre

R.D. IX 2 Propnetaire Garr,lOt, Wilham VII 13 Propriet,llre

Dugas, )osC'ph IX B Proprie 1,11 re Geoffrion. C1eophas IX Propfletaire

DUPUIS, Frederic VII 12 Proprieta}re ___, Theophde iX Loca talfe

Henn VII 2 Propflet,"re Gervais. Anthime VII 7 LocatJire

Wil1i,1m Vlli 36(?) Propriel,llf(' ___, Felix IX 8 Proprietaire
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__. joseph VII 8 ProprielaJre __- . j.-Baptiste VII 13 Propn e ta ire
__, Narcisse VII 9 Proprietaire Louis V[I 13 Locatalre

Cibedult. Camrlle VIII 2 Propnetaire MartIn IV 4 Proprietaire
___,Ovila VIII 13 Proprietalre Regis VIII ::: Proprietaire

Cosselin, FranCls V 8 Proprielaire Anthtld~' VII 19 Proprlelaire

Custave VI 17 PrOprletalre Lachapelle. Nicobs VIII 2 Proprietalre

Hermldas VII 1 PropnHaire __, Theophile VII 5 Propnetaire
__, joseph V B Proprielaire Lafantaisie, P,erre VIII 3 Propneta,re
___, Placide VlI 4 Propnetaire Lafrance, Odile X C Propnetaire
___, ProsperI' VI 8 Propnetalre Lalonde, Augustin VI1 10 Proprietaire

Coulet. Adelard V[I b Loca tal re Francis VIl 1,1 Proprietaire
__. Alfred VIII 20 Locatalre Mme j. VII 7 Proprieta,re
__,A.j. VII 13 Localaire Napoleon \fill B Locataire
__, joseph VI 7 Loca laire L<lmadeleine, Alzair VI 12 Proprietarre
___., Samuel VII 5 Proprielaire __, Frederic V 6 Proprietaire
___ , Marie L. VII 8 Propneta,re Lama rche, joseph (fils) VIII J Propne ta ire
___, Napoleon V 7 Loca laire __, joseph (pere) VI1 8 Propriet,llre

__, joseph VIII 20 Proprietaire Lamer, Leon VII 20 Proprielaire
___ . jules VII 18 Proprietaire LanglOIS, Abraham IX 3 Proprietaire

GregoIre, Dumas VI 4 Proprietalre ___, Edouard VIII 4 Propnetaire

Israel IX 6 Proprietai re ___ , Hector VI 8 Proprietalre

Israel V[ 7 Localalre ___, joseph VIJI 3 Proprielaire
___, joseph V 2 Propnetaire ___, Onesime IX 4 Proprieta,re
__, Pierre (fjls) V 2 Propnetaire Lanais. S IV B Locataire
___ , Pierre (perel VI 4 Propriel"ire ___, Antome V 4 Proprieta,re

Crignon, joseph (frls) vm B Proprielaire ___, Mo'ise VII 10 Proprieta,re

__, Joseph (perl') X A Proprietain' Lapalme, Camille V 6 Propnelalre

Cuenn, ISidore VIIl 15 Proprietaire Aime Vll 6 Proprictaire
___, Hermidas IX 5 Propneta,re

Heber\, Andre VI 13 Proprieta,re ___, Israel VIII B Prupnetaire

Leon VII 7 Proprietalre __, joseph vm 14 Proprietaire

Moise VI B Proprieta; re Placide VIII 14 Proprietaire
___, OliVier IX B Proprietaire ___. Selgfroid X 7 Propnetaire

___, OvidI' IX B Propnetaire ___, Theophile V 9 Locataire

Lapensee. joseph VI 6 Proprietaire

Labelle, joseph V 7 Proprie I ai re ___, Louis (fils) VI 6 Proprietaire
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___, Louis (pere) VI 6 Proprietal re Lucier, Remi VIII 7 Proprietalre
___, Xavier VII 1 Propnetaire

Lapin, Henri VlI 3 Loca laire Mageau, Felix Vll 4 Propnetaire

Laplante, Andre VII 1 Propnetalre Marol, Domina VII 16 Proprietaire

_, Noe VI 2 Propnetalre ___, joseph VII IS Propnelalre

Laroche, Napoleon VI 3 Proprietaire ___, Noel V 12 Propnetalre

Larose, Charles VIII 3 Prop ri etai re Marion, Henri VI 5 Propnelai re

Emilien V 13 Proprietaire ___, Seraphin VII 5 Proprietai re

Latour, LUCien YIIl 25(7) Proprietaire ___, Urgel VIII 13 Propriel,1lre

Latremouille, Albert VI 13 Proprietaire Marleau, Hermidas VII 8 Proprielaire

Mme A. VII Proprielalre Marlel, Joseph IX 10 Proprietaire

Cyprien V) 9 Propnelaire Malihotte, OliVier Iflls) X A Proprietaire

Godfrey VI 9 Propne tai re ___, Olivier (pere) VII 16 Proprietaire

Lavictoire, joseph VI B Proprietaire Menard, Cha des V 9 Locatalre

___, NarCisse VJI 7 Proprietaire ___, Gilbert VI 8 Proprie laire

Laberge, j -Baptiste VII 7 Propnetaire ___, joseph VI 7 Proprieta,re

Leclair, Napoleon V) 8 Proprie I,1 ire Louis V 9 Proprietalre

Leduc, FranCIS X 10 Locataire Marcellie VII A Propnetalre

Mme H. X 16 Proprielaire MOise VII) 5 Proprietaire

Sianisla; X 10 Proprietalre Narcisse VII 8 Proprielalre

Lefebvre, An IOlne VII 10 Propnetalre ___, Narosse VI 11 PropriE:lalre

__, joseph VII 10 Propnelalre __ , Telesphore VI 8 Proprielai re

Lemieux, David VII! A Propnetalre Millaire, Alexandre (pere) X 8 Proprielaire

___, Hilaire VII 5 Locatalre ___, Alexandre (fils) X 8 Proprielaire
___, joseph VII B Loca laire ___, jean X B Propriet"ire
___ , josue vm B Proprielaire __, Joseph (pere) X B Propriet,1ire

, Napoleon IX 11 Propriet"ire joseph (his) X B Proprielairc

Lepage. joseph VlI 14 Proprielaire Emdlen X B Proprietalre
___, LOUIS VIl 13 PropnetaJre Zephinn X 8 Proprietalre
___, OSIaS VII 15 Proprietaire Moffa t, George VII 22 PropnelaJre

Levesque, i\ugusle VII) 12 Proprielalre Moquin, Paul X .3 Locatalre

, Jerome VIII 8 Propdelalre Murphy, john V 4 Proprielaire
___ . Noe VIII I Propnetaire _, Moses VI B Propnetaire

Lois,'lIe, Alfred VII 13 Propnelalre
___ , AntOine VII 13 Propneta,re Nadeau, Onesirne VI 5 Proprieta,re

Longlln, DeSire VlI 4 Propnetal re Noel, Zenophlie VII .3 Propnetaire
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Normand, Francis VIII 8 Proprielaire OSlas VII .> Proprielillre

O"ide VI q Loc"talre

Opry, Alphonse X A Proprielalre Pierre VII :I Proprletaire

Xavier VI] C PrOprlel,llre

Papineau. FranCIS IX 6 Propnetalre Poissant, Mme A V[(] '1 Proprletaire
___, Louis V[II 9 Localalre POitras, Alphonse V 16 Proprietaire

Paquet, AdeJard VlIl 3 Proprletaire Poupa rl, LoUIs VII 1> Proprlfilaire
___, AntOIne (fils) VIII 10 Proprietaire ___, Narcisse VI 6 Propne tal re
___, Antoine (perl') VlIl 1 Local'alre Primeau, AnlOlne VI '1 Propnetaire
___, Arthur VIII 3 Localalre

___, Genma VJI( 2 Locatalre R,vel , ChMles V 18 Proprie Ia ire
___, J.-Baptlste VII 2 Proprle I ai re ___, Dosllhe VI 18 Proprielaire
___, ).-Baptiste IX 2 Propnetatre ___, 5tanislas (ftls) VII 8 Proprietaire

Patl'naude, .Andre V[ 3 Propnetaire ___, 51anislas (perl') IX 7 Locatalre

Antoine VI 11 Propriet,)ire RICha rd. Edmond X 2 Proprie tal re

Delphis VI 5 Proprlel"ire ___. Mme M. V 9 Proprietaire

DeSIre VII B Proprietaire Rivard, Narcisse vm ~ Proprieialre

Edrnond VII 15 Locataire Richer, Joseph VII 10 Propr1et31re

floe VII A Proprlelalre __ . Mme O. vn [(1 Proprielalre

E.L VI 3 Proprietaire RobIdoux, Belonlt' IX 16 Propri eta ire

__ . Joseph VI 5 Proprietaire ___ . Euslache VII 8 Locat,lIre

. Leandre V 3 Proprletaire ___, LOUIS VI 4 Proprietalre

Leon VII IS Loca lalre Rochon, ,Albert IX A Proprietaire

Narcisse V[ 5 Proprietalre Alexandre \ill 11 Locntalre
___,Ovlde V[l B ProprHi!alre Cherie VI 13 Loca lalre

Perras, Alexandre V 5 Proprielaire Joseph VII Ll Laca 131re

Francis (ftls) VII 10 Locataire ___, Michel (fols) VIII 9 Proprietaire

Fra nClS (pere) V 19 Proprietaire . Michel (pere) VIII 9 Propnetaire

F.M. VIII ~ Propri ela i re Roy, Exias VIII 2 Propruita,re

Louis V 8 Proprietaire

Piche · Joseph IV 4 Proprletalre 5t-Amour, David V 11 Proprjetaire

-- ., Placide V 8 Proprietaire Henn V1 12 Propriet,lIre

___, 5eraphin V 8 Propnelaire Honore V 7 Proprielaire

Pilon , Elie VlI) 11 Proprietaire __, Joseph V 7 Propnetaire

· J.-Bapllste VIII 1 Propnelaire Sl-On~e, Cypnen VI[ 17 Propnetaire

Pitre · Joseph VII B Proprietalre ___, Frederick vn 1-7 Loc"lalre
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___, Joseph Vf 8 Propnelalre

51-Pierre, LouIs VIII 6 Proprietaire

Sabollrln, )ustme VII] 8 Proprietaire

Sarasin, LouIs VI] 7 Locataire

Sauvage, Pierre IX 2 Locataire

Seguin, Louis V 19 ProprielaJre

___, Meder;c VI 21 Proprietalre

___, Noe VII 16 Loca laire

___, Pler-re VI) 18 Proprietaire

I'rospere V 19 Propriela;re

SJmon (fils) V 17 Proprietalre

Simon (per e) VI] 23 Proprietaire

Xavier VI 9 Propnel,lIre

Sigoulrl, ).0 vm 3 PropnelaiH~

Tallguay, Zanon Vll 22 Propnetalre

Tellier, LOUIS V[II 4 Propnetaire

__, Adelard VH 18 Proprieta,re

__, Charles (pere) X 7 Locatalre

__, Charlf' (fds) Vill 6 Propfletalre

___, Evangehste VI 18 Propfletarre

Felix \ill 16 Locatalre

___, M,lgloire VI) 2 Propfletaire

___, p'l'rre X 7 Propnetaire

'1 hibeault, tV""lsle IX 1 Propnetaire

, Joseph IX 1 Propnetaire

LOUIS IX 1 Proprielaire
___, Phibas IX 1 Propnetalre

Vallier, Alfred VI 18 Proprieta,re

Bonaventure V] 14 Proprieta,re
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Chapitre V

La religion

Lhistoire du Canada fran~ais temoigne du
lien etroit qui a existe entre l'Eglise et la

colonisation. Que ce soit en Acadie, au
Quebec ou dans les Pays-d'en-Haut, Ie mis
sionnaire a toujours accompagne ou suivi
de tres pres Ie colon dans sa decouverte des
terres neuves. Aux premieres heures de
l'etablissement, il a trouve dans ses paroles
les conseils, l'encouragemen t, Ie reconfort
et I'instruction. La visite de ces mission
naires prenait souvent l'aspect d'une fete,
d'un moment de repos qui permettait au
colon de refaire Ie plein de courage et de
force necessaires a la continuation de
1'<:euvre. La region d'Embrun n'a pas fait
exception a cette regIe.

Le diocese d'Ottawa est ne Ie 25 juin
1847, soit seulement deux ans apres que les
premiers colons se soient etablis Ie long de la
riviere Castor a I'endroit qui est devenu

106

Embrun. Mgr Guigues, originaire de Gap en
France, fu t Ie premier titulaire du siege
episcopal d'Ottawa qui se nommait alors
By town et duquel relevait un immense
territoire situe autant du cote ontarien que
quebecois. Afin de minimiser Ie risque de
conflits entre les colons catholiques de son
nouveau diocese, Ie pn§lat encouragea
toutefois les Catholiques irlandais as'etablir
sur les terres sises Ie plus a u nord sur la
riviere Outaouais, tandis qu'il dirigea les
colons canadiens-fran~ais vers les vallees
tributaires de la Rouge, de la Lievre, de la
haute Gatineau et dans les comtes de
Prescott et de Russell. Ces nouveaux colons
etaient informes de Ia quaiite des terres par
les missionnaires qui patrouillaient tout Ie
territoire et qui jouaient souvent Ie role
d'agent des terres en soumettant al'eveque
un rapport complet sur les proprietes du sol
dans une region donnee. Mgr Guigues est



d'ailleurs intervenu aplusieurs reprises dans
Ie choix des agents officiels des terres dans
son diocese. En ce sens, J'Eglise est un des
facteurs tres importants qui ont favorise Ie
mouvement de colonisation francophone
dans Russell.

Les pretres et Ies eglises

Bien sur, Ie missionnaire, qui est
responsable d'un territoire l s'occupe aussi
du ministere religieux aupres des colons ce
qui, en principe, est la principale raison de sa
presence parmi eux. Pour cette raison et
aussi parce que Mgr Guigues lors de sa
premiere visite pastorale dans Russell en
1848 avait designe Embrun comme devant
etre la mission du comte, il serait tres
etonnant, comme I'affirme Ie cure Forget,
que les Gens de la Riviere-du-Castor n'aient
pas rec;u la visite de missionnaires de 1845
a 1852.1 II est possible, si des missionnaires
ont reuvre a Embrun durant cette periode,
qu'ils aient emporte avec eux les notes des
actes de I'etat civil pour les deposer ou les
transcrire dans leurs paroisses d'origine. II
faudrait, pour les retrouver, connaitre Ie
nom de ces missionnaires et celui de leurs
paroisses; ce n'est malheu reusement pas Ie
cas. Toutefois, si ces visites ont eu lieu, elles
n'etaient certainement pas regulieres et,
pour accomplir leurs devoirs religieux, les
gens d'Embrun devaient faire preuve de

beaucoup de courage. Les colons devaient se
rendre a Plantagenet, Gloucester, Bytown
ou Mon tebello via les ri vie res Cas tor
Petite-Nation-du-Sud et Outaouais. C~
voyage en canot j/ete et en traineau I'hiver
durait environ 15 jours.

Le premier missionnaire connu a venir
a Embrun est Ie pere Regis Deleage, un
ObJat de South Gloucester. Sa premiere
visite remonte a 1852. ]usqu'en 1856, il
visite la mission aquelques reprises et ades
dates indeterminees. Pendant ces quatre
annees, la mission se tient alternativement
dans les maisons de Fran~ois Gagnon, qui
deviendra celIe de Theophile Bruyere, 31
rue Bruyere, et dans celie de Simon Seguin.
Selon un temoin, « Iorsque Ie R.P. Deleage
nous prechait pres de la cambuse l ses
paroles sortaien t comme un torrent qui
nous allait droit au cceur. »2 Ce pere n'etait
pas un foudre d'eloquence, mais on admirait
la facilite avec laquelle il developpait les
verites dogmatiques et en tirait des
conclusions morales. Son langage, aussi
simple que plein d'onction, captivait et
entrainait. 3 Dans une longue lettre l Ie
missionnaire relate un affrontement qui
s'est produit au debut de la colonisation et
qui fait bien ressortir sa forte personnalite.

J -U Forget. op "/, p. 21.

II",!. p. 25

107



108

11 if a iei une socifle proleslanle qui vierll au
nord de I'Iria nde. Les secfn ires sonl nppeles
orangisles, du nom du prince a'Orange qui
gagna la /mlaille de Boyne sur II's !rIal/dais,
en 1690. Leur principal hul esl de faire la
guerre nux Calholiques. Chaque annh, ils se
rIlssnniJlenl lous en mhnoire ae la fameuse
halaille. 1'1 marchenl en procession avee loules
leurs couleurs, porlaHI aI's drapeaux sur
lesquels, Ie Pnpe 1'1 II'S Cnlholiques sonl
represenles flendus pnr ferre 1'1 foules aux
pieas pnr des pourceaux. Ces mnlheureux
eurenl /'effronterie de me {nire dire pnr une
vieille profl'slrHlfe, Ie samedi (.Ivanl Ie 12
juilfef, que, ce iour-liI, ils avaienl reso!u de
bruler nos Irois eglises 0/./ ehnpelles. Cesl hien,
mn borme vieille, repondis-je, je vous remercie
de m'avo;r averfi a lemps; je verrai ~ cela.

Le lenaemain, iI In grand'messe, je fis !'annona
suivcmfe.' meraea; prochain, Ie T2 juil/el,
il y aura UriI' carvel' generale pour nller
chercher a /a scierie foul Ie bois qu'il 110/./S
fnul pour la nouvelle eglise. Taus ceux qui
ani des 1'0itrues doil'enl venir, 1'1 lous cerH qui
n'en ani pas, jOlnes eI vieux, viendronl aussi
pou r aider a cllnrger, Cel (.Ivis disail t1SSfZ
cll1iremenf iI mes hans Irlarzclais ce que
.i'nlfendais rl'eux.

Le mercredi, au pelil jour, j'avais a 1t1 parle
au preshylere de trenle-cinq aquaranle vOllures
pleines d'armes de louie esperI'. ]1' monfe rl
cnevnl ef me mefs ~ leur fete. Nous nous
rendons a la cnapelle la plus eloignfe au ie
celebre Ie Snit/I-Sacrifice. ]1' recommande a
mes gerls de marcher en silence eI en bon

onire. Apres la messe, ie me remels (/Ieur We ;
lous 11'5 hommes s'avancenl sur deux rangs, 11'5
voilures au milieu, Bienfof, rlOu~ ne sommes
plus q~I'ii un kilomelre du vil/ase au 11'5
orangisles se sonl assemhles pour accomplir
leurs sinis/res proiels. Le chemin esl droil
comme une fleche, 1'1 ils pl'IlVenl deja nous
apercevoir, Un silence parfai/ regne dans noire
mmp.' on n'enlend que Ie hruif des voilures
chnrgees d'nnnes soigneusenlenl dissimulees.
A rasped de celie lorlgue colonne qui s'ap(.Ince
ainsi sanS mol dire 1'1 a'ul1 pas resolu, In
lerreur II'S saisil, ifs n!Ja/leril au plus vife II'S
arapmux infames qui pnvoisenf leurs maisons,
plienl bagage 1'1 s'enfuiwf dans 1a foret,
laissanl leur village presque deserl.

Pour nous, nous confi nua mes noire chem I n
jusqu'a la scierie au nMIS ne primes que quel
ques planches, pour couvrir encore davan/age
II'S annes eacners rlnn5 11'5 voi/ures. Enfin, MUS
rev/nmes sains 1'1 saufs au preshylere, lais5anf
dans I'ame rle res malheureux oral1gisles Ie
souverlir d'url ecrasanl defi.·1

Le pere Deleage est remplace en 1856
par les peres Frant;:ois Coopman, Delisle
Reboul et Antoine Pallier, tous Oblats.
D'apres Ie pere Alexis de Barbezieux, ('est
du ministere du pere Coopman que date Ie
premier acte paroissial « don ton ait garde 1a
memoire. »5 II s'agit du mariage de Xavier
Gagnon et de Julie Normand. Toutefois, Ie

J/>"I, P 79-80.
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registre officiel des actes ne sera ouvert que
Ie 14 novembre 1858 par Ie pere Bertrand.
Selon Ie recit de la visite pastorale de Mgr
Guigues en 1856, Embrun (( semble etre
appelee a prendre de I'importance. Les
Canadiens preparent les voies a un cure
residant. lis ont bah une chapelle en bois. »6

Cest en effet a J'administration de ces trois
missionnaires que nous devons la construc
tion de la premiere chapelle du village, sur
un terrain de 90 acres que la Corporation
episcopale de By town s'etait vu octroyer par
Ja Couronne, I'annee prt?cedente, dans Ie
coin sud-ouest du lot 8 dans la concession
VIII. L'edifice, situe sur Ie site actuel du
stationnement voisin du bureau de poste,
consiste en une grande salle en pieces
equarries, avec une toiture de bois creuse en
forme de longues dalles que surmonte une
croix. 7 L'existence de cet edifice en tant que
chapelle sera de courte duree. De fait, il ne
sera meme jamais complete. Apres avoir
rempli diverses fonctions, une partie sera
demenagee au 16 de la rue Forget OU elle
existe toujours, ce qui en fait une des plus
anciennes constructions d'Embrun.

De 1857 a 1858, l'a bbe Franc;ois-Xavier
Michel de Cumberland succede aux mis
sionnaires Coopman, Reboul et PaWer. C'est
ace pretre seculier que nous devons Ie nom
actuel du village. Lors de sa premiere
mission a Embrun, Ie pere Michel baptise

jusqu/a 16 enfants Ie meme jour. Mgr
Guigues, qui vi site ['etablissement la meme
annee, declare: «La population s'est
mon tree empressee pour profiter des
exercices. Tous ceux qui ont pu s'y rendre
en ont profite pour s'approcher des sacre
ments. La population s'eleve a environ 150
habitants, y compris ceux des townships
voisins qui frequentent cette eglise. Tous
desirent vivement avoir un pretre au milieu
d'eux, mais ils sont encore trop pauvres et
d'ailJeurs it n'y a pas de presbytere. ,,8

L'abbe Michel est a j'origine de Ja
construction de la deuxieme chapelle
d'Embrun. II semble inconcevable qu'un
edifice erige en 1856 soit juge trop petit
l'annee suivante. au bien il s'agit d'une
mauvaise planification, ou d'une croissance
exceptionnelle de I'etablissement. Les divers
recensements d'Embrun demontrent que, de
1856 a 1857, la population du village s'est
accrue de 19 familIes, ce qui est un nombre
respecta ble en pays de colonisa tion.
Quoiqu'j] en soit, Ie projet de construction
est adopte des I'automne de 1857 et la mise
en chantier est prevue pour I'annee
suivante. L'abbe Michel demande aux
habitants de transporter les materiaux de

J -U Forget. or [1/. P 24
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construction sur les lieux qu'on a choisis
pour la future eglise. Au jour fixe, au moins
60 travail.leurs sont sur place. C'est alors
que survient un affrontement entre Ie
pretre et les fideles qui va retarder la
construction de I'eg\ise. L'abbe Michel
s'oppose a ce que les travaux de bu ten t sa ns
qu'on ait au prealable defriche tout I'empla
cement qu'occupera l'eglise. De leur cote, les
habitants, pour des raisons que Ie cure
Forget explique mal, s'opposent a ce point
de vue. II s'ensuit un echange de « propos
plutot vifs ». Finalement, apres de longues
discussions, MM. Elie Bourgeois, Theophile
Bruyere, Simon Seguin, Desnoyers et
quelques autres s'engagent a donner satis
faction al'abbe Michel et adefricher d'abord
tout Ie terrain necessaire a la future
construction, tel qu'exige par Ie pretre. 9 Cet
affrontement entre l'abbe Michel et les
paroissiens fera en sorte qu'il ne pourra
assister aux debuts des travaux de construc
tion de la nouvelle chapelle. Nomme cure
d'Aylmer en 1858, il quitte Embrun pour sa
nouvelle paroisse. Son depart est d'ailleurs
marque d'une anecdote tres particuliere que
Ie cure Forget rapporte d'une fa<;on tres
vivante.

En anllon(nnl as changemenls Ii son pelil
peuple de la Riviere-du-Caslor, Ie Perl' Michel
les assurn que son successeur conlinuemil les
trauaux commences. Qunnl Ii lui, ilse disposa
r.i pnrlir el se mil en frais de faire ses malles.
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Or, les vases sacres el les ornemenls sacerdo
Inux, doni iI se servail pour dire la messe,
lui appnrlenaienl personnellemenl. Illes
emporlnil dalls chnque « mission» ou il aI/ail
el, nalurel/emelll, iI les rapporlail avec lui.
Apres doriC avoir annonce son depart derirlilif,
suivanl son habitude Ie bon M. Michel etail
occupe II mel Ire en caisse les vases el ornemenls
sacres, quand un nouvel incidenl se produisil,
leqr1el, comme celui que nOMS avons deja
raconle, prouve que Ies gens d'Embrun lennienl
ngaraer leur mission el que, peul-etre, cerlains
d'el/lre eux craigllaienl pour /'averlir. Un
Canaaien s'npprochanl du Perl', lui ail piulol
brusquemenl : « M. Michel. vous n'apporlerez.
pas ces ornemellls, IIOUS les gardons ici. ) Le
Perl' eslima sans aoule qu'il ne fallail pas
corllrarier ces hraves gens, el, genereusemenl,
il laissn louIe l'inslnllalion a'aulel aEmbrun.
Eul-il peur aes muscles soliaes el ae !'emotion
art robusle Canaaien? Ce serail bien la seule
fois aans sn vie que ce fier compalriole ae
Bayara, Ie chevalier sans peur elsan.<; reproche,
s'et! serail laisse imposer. 11 faul croire piuMI
que, meme sous des dehors un peu brusques,
il senlail s'affirrner surloul Ie grand aesir
qu'on nvail aEmbrun ae s'assurer loul ce qui
esl necessaire aux besoins au culle, el, en
homme charilable aulanl que praliql.£l', il cfda.
O'ailleurs, a la cure a'Aylmer, iI aevai!
Irouver loul ce qu'illui fa llail. Alors pourquoi
insisler?1°

Irlcm.
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Voila un texte qui, malgre les attenuations
du cure Forget, en dit long sur les relations
qui regnaient entre l'abbe Michel et ses
paroissiens, du moins a la fin de son
ministere.

En 1858, Ie pere Bertrand succede a
I'abbe Michel. De sa cure de Gloucester, il
dessert la communaute d'Embrun du 14
novembre de cette meme annee jusqu'au 26
avril 1859. C'est a lui que revient l'honneur
d'avoir poursuivi l'ceuvre de son predeces
seur en commenc;ant la construction de la
deuxieme chapelle du village. Cette chapelle
n'est pas construite sur Ie site de la premiere
puisque celle-ci est transformee en pres
bytere. De plus, l'annee precedente, I'abbe
Michel avait insiste pour que Ie terrain
soit d'abord defriche, ce qui indique qu'il ne
peut s'agir de la localisation originale.
D'apres un plan non date du cure Guillaume,
la nouvelle chapelle serait situee a12 metres
du chemin, du cote nord de la rue Notre
Dame, entre Ie presbytere actuel et I'ecole
Saint-Jean. L'edifice en bois de 12,6 x 21}6
metres ne sera termine qu'en 1861. L'eglise
apparait sur un plan de 1863 mais l'echelle
est trop imprecise pour en tirer des donnees
exactes.

Dans les notes de sa Vlslte pastorale
de fevrier 1859, Mgr Guigues ecrit au sujet
d'Embrun:

Ln visile n Sninl-jacques de Russell a dure
Irois jM()'S. je me suis Irouve seu/ avec Ie cure,
M. Brrlrand. Le Imvail a ele excessi/, car,
independammenl des cnlholiques qui formenlln
" mission» actuelle de Saini-Jacques, un
gmnd nombre de fideles son I venus de Wirl
chesler, de Finch 1'1 de Cambridge, qui
voulaierll profiler des graces de la visile. La
« mission» de SainI-jacques comple cenl
quaire-vingl-Irois families. De plus, il y en
a cinquanle environ dnns une lom/ile que
/'on appelle La Pile, el d'aulres encore du
Haul-Canada, qui ne peuvenl se rendre
ailleurs qu'a Russell. Touies res families
rhtnil's formeraienl une gmnde • mission ~,

mais elles sonl lnalheureus1'menl Ires pauvres.
Le Reverend M. Berlmnd 11'5 dessert de
Gloucesler une fois par mois, el iI leur donne
lous les secours possibles. Ln pelile iglise que
I'orl avail d'abord eleuee rl'esl pas lerminer, 1'1
I'on a du en commencer une aulre qui sera plus
grarrde 1'1 plus considerahle. Cig/ise aeluelle
servirn de preshylhe. rai donne pour palrol! d
celie tig/ise saini jacques. 01 rnison des families
qui sonl venues de Sainl-jacques-de-I'Arhignn.
Bas-Cannda. ll

L'abbe Michel avait d'ailleurs pris l'habitude
de saluer les gens originaires de cet endroit
en leur disant : « Tiens, voila un achigan »,

De 1859 a1861, Embrun rec;oit 13 visite
des missionnaires Rebout Bertrand, Ebrard,
Almeras et O'Brien. Ces missions sont tres

" I.,W. J' ~8-Z9.
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espacees et se resument souvent aun sejour
de quelques heures seulement dans I'annee.
De 1861 a1864, Ie pere O.J. Boucher semble
etre Ie seul pretre a avoir visite St-Jacques
d'Embrun. Selon Ie temoignage d'un con
temporain, ce pn§tre etait infatigable. Il
arrivait qu'apres avoir dit la messe de minuit
a Clarence, i] chaussait les raquettes et, a
travers bois, iI allait terminer la fete avec les
fideles de Sarsfield. Le pere Boucher est Ie
dernier missionnaire d'Embrun. Avec lui se
termine une premiere etape tres active de
I'histoire du village. Les 10 pretres qui ont
visite la mission durant cette periode de 12
annees, on t con tribue dans une large
mesure a ce succes malgre des conditions
souvent difficiles. Le pere Alexis, qui a vecu
au tournan t du siec!e, decrit de fa~on realiste
Ie milieu dans Iequel c:euvraient ces
missionnaires :

Tel pet/pie lei mlssionnCl/re. On 111' saurail
Irop admirer [1'5 vi/hans du sClcerdoce qui
nous onl precedes dCltls II' PIlYS. I.e missionnaire
n'avllil poinl, a vrai dire de demeure
permanentI', lanl jJ fla;1 souvenl absenl. Le
mC/YIque de chemin rendn;1 impossible l'usage
des voilures; heureux quand i/s potlvaiel11
Irouver un cheval. If parcourail, I'hiver en
raquefle, !'ele, a pied ou en canol d'ecorce,
d'enormes dislClnces, auompagne d'un guide
ou d'un servileur. Dans SCI valise il por/ail Uti
cu Iice eI [1'5 ornemenls sClcres. II descenda il
dllns i'humb/e cllbane du colo 11 , lJarlageail
son Iii eI ses repllS, La noupelle de son arrivee
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dllns uri canlon se repandail comme l'i:clair d,
de qUlllre ou c;nq lieues a In ronde, II'S
wlholiques Iluouraienl pour as.,isler n la
mission. Le Pin hnplisail a/ors le.<; nouvfIlux
nes, faisail Ie calechisme tWX enfanls, alillit
voir les miliades 1'1 /Jenissail III fosse des morls.
II s'informllil des ahus qui s'etaienl glisses dans
la communaule 1'1 II'S corrigellil erl lennI'S
hrergiqucs. Parfois, qUlltld il s'agissail d'illro
gnerie, il aiouillil aux discours des gesles plus
hrergiques encore, 1'1 chdliail lui-meme II'S
coupaiJles confus. Rien n'etllil ouvlie, pas mhne
la quell', qui aai! nlJOrldanle.

On Sl' cOllfessait loulc III nuil, 1'1 Ie /etldemllin,
sur une lable, dans la chamlire de III demeure,
iI offmil Ie saini sacrifice. Lil maisorl etnil
loujours trop pelile pour la foule des enlholiques
qui fillieni accourus 1'1 qui allendaienl n jeul/,
pour avoir la cOrlsolalion de commllnier.

Lorsque III communllule devenail plus
nombrcuse el commnlfail n prospera, on
parlnil de conslruire une chapel/e. eelail Ull

monumenl peu somplueux, une salle en Ironcs
equarris, dans Ie genre de nos reoles rurnles
d'aujourd'IJUi. 01'5 calholiques genrrfux
offraienl quelques arpenls de terre pour Uglise
el Ie presbylere fulurs. Souvenl, des riches
proleslants fermiers ou hourgeois dl' chanlier,
flairant une bonne affaire, donnaient lihrmle
ment un emplacement dans leur domairle,
esprranl bierl qu'un jour, autour de l'i:glise, un
gros village se formerail.

Ainsi vivail Ie missionnaire, voyageanl de
distric! 01 dislriel, el passal1l des mois



mlil'r5 sans relourna Ii 5011 log;s. 11 se
reposail clIsuife quclqllcs sernnines, el erlVol/ail
a 5011 hll~qUC U'1 rnpporf r;rcons!rHlr;e "511r

l'flal sp;rilliel el temporel de se5 01lI1ill£'5. 12

Depuis 1852, la mission d'Embrun avait
donc ete une desserte de Gloucester et de
Cumberland. Le 19 octobre 1864, la paroisse
accueille son premier cure residant. 11 s'agit
du cure Maure!, un Fran<;:ais nouvellement
arrive d'Europe. Son sejour aEmbrun devait
lui causer bien des ennuis et des desagre
ments. N'ayant pas encore eu Ie temps de
s'adapter a la mentalite canadienne,
M. Maure], dont Ie caractere est vif et
decide, choque ses paroissiens par ce que Ie
cure Forget appelle gentiment des « ordres
trap brefs i). Les evenements ulterieurs
tendent it demontrer qu'i! s'agissait plut6t
d'arrogance et d'autoritarisme.

Apres avoir connu, comme nous Ie
verrons plus loin, un premier demele avec
ses paroissiens au sujet de la construction
du presbytere, Ie cure Maurel doit faire face
a une nouvelle difficulte. Dans un compte
rendu de sa visite pastorale de 1865, Mgr
Guigues affirme que certains Embrunois
« s'adonnent a la boisson et se font exploiter
par des marchands protestants qui profitent
de leur ignorance. »13 Le cJimat social de la
paroisse s'en trouve perturbe si bien qu'il
s'ensuit des scenes regrettables contre
lesquelles s'eleve Ie cure Maure!. A

l'automne de 1865, un de ces dissipateurs
va meme jusgu'a insulter publiquement Ie
cure qui porte la cause devant Ie tribunal.
Vaingueur, M. Maurel n'en n'est pas moins
aigri et desabuse. Devant faire face ace qu'd
croit etre un sentiment d'hostilite de la
population J son egard, iI demande a
j'eveque la permission d'a bandonner son
ministere. La requete est acceptee et Ie 18
mai 1866, il quitte la paroisse pour s'installer
aux Etats-Unis. Si son sejour de 19 mois
a Embrun a ete marque par des conflits avec
les paroissiens, son enseignemen t religieux
toutefois a toujours ete a la hauteur de son
zele.

Entre Ie depart de M. Maurel en mai
1866 et !'arrivee du deuxieme cure residant
en decembre 1867, la mission d'Embrun est
desservie par trois missionnaires qui son t
MM. O.J. Boucher, D. Dandurand et
F. Lombard. La documentation historique
est muette au sujet du ministere de ces trois
pretres. M. Boucher est Ie meme mission
naire qui avait visite la mission de 1861 a
1864.

Le deuxieme cure de la paroisse de
Saint-Jacques d'Embrun est ]'abbe Paul
AgneL un Fran<;:ais originaire de Mont
Dauphin dans Ie diocese de Gap. M. Agnel

I' j.-U. Forget. {Ii' ..Ii. P 33
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dessert la paroisse de decembre 1867 a
octobre de I'annee suivante. Le presbytere
commence sous M. Miwrel n'est pas encore
termine a l'arrivee du nouveau pasteur. Un
mur de brique construit a la hate s'etant
ecroule, M. Agnel doit donc loger chez un
paroissien. La chapelle n'est pas en meilleur
etat. Le cure Forget, qui a puise abondam
ment dans les notes du cure Francceur,
declare qu'elle ressemble plus a une grange
qu'a la maison de Dieu. Le bois etant encore
vert lors de la construction, les murs se sont
disjoints Jaissant de larges fissures par
lesqueHes s'engouffrent Ie vent, la pluie et
la neige. Dans Ie dessein d'imiter Ie style
gothique, un {( peintre» I'a ornee de
grossiers traces de peinture rouge au-dessus
des fenetres. " On etait loin des beau tes de
l'ogive. »14 Malgn§ l'etat deplorable de la
chapelle, Ie cure Agnel fait tout de meme
installer a son sommet une cloche de quel
ques centaines de livres qu'il a achetee a
Montreal a raison de $0.50 la livre.

En octobre 1868, I'abbe Joseph-Leandre
Francceur succede a Paul Agnel. Ne a
Saint-Roch-des-Aulnaies en 1839, ordonne
pretre par Mgr Guigues Ie 18 octobre 1868,
M. Francceur en est donc a sa premiere
experience dans une paroisse. C'est sous son
ministere que Ie gouvernement provincial
entreprend la construction d'un canal
d'irrigation au nord du canton de Russell. 15
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Grace it ces travaux, de nouveaux terrains
sont maintenant accessibles ala colonisation
et plusieurs nouvelles familIes viennen t
s'etablir dans la paroisse. Cette croissance
rapide de Ia population cause certains
problemes a M. Francceur. Lors de sa visite
du 22 juin 1868, Mgr Guigues avait recom
mande de construire une nouvelle eglise en
pierre plu tot que de reparer ou de renover
l'ancienne chapelle. Dans I'immediat, Ie cure
se voit toutefois dans l'obligation d'accom
moder ces nouveaux colons en augmentant
Ie nombre de bancs dans I'eglise. II fait
construire a cette fin, au tour et sur trois
cotes de la chapelle, un ju be qui peu t
recevoir une trentaine de banes. Cet ajout
a pour effet de contribuer a la consolidation
de l'edifice aux dires du nOUVE'au cure.

M. Francceur, qui a redige des notes
historiques sur ses predecesspurs et dans
lesquelles Ie cure Forget a puise pour rediger
son histoire de la paroisse, demeure cepen
dant silencieux sur son propre ministere.
Sauf pour les travaux de renovation a ta
chapelle, I'information contenue dans ces
notes consiste en faits anodins qui n'ont
que tres peu de valeur historique. Si
l'humilite qui a guide Ie cure Francceur est

COlllralremenl it ce qu'affJrme Ie (ur~ F()rt~(.'L {COS trJ\/l1UX ont ele
"rrecLu,;, en 1B70·187J et non 1868-1070.



louable a bien des poin ts de vue, on la
deplore en ce qui concerne I'histoire
d'Embrun. Le ministere de ce pretre, que Ie
cure Forget qualifie de « cceur franc »,

s'etend sur une periode cruciale de I'histoire
de la paroisse. Les annees 1870 correspon
dent a la veritable naissance d'Embrun en
tant qu'entite economique et sociale. II est
dommage que ses notes ne contribuent pas
a mieux faire connaltre cette periode.
Rappele par Mgr Guigues en fevrier 1871,
M. Francceur quitte Embrun Ie 8 mars
suivant pour s'instalJer a Ottawa.

Les effets de la canalisation dans Ie nord
du canton de Russell se font surtout sentir
sous Ie ministere de Jean-Jacob Guay.
Nomme quatrieme cure de la paroisse Ie
4 mars 1871, il est originaire de Saint
Romuald. Trois mois apres sa nomination,
M. Guay re<;:oit la visite de son eveque.
Depuis son dernier passage, qui remonte a
1868, Mgr Guigues constate que la paroisse
s'est accrue de 26 families portant Ie total
a plus de 200. Cette fois, et en raison de ces
nouvelles donnees, 1'E~veque, qui avait deja
suggere d'e riger une nouvelle eglise, revient
a la charge mais avec plus d'insistance. De
J'avis du prelat, une nouvelle eglise est
necessaire ainsi que des travaux de repara
tion au presbytere qui est toujours en
mauvais etat. Mgr Guigues precise meme
que Ie nouveau temple devra mesurer au

minimum 30 metres sur 15 et etre erige en
pierre. Le cure Guay, qui est d'accord avec
les vues de son eveque, en treprend aussit6t
de faire signer par la population d'Embrun
des biJJets a ordre qui garantiraient la
construction en pierre de la nouvelle eglise.
Entre-temps, iI s'occupe egalement des
reparations au presbytere. Ainsi, lorsque
Mgr Guigues revient en juin 1873, il a la joie
de constater que Ie presbytere a ete conve
nablement repare et que les biHets consentis
par les paroissiens assurent la construction
de l'eglise. Rappele par Mgr Duhamel qui a
succede a Mgr Guigues decede Ie 8 fevrier
1874, Ie cure Guay quitte Em brun Ie 5
septembre 1875. Faut-il faire un lien entre
ce depart et une lettre que Ie cure Guay avait
ecrite a son eveque Ie 24 juin precedent et
dans laquelle il se plaignait du comporte
ment de ['ancien missionnaire d'Embrun,
Ie cure Boucher, qui I'accusait d'etre un
incompetent qui s'etait mis les paroissiens
d'Embrun ados 716 D'apres la lettre de
M. Guay, Ie cure Boucher, dans Ie but de
s'approprier la cure d'Embrun, denigrait
volontairement son confrere. Cette asser
tion est confirmee par une petition que 200
paroissiens adressent a l'eveque et dans
laquelle ils affirment que Ie cure Boucher,
lors de son sejour a Embrun de 1861 a 1864
et en 1867 « n'a pas plu a la population I). II

1, .~AO, PorolS,e d'Elllbrun.

115



aurait meme vendu les billets a ordre qui
devaient payer la chapelle au prix d'environ
$30. alors que leur valeur etait d'au moins
$200. En conclusion, les paroissiens deman
dent a l'eveque de leur conserver leur cure
qu'ils ont eu « l'avantage de connaitre ».17

La requete n/a pas ete re~ue puisque
M. Guay quitte Embrun quelques semaines
plus tard. 5'd n'a pas assiste au debut des
travaux de construction de la nouvelle
eglise, il lui revient tout de meme Ie merite
et I'honneur d'avoir prepare son erection par
son travail inlassable aupres des paroissiens.

En septembre 1875, Jacques Charles
Guillaume devient Ie cinquieme cure
d'Embrun. Com me plusieurs de ses prede
cesseurs, il est originaire de Gap, dans les
Hautes-Alpes. C'est un pretre pieux, ami de
I'etude et jumele d'une qualite appreciee
d'ecrivain. Lorsque Ie cure Guillaume arrive
a Embrun, la paroisse est au cceur me me des
preparatifs en vue de la construction de la
nouvelle eglise. Sa premiere tache est
d'ecrire a son eveque pour lui faire Ie
portrait de la situation. D'apn?s sa lettre
du 27 octobre, Ie plan, les specifications, les
devis et Ie rapport sur Ie terrain sont
completes. La souscription progresse bien et
on envisage deja de faire des demarches
aupres d'un entrepreneur,18 Moins de sept
mois plus tard, a l'assemblee ten ue Ie 7 juin
1876, ]a majorite des paroissiens se
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pro nonce en faveur de la construction d'une
eglise en pierre devenue indispensable. lIs
sont appuyes par un groupe de 34 chefs de
famille du canton de Cambridge qui
frequentent }'eglise d'Embrun. II ne reste
plus qu'a choisir Ie site d'erection au futur
edifice.

Ce sujet semble avoir souleve beaucoup
de controverses a Embrun. Doit-on con
struire du cote nord ou du cote sud de la
riviere? D'apres l'ouvrage du cure Forget,
l'avis des Embrunois est partage sur la
question. 5i plusieurs pensent d'a bord a
I'in teret general, ils s'en trouvent pour qui
J'interet particu[ier passe avant tout.
« Qu'on nous permette de Ie dire sans
recrimination aucune et sans aigreur, nos
chers compatriotes canadiens sont un peu
trop normands it cet egard »19 Apres maintes
discussions, la majorite s'entend pour
construire du cote nord, sur Ie terrain qui
appartient deja a la fabrique et ou s'eleve la
chapelle. Dans sa visite d u 15 juin 1876,
Mgr Duhamel semble avoir prevu les
risques que cette decision implique pou r la
solidite de l'edifice. 11 ecrit : « Les craintes
qui ont ete exprimees ne se realiseront pas
je l'espere, mais si elles se realise nt, les

l' ).-U. Forget. VI' "', p. 4S



catholiques se rappelleront que c'est a leur
demande expresse que nous avons perm is
de batir en pierre et, par consequent, ils
n'auront jamais de reproches a nous
faire. »20

L'emplacemen t eta n t choisi, il s'agi t
maintenant de determiner I'orientation de
l'eglise, Le trace d'un plan fait par Ie cure
Guillaume Ie 23 juillet 1876 ou 1877 indique
deux possibilites : ou bien la fac;ade donne
sur Ie rang Saint-Augustin et l'ancienne
chapelle devient la sacristie, ou bien eJle
est orientee vers la rue Notre-Dame et on
doit construire une nouvelle sacristie a
I'arriere. Dans son rapport a I'eveque du ler
aout 1877, Ie cure Guillaume declare:

Que lJu quelques pretendues di{{iculles
Sllrpenue.> enlre les paroissiells au suiel de
/'emplacemenl elrorienfation de la dile r/;,./Velle
eglise, j'ai {ail nppeler MM, les syndits de In
paroissl' pour m'il/former 1'1 dl' leur opinion
personlll'lIe 1'1 de I'opirlion ginemll' de la
parois51'1'1 ni pU reussir apr!>s plus d'unl' dl'mi
;ournel' de proposiliarrs el conlre praposilions
Ii olJll'nir d'l'ur que lrais sfulemenl sur cillq
(fienl (Drlserlli ri pinal' In dill' nauvl'l/e eglisl',
fa Ja(nde sur la rue rlu pillage, a droill' dl'
I'antien ne ig lis I' , (I une di sla ncl' d'icelle
sU/{lsilnle pour "/1' pas {orcer In paroisse ri
nthell'r du lermill thez Ie poisin pour y pincer
/'nrrihe de I'fglise rf In sncrislie21

Le rapport est signe par les trois syndics

Joseph Dufort, Jean Millaire et Fabien
Gauthier qui sont favorables acette decision
et qui representent « les opinions les plus
arretees et les moins conciliantes » et par les
deux syndics Benjamin Brisson et Ludger
Marion qui s'opposent au choix. En plus des
cinq syndics, on retrouve aussi la signature
de Theophile Bruyere, Joseph Longtin,
Pierre Poupart, de l'entrepreneur Etienne
Hebert et du cure Guillaume. II est interes
sant de noter qu'a I'exception des deux
derniers, aucune autre personne ne declare
savoir signer son nom.

D'apres Ie plan du cure Guillaume de
1876 ou 1877, la nouvelle eglise serait done
erigee immediatement aI'ouest de l'ancienne
chapelJe, a quelque 15 metres du chemin,
sur I/emplacement du presbytere actuel. Le
tout serait eeinture d'un remblai de cinq
metres de largeur et d'un canal rempli de
pierre. Toutefois, d'apres un autre plan,
egalement du cure Guillaume et date de
1885 alors que I'eglise est deja construite,
]'edifice serait si tue a I'est de !'ancienne
chapelle et mesurerait environ 18 x 19
metres, M. Guillaume ajoute cependant
que son plan est depourvu de proportions
exactes 22 En fait, il semble qu'il faille
multiplier par deux toutes les dimensions

" ,·\AO, PJn""c d'Embrun,
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L'eglise d'Embrun en 1885

Cette trolsieme eglise fut commenceI' saus I~ minlstere du cure GUIllaume en 1876. Elle fut remplacee en 1891 par I'eglise
actuelle

Ar{!JfI'Cc!Je d'Ol/awn



du second plan. I3 Pour l'instan t, en raison
de cette contradiction, il est done impossible
de determiner la localisation exacte de cette
eglise. D/apres les rapports annuels des
cures de 1879 a 1891, les dimensions de
l'eglise en pierre seraient d'environ 40
metres de longueur sur 18 de largeur avec
des murs lateraux, sans transept, de 9
metres de hauteur. Nous disons environ
puisque ces chiffres varient d'annee en
annee[24 L'eglise est dotee de fonts baptis
maux et de confessionnaux. La sacristie,
qui a ete construite a la meme epoque,
mesure 12 metres sur 9. La construction de
I'edifice, qui a debute it I'automne de 1876,
fut assez lente puisqu'j] ne sera benit par
Mgr Duhamel qu'en 1880.

La construction n/est pas encore
terminee que deja l'edifice cause des
problemes d'ordres financier et technique.
Dans sa visite de 1878, Mgr Duhamel
cons tate que Ie contrat de construction
a ete octroye a M. Etienne Hebert de
Quebec pour la somme de $1500025 Deja
$3000. ont ete payes et $3000. doivent J'etre
sous peu. Le solde est payable par veTse
ments annuels de $1500. L'eveque exprime
l'espoir que IE'S fideles continueront a verser
regulierement leurs souscriptions j de telle
sorte qu'il ne sera pas necessaire de faire
un emprunt" ce que d/ailleurs nous ne pour
rions pas permettre »26 II semble que les

espoirs de I'eveque n'aient, pas ete combles
puisque I'entrepreneur Etienne Hebert,
dans une lettre quId lui adresse Ie 28 avril
1879, annonce au prelat que les travaux de
construction ont cesse au debut de 1878,
[a fabrique ne pouvant se conformer aux
clauses du contrat touchant les paiements.
M. Hebert ajoute que son contrat a ete
resilie a la faveur de I'entrepreneur Joly
et qu'iI menace d'entreprendre des pour
suites judiciaires si les travaux qu'd a
effectues jusqu'a cette date ne sont pas
estimes a leur juste valeur. 27 L/eveque
accuse reception de la lettre et promet de
s'enquerir de la situation aupres du cure
Guillaume. Dans sa reponse du 20 mai,
M. Guillaume declare:

1\1. Hehrr! qui IlOUS n nhnndonrres mnlgre !ous
11'5 st'rl'irl's que 110US 11von5 uoul~1 lui rel1dre
pour I'nidn anlls St'S !rnl'n~fX n'fl plus Ii 11/'rlir
vcrs rrolls. II flVOUf lui-rrT/:"11' dflrrs UI1I? de SfS

hUres qui s(m! nI'Evrrhe flvoir refll ,It' 1101ls}n
sO/Jlml? dl' S1200. 00. eesf /lien )'lus qu'il n't'li

[nul pour pnyer 50/1 !rauM£'. On vail dOIi( qu'il

L'!.'(hC'lJ€' ~llr k pLHl du ...~Uf(' GudLwme f"st Je I 1l.P.IH" au ~~I·d. .Au

XIX~ slec]e. Oil d' .. i.JiJiI sou\'f.'n( Ie j>i..'un~ f"n 8 II:--\IH:'·., rlutot qUf' t6
l'umrne ,1uJourd'huL 11 f~lUd .'It don( multiplier pelf deux loule'5 lcs
tn(~<:'lIres du cur(;~ GulllJum.·

AAO, P'''·l'rs~e d'En,bnm. RJpport; <1llllueb

Le cure Forget <1v€lnce Ie dllftre Jp $500 ,,1~1r:- qUE' l'enl(1,;' ~'~I'lleur

d,H!'; unt' lei t(e J l'evequp pnrlr dE' S15QO

J -U Forget. "I' 1". P H
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Apres avoir construit un nouveau
presbyt're, en 1887, Ie cure Philion invite
les Scpurs Grises-de-la- foix d'Ottawa a
s'etablir aEmbrun pour assurer l'instruction
des jeunes du viJJage. Par ses fets benefi
ques qu'il aura sur la population locale, ce
geste de M. Philion s'avere c mme etant l'un
des plus importants de son ministere dans
la paroisse. Pour la premiere fois, les eleves
du village peuvent beneficier d'un enseigne
ment bien structure, dispense par des
enseignants de profession. Des leur arrivee
a Embrun Ie 22 aou t 1887, les s(£urs
s'installent dans l'ancien presbytere qu'on a

devient Ie sixieme cure de la paroisse de
Sain t-Jacques d'Embrun Marip puis veuf, it
est ordonne pretre a l'age dl: 33 ans, Ie 24
juin 1878. II passe les deux premiers mois de
son ministere aEmbrun a titre de vicaire. Le
27 septembre 1878, il est nomme cure de la
nouvelle paroisse de Saint-Albert qui vient
de se detacher de cel!e d'Embrun. C'est de
cette 10calite qu'il arrive en septembre 1885
pour prendre charge de [a cure d'Embrun.
Deux mois plus tard, I'abbe Louis Ducolomb
devient Ie premier vicaire regulier de la
paroisse. Cette derniere nomination est un
indice certain qu'Embrun est alors en pleine
croissance. Non seulement Ie cure Philion
participera-t-il a cet e croissance, mais il en
sera I'instigateur dans bien des domaines.

n rep! qurlqUe5 chases 1'1 qu'i/ n'n pns (-Ie mis
dehors snns rien nvoir re(u 5uil'nnf qu'it II'
prhel1d.2~

II est impossible apartir de la documentation
historique de con na'itre precisemen t la
conclusion de cette affaire, JI sembl que les
arguments du cure Guillaume aient prevalu
sur ceux de I'en trepreneur Hebert,

Aussit6t cette querelle terminee, Ie cure
Guillaume doit faire face a un autr
probleme, beaucoup plus serieux celui-l: :
la solidite de l'eglise. En juillet 1880, Mgr
Duhamel revient a Embrun proceder a la
benediction solennelle de la nouvelle eglis€
qui a main tenant ses murs et son toit et qui
a deja servi au culte. Constatant l'etat
general de l'edifice, it ordonne qu'on meHe
un terme aux travaux de construction. n
realite, I'eglise cause deja d'incessants ma
de tete aux autorites religieuses comme aux
paroissiens a cause de I'instabilite de ses
fondations. Ii faudra bient6t penser a
reconstruire un nouveau temple. Entfe
temps, alors que Ie cure et les marguilliers
travaillent a eponger la dette, Ie 19 juillet
1883, Mgr Duhamel vient benir les deux
nouvelles cloches de l'eglise. Deux ans plus
tard, Ie 29 septembre 1885, apres un
ministere pleinement rempli de 10 ans, Ie
cure Guillaume quitte Embrun.

En septembre 1885, M, Albert Philion
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le cure Philion

M. Philion fut cure d'Embrun de 1885 a 1896. b
~h'ir()isse lui doit bC'.1tJCOUp d'Il,nov"tion5, su rlou t

rlnS Ie domrline dl' I'education. C'est sous son
ministere que fut construlte I'eghse actuelle.

Pn,,!'L/lrn' d'EllIlmHl
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repan§ pour la circonstance. A l'ouverture
des classes, Ie lendemaio, Ie cure preseri.te
les S(l:'urs en ces termes: « Mes chers
enfants, voila que je vous amene des meres
pour former vos intelligences et vos C(l:'urs.
Soyez toujours tres respectueux, dociles et
appliques. ,,29 En plus de leur role d'educa
trice, les religieuses, afin de rendre service
aux pretres de la paroisse, accepten t la
charge de sacristines. Elles veiJlent ~ J'entre
tien du linge d'autel et des ornements
liturgiques et pn§parent avec grand soin
tout ce qui est necessaire aux offices
religieux. Pour les recompenser et les
encourager, M. Philion obtient la permis
sion du Vicaire-General d'eriger dans leur
couvent, un chemin de croix qu'elles ont
apporte de leur maison mere d'Ottawa.
Dans sa vi site de juin 1888, Mgr DuhameL
Clrcheveque depuis 1886, approuve tou t ce
qui a ete fait: « Nous n'avons que des
louanges a offrir au cure et qUX paroissiens,
et no us attirons sur eux toutes les benedic
tion s d u cie I. ,)30

Le cure Philion n'a pas encore termine
de payer la dette encourue par la construc
tion de I'eglise et du presbytere, qu'il doit
tenter de trouver une solution au probleme
constant de la solidite du temple. On se
rappellera les craintes qu'avait suscitees
I'eglise quant a sa stabilite quelques annees
seulemen t apres son erection en 1876. A la
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fin des annees 1880, les doutes font place a
la rea lite : I'eglise « travaille )'. Les fonda
tions s'enfoncent, les murs se lezardent et
I'eglise menace de s'ecrouler sur les fideles.
II faut reconstruire a neuf. Le 28 octobre
1889, Ie cure Philion ecrit it I'archeveque
d'Ottawa :

Comme fndfnU nf In fal' (hr 28, nFer mes
JlOrrllrrnges Irs plus respe(/ueux, je jlifrr5 drposa
nux I'ieds de Volre GrrrnnfUr Utlt' Iteureuse
rlOuvelle. ('esl que les pnrois51cIIS n'Emlm.ill
au nomine Ill' trois el'/"I/s Ii peu pres ani ,Heidi
finnlemelll dl' r£'CMlslruire leur eglise ,{,ei
nel./x nils . .. ('esl In MOllseigrlt'ur I/lle granne
Plc/olre pour (lOUS ql11 rOrlllnlS5t'Z EmIJrl1rl. J1

Environ 20 familIes seulement s'opposent au
projet de reconstruction

La premiere question que souleve la
construction du nouvel edifice porte, encore
une fois, sur son emplacement. Ou doit-on
construire l'eglise? Les experiences ante
rieures ont demontre que Ie choix des sites
n'avait pas toujours ete des plus heureux.
Malgre tout et apres de nombreuses assem
blees des paroissiens, I'eveque, de qui releve
la decision finale, choisit de reconstruire sur
Ie meme emplacement, un peu a l'ouest de
l'eglise de 1876. Le fait que la fabrique

J-u Forgel. <'f' {II. P ""
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possedait deja 100 acres de terrain dans ce
secteur a probablement contribue pour
beaucoup dans la decision des autorites
clericales. Les nombreuses reparations que
subira cet edifice et son inclinaison actuelle
demontrent que ce choix etait, encore une
fois, Ie mauvais.

L'etape suivante consiste a faire les
appels d'offres et a accorder Ie contr:at de
construction a un entrepreneur. A une
assemblee du comite de ba tisse qui se tien t
au pres byte re Ie 15 septembre 1890 et it
laq uelle assisten t MM. Joseph Lalonde,
Raphael Gagne, Jerome Levesque, Jean
Baptiste Gervais, Fran~ois-Xavier Seguin,
Mo'ise Richard, Seraphin Marion, Remi
Lussier, Louis Lapensee, Ludger Marion,
Benjamin Marion, Cyprien St-Onge, Napoleon
Filion, Ie cure Philion et Ie vicaire Carufel, il
est decide de rejeter la sou mission des en tre
preneurs Martineau et Fau teux parce que
cette compagnie ne peut s'entendre avec
l'architecte L.Z. Gauthier et que, en se
basant sur Ie peu de garan tie de stabilite
qu'offre Ie terrain, elle a hausse sa soumis
sion de $26 000. a $30 000. Le comite
s'entend donc pour accepter les offres faites
par I'entrepreneur Joseph Bourque qui
s'engage it ba tir l'eglise et la sacristie, seJon
les plans de I'architecte, pour la somme de
$29500. et it completer les trav3UX avant Ie
25 decernbre 1891. Les conditions d'execu-

tion, de temps, de lieu, de nombre et autres
procedes devront etre deter:minees par
I'arch i tecte. Qua n t a ux modali tes des
paiements, elles sont comme suit: divers
versements totalisant $20 000. a I'acheve
ment des travaux et deux autres a 6%
d'interet les 1ers janvier 1893 et 1894. 32

La premiere pierre de l'eglise actuelle de
Saint-Jacques d'Embrun est benite Ie 19 mai
1891 par Mgr Duhamel. Le 22 decembre
suivant, I'archeveque revient dans la
paroisse pour benir I'eglise, la sacristie et
une cloche de 115 kilos ins tallee a son
sommet. Selon l'acte officiel, l'eglise en
pierre mesure 45,3 metres de longueur a
J'interieur, 18,6 metres de largeur a I'exte
rieur, 24 metres au transept et 8,4 metres
de hauteur it partir du plancher. La sacristie
mes ure 18 metres de longueur sur 10,8
metres de Jargeur et 7,8 metres de hauteur.
Les plans ont ete con.;us par Gauthier et
Roy de Montreal et realises par Joseph
Bourque d'Ottawa. Les syndics sont
MM. Joseph Lalonde, Cyprien St-Onge,
Remi Lussier, Mo'ise Richard, Joseph
Marion, Benjamin Brisson, Napoleon Filion
et Raphael Gagne. 33
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Le presbyterp d'Embrun

CPt edif,ce, ~itue en face de \'eglise, a d'abord sen'!
de premien' cglise d'Embrun en IBS6 ,want d'et re
transforme en presbytere en 1B64. Une partie de
ceUe maison, qUI fut convertie en couvent des
SoeufS Grises-de-la-Cr01x en 1BB7, existe
tou)ours au 16 de la rue Forget. La photo montre
Mgr Duhamel lors de sa vIsil'e en IBBS. Le cure
Guillaume est a la drolte de I'archeveque.

ArchfL'cchr d'OUnwn



Les travaux de construction etant
termines a l'exterieur, il faut maintenant
songer,3. payer I'en trepreneur. Acette fin, Ie
revenu des bancs est fixe a $1500. par
annee. Une somme ega Ie doit provenir de
billets a ordre consentis pour 15 ans par les
paroissiens. Malgre tous ces efforts, la dette
augmente de fat;on reguliere. Le 13 juillet
1894, Mgr Duhamel constate qu'elle est de
$37168.27 alors que Ie deficit de la fabrique
est de $30.89 ..34 II en conclut que les parois
siens doiven t s'imposer encore plus de
sacrifices. Malheureusement, a peine
terminee, l'eglise cause deja des maux de
tete aux autorites, ce qui contribue agrever
davantage les finances. En 1894, on constate
que la fa<;ade et les transepts se sont
enfonces, ce qui a pour effet de desequilibrer
J!edifice. L/entrepreneur Bourque fait alors
raccou rcir les colonnes de 20 a 25 centi
metres a la base de fat;on a ramener Ie
plancher au niveau original. La solution
n'est toutefois que temporaire et d'autres
vices font bient6t leur apparition.

Entre-temps, Ie travail et Ie devouement
excessifs du cure Philion finissent par
alterer sa sante au point qu'en septembre
1896, il doit songer a la retraite. Son
ministere de 10 ans a Embrun aura ete des
mieux remplis. En plus d'avoir veille a la
construction du presbytere, de J'eglise et de
la sacristie, il a aussi contribue amettre sur

pied divers organismes et confreries
paroissiaux. Dans Ie domaine de I'education,
Ie cure Philion est Ie responsable de la venue
des S<X'urs Grises-de-Ia-Croix a Embrun et
de la construction ou de la reparation de
plusieurs ecoJes. C'est egalement lui qui est
a I'origine des noms des rangs que I'on
retrouve aujourd'hui dans la paroisse.

Jean-UrgeJ Forget, Ie septieme cure de
la paroisse, arrive a Embrun Ie 14 octobre
1896. II a 34 ans et it est Ie fils de Felix
Forget, cultivateur, et de Thasile Nadon de
Saint-Janvier dans Ie comte de Terrebonne.
II a fait ses etudes au seminaire de Sainte
Therese ou il occupait la charge de premier
maitre de discipline chez les grands. Deja a
cette epoque, selon I'abbe Auclair, Ie (0

auteur de I'histoire de Saint-Jacques
d'Embrun, « tout Ie monde etait d'avis qu'il
taillerait de la besogne a ceux qui font des
livres. )}.35 C/etait un homme aqui on recon
naissait un grand sens pratique. Ordonne
pretre a Ottawa par Mgr Duhamel Ie 17
decembre 1887, il occupa d'abord la charge
de vicaire a Thu rso puis celie de cure a
Perkin's Mills de 1888 a 1896 avan t de
demenager a Embrun.

APe, P'F' Or' SI~J.Kqlles d'Ernbrun. bobin" 11.1-312<)
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A ['arrivee du cure Forget dans sa
nouvelle paroisse, la dette de la fabrique
s'eleve a $37823.71. Loin de diminuer, cette
dette augmente d'annee en annee depuis au
moins cinq ans empechant ainsiles parois
siens de terminer I'eglise dont I'interieur
est encore inacheve. Toutefois, M. Forget
est un excellent administrateur doue d'un
sens pratique peu commun. Afin de
remedier ala situation, il commence par
convoquer les syndics et les membres du
comite de batisse pour examiner les livres
et faire payer les arrerages. Puis, Ie 21
fevrier 1897/ il reussit a renegocier un
emprunt de $35000. avec la Law Union and
Crown Company d'Angleterre au taux de
4/5%, soit/ 0,5% inferieur au taux deja etabli.
La meme annee, il organise un premier
pelerinage a Sainte-Anne-de-Beaupre qui
rapporte la somme de $1502. a I'eglise. Le
succes de cette initiative incite Ie cure a
renouveler I'experience I'annee suivante.
Meme l'ouverture de la ligne de chemin de
fer Ottawa - New-York, Ie 5 septembre 1898
sert de pretexte a M. Forget pour gonfler
les coffres de la fabrique. Jl organise, a cette
occasion, un concours de popularite qui,
avec Ie pelerinage, rapportent la somme de
$2826. L'avenement de ce chemin de fer/
pour lequelle cure Forget s'est tant depense
en faisant signer par les paroissiens un bon
de $10000. a la compagnie et en incitant
cette derniere it « s'incliner sous la main de
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l'Eglise »/ a d/ailleurs tres certainement
contribue dans une large mesure a eponger
[a dette de la fabrique. II suffit de comparer
I'etat stagnant de I'economie d'Embrun
avant ['installation de cette voie avec cetui
du debut du XXe siecle pour comprendre que
Ie chemin de fer a favorise ['essor
economique d/Embrun et partant, celui de la
fabrique. Poursuivant son travail d'assainis
sement des finances, en 1899, Ie cure Forget
con~oit un plan tres original pour contribuer
it payer la dette de I'eglise. Au cours de sa
visite paroissiale, il demande a chaque chef
de famille d'elever un veau jusqu'a I'age de
18 mois, puis de Ie donner a la paroisse. « Je
vous a pporte les benedictions de Dieu, vous
savez que je prends vos interets. Eh bien!
venez-moi en aide. ,,36 Les profits de cette
ven te, join ts a ceux d'un nouveau concours
de popularite et un autre pelerinage, font
que la fabrique enregistre un surplus de
$6665.89 en 1900,37 On est loin des defici ts
des dernieres annees du ministere du cure
Philion.

Ce surplus arrive d'ailleurs a point car
l'eglise travaille toujours. Le 30 juillet 1900,
l'eveque ecrit :

L'eg/ise n soufrat de grands dam mages Ii
rnuse du 501 Sur lequei elle est batie. II faudrn

J -U. Forget. 01' tlf., p. b I.
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In [nire exnminer pnr des experl5, n(in rf'avjser
aux mO!!CrlS de repnrer as dommnges, si ['esl
possible, ou loul nu moil1s de {a ire (f qui sera
lJeressnire pour emphlrer 1111 erroulf/nenl, s'i/
!! nunil lieu de Ie redMder. 38

Les syndics demandent donc au constructeur
Bourque de venir faire un nouvel examen de
IJedifice. LJa nalyse n2vele quJiI fau t effectuer
des travaux a la ma\onnerie J la toiture, les
piliers J les planchers, les marches des
balustresJ les lambourdesJ les soliveaux ...
etc. La soumissionla moins elevee est
encore celie de M. Joseph Bourque a$2750.
Le debut des travaux de reparation est
prevu pour Ie printemps de 1902. C'est lors
de ces travaux qu'on installe les colonnes a
IJinterieur de I'eglise.

Au mois de mai 1903 J Mgr Duhamel
revien t a Embrun en visite pastorale. Les
syndics profitent de I'occasion pour lui
demander la permission de terminer
I'in terieur de IJeglise. La yOU te en bois
grossier est en mauvais etat et dans les mois
les plus rigoureux de IJhiverJ Ie froid
empeche plusieurs familIes de se presenter
a la messe. L'administration efficace du cure
Forget qui, de 1896 it 1902/ a reduit la dette
de pres de $10000. malgre les nombreuses
reparations apportees a l'egliseJ represente
un gage de reussi te pour ['eveque. Mgr
Duhamel se plie donc it la requete des
syndics en precisant toutefois que ces

travaux ne devront pas contribuer a
accroltre la dette de la paroisse. Encore une
fois, Ie cure fait appel au systeme des billets
pou r assu re r Ie succes de IJen treprise. II
parvien t ainsi aamasser la somme de $6000.
remboursable dans cinq ans. Le montant est
juge suffisant par [/archeveque Duhamel
pour autoriser les travaux. Les syndics
demandent donc aux architectes Gauthier et
Daoust de Montreal de preparer les plans et
devis. Cinq entrepreneurs presentent
ensuite des soumissions pour realiser les
travaux, M, Gilbert Emard se merite Ie
contrat au prix de $3300. a la condition que
les travaux soient completes pour decembre
1905. Profitan t de la presence des echafau
dages J Ie cure Forget, avec l'assentiment des
syndicsJ decide de faire quelques travaux
dJenjolivement qui consistent en la sculpture
des chapiteaux de ta vouteJ I'installation de
boiseries en cedre de la Colombie britanni
que et en bois blanc, de panneaux et bar
reaux tournes pour Ie sanctuaire et Ie jube,
la peintureJ la decoration de IJauteL IJinstal
lation de deux castors a )Jexterieur. , . etc.
Ces travaux supplementaires obligent la
paroisse aemprunterla somme de $5000. au
taux de 5%.39 Le cou t total des travaux
s'e)eve ainsi it $20 OOO'J soit 66% de 1a valeur
de IJeglise a sa construction en 1891. MaIgre
les recommandations de [Jarcheveque

Arc. replers St-!,,,qu<:" J'Embrun, b"bin~ M-J12o.
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L'eglise et I'ecole Saint-Jean en 1938
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Duhamel de 1903, la dette de la paroisse
passe ainsi a $38000. 40 Le 26 janvier 1906,
les architectes Gauthier et Daoust attestent
que les travaux sont termines et qu'ils ont
ete eHectues selon les plans. Les syndics
pour cette construction son t MM. Philias
Thibault, Gedeon Burel et J Didas Sigouin.
La finition de l'interieur de h~glise cOIncide
avec les fetes du cinquan tenaire de la
paroisse celebre Ie 24 mai 1906.

En septembre 1908, Ie cure Forget fait
installer deux fournaises dans I'eglise et une
autre dans la sacristie. Le mois suivant, iJ fait
construire un perron en ciment devant
l'eglise et des trottoirs, ega lemen ten ciment,
devant l'eglise, Ie presbytere et Ie couvent.
Quelques mois plus tard, en fevrier 1909, on
procede a ['installation des statues de Saint
Jacques et de Saint-jean-Baptiste dans les
niches du retable du maitre-aute1. La meme
annee, la fabrique Fai t creuser un ca nal
ouvert en ciment tout autour de I'eglise
pour recevoir les eaux de la couverture et un
autre, egalement en ciment, dans la cave.
Tous ces travaux effectues depuis 1891 font
dire a I'abbe Auclair en 1909, que ]'eglise
d'Embrun a coute pres de $100000. Sa
valeur reelle a I'epoque etait d'environ
$65000. 41

En 1910, les travaux de construction a
I'eglise, au presbytere et aux dependances

sont termines. Malgn> I'optimiste debordant
de l'abbe Auclair dans les conclusions de son
livr au sujet de l'avenir du village, tout
com e dans Ie domaine economique et
social, la paroisse semble alors avoir atteint
un sommet. La correspondance religieuse
des annees 1910 a nos jours se compose
presque exclusivement de faits anecdotiques
qui n'ont pas une tres grande valeur histori
que. Cette p' riode est nettement marquee
par Ie role omnipresen t que Ie cure Forget a
joue dans la paroisse. Quelques faits et
gestes meritent toutefois d'etre soulignes
plus particulierement.

'n 1928, selon les donnees de la
fabrique, l'eglise est evaluee a $125000., Ie
presbytere a $10000., les dependances a
$3000. et l'ameublement a $2000. pour une
valeur totale de $140000. La dette de la
fabrique est alors de $24 839.04. H M. Forget,
qui est cure depuis 1896, continue a diriger
sa paroisse d'une poigne solide. Apres avoir
organise la paroisse, l'education et meme
l'economie, il veilJe sur Ie bien-etre de ses
paroissiens. II ne craint pas de depenser
temps et energie pour les representer aupres
du gouvernement dans leurs demarches
pour reclamer leurs droits et presenter leurs

I.-U. Forl'iot, "I'. oil .. P 62.
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revendications. Qu'i! suffise de se rappeler
ses interventions dans l'obtention du
chemin de fer, des ecoles separees, de
I'ecole modele, de I'ecole secondaire, de la
societe des aicools et du vaccin contre la
tuberculose chez les animaux pour apprecier
Ie role de leader que Ie cure Forget a joue a
Embrun. II s/occupe plus particulierement
des religieuses qui sont chargees de
I'education. Souvent, il paie leurs deplace
ments jusqu'a Ottawa ou ailleurs; musicien,
it vient regulierement (, faire de la musique »

sur Ie piano du couven t qu'i I leur a offert
genereusement; pecheur, i] les approvi
sionne, ainsi que les families les plus
demunies de la paroisse l en poisson pris
dans la Castor. Dans ses moments libres, Ie
cure Forget cultive aussi sa terre, fabrique
son propre yin de messe et son sirop d'erable
et eleve ses abeilles. A ce sujet, M. Jacques
Sigouin, un ancien telegraphiste a la gare
d'Embrun, raconte une anecdote pour Ie
moins savoureuse. M. Forget l qui ne
maitrisait pas tres bien la langue de
Shakespeare, venait de recevoir un lot
d'abeilles dont la reine etait morte dans Ie
transport. II expedia donc Ie telegramme
suivant a son pourvoyeur : « The queen is
dead, send me another queen. »

Les paroissiens d'Embrun qui ont connu
Ie cure Forget raconten t egalement que son
cheval pouvait revenir seul de la gare jusqu/a
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son ecurie. Est-ce a dire que M. Forget
prenait tellement souvent Ie train, « avec ses
crepes .. , pour aller defendre les interets de
ses paroissiens a Ottawa, Toronto ou
ailleurs, que son cheval avait pris I'habitude
du trajet? II est certain qu'a titre d'agent des
terres, Ie cure Forget avait souvent I'occa
sion de voyager a travers toute la province.
II possedait meme une passe lui donnant
acces gratuitement atous les chemins de fer.
II s'est occupe activement, entre autres
sujets, de la colonisation dans les regions du
Nord de l'Ontario comme a Saint-Charles,
Verner et NoeJville qui ont ete etablis par
d'anciens paroissiens d'Embrun. II possedait
meme des droits miniers dans Ie secteur de
Porcupine. Cette mine a d'ailleurs cause
certains ennuis au cure Forget face .it
l'archeveche. AI.ors qu'i] mena<;ait d'ex
communication les paroissiens d'Embrun
qui refusaient de payer leurs taxes aux
ecoles separees, lui-meme payait les
redevances sur sa propriete aux ecoles
publiques du conseil scolaire de Vendroit. A
l'eveque qui lui demande de justifier ce com
portement pour Ie moins equivoque,
M. Forget repond qu'il est un defenseur des
ecoles separees et que, s'il ne paie pas ses
taxes a cette ecole, c'est que Ie transfert n/a
pas ete effectue tel qu'i1l'avait demande aux
autorites locales. La reponse de M. Forget
a sans doute satisfait I'archeveque puisque
la documentation historique ne fait plus



Le cure Forget

Ce pn"tre fut l'iime dlngblnte de Ja paroisse de
J896 ,; 19~6. La photo date de 1935.
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mention de ce demele.

En 1939, afin de su bvenir aux besoins
de ses ceuvres de charite et a ceux de la
fabrique, il organise un nouvel encan de
veaux comme iI l'avait fait 40 ans plus tot.
Les profits de la vente rapportent $450. a la
paroisse. 4J II est interessant de noter au
sujet des ceuvres de charite, que durant la
Deuxieme Guerre mondiale, les paroissiens
d'Embrun ont contribue plus genereuse
ment a l'ceuvre des vocations qu'a ]'ceuvre
de guerre. Ce geste est d'ailleurs bien
caracteristique des communautes canadiennes
franc;:aises.

chan tees dans l'E'glise d'Embrun, pour lui
rendre un dernier temoignage bien infime
de leur affection et de leur reconnaissance
pour toutes ces annees de devouement. Le
28 fevrier, Je chanoine Forget est inhume
dans Ie cimetiere paroissial avec les
pionniers du village.

II n'est pas facile de temoigner des
50 annees de sacerdoce du cure Forget a
Embrun. II a ceuvre dans tellement de
domaines. M. Onesime Nadeau, porte
parole des anciens paroissiens, a peut-etre
Ie mieux resume cette superbe carriere dans
un discours lors des fetes de 1937 :

Le 7 janvier 1945, Ie cure Forget est
recommande aux prieres. Age presque de 83
ans, il acheve son n?gne. Aussitot remis de
sa maladie, iI s'occupe encore une fois de son
eglise dont iI fait allonger Ie jube. II profite
de I'occasion pour doter le temple d'un
systeme d'eclairage pour la croix au sommet
du clocher. Le 27 mai, il est nomme chanoine
honoraire de la cathedrale d'Ottawa.

Le chanoine Forget est admis a l'h6pital
General d'Ottawa Ie 17 fevrier 1946. II ne
devait jamais plus revoir sa paroisse puisqu'il
meurt Ie 24 fevrier suivant. La perte de ce
venerable cure cause evidemment Ie
desarroi dans la population de la paroisse.
Chacun profite des funerailles, qui sont
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Amou r 1'1 reeon ria issarlce, en Iisanl II il'r
npres-widi, res mols sur UriI' !Jnrlderole qu'on
deploynil devnrll noire eglise, je me disnis ; c'esl
bien Iii Ie molij de 1I0ire fell' de demnin,
exprimn Ii nol re cha 1'1 vi/lem hIe U/ff? noire
nllnchemenf 1'1 /lolre grnlilude pour II'S
iT/npprhiables bienjnils que nous lui devons.

O'nulres pourmienl s'nrquiflrr de (f' devoir
avec plus d'rfoqul'llre, mnis pOI saumienl Ie
jaire nvec meilleure connnissance de muse.
Cesl /JOus II'S anciens qui, pour eire ncs 1'1
Clvoir grandi I1vec [n paroisse, pOUDons dire loul
ce qu'a Clccompli pour 1l0US M. Ie cure Forgel,

Un demi-sihle de pretrise, c'esl dejii loul un
monde de Iresors spiriluels. Onns Ie ens de
notre pasteur, ['esl plus que eeln. Au COurs des
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quamnle-deux n1lS qu'i1 a passes au milieu de
nous il ne s'esl pns que preoccupe de la vie de
nos limes, 1111 ete mel; intirnemenl Ii loules les
phnses de notre vie jourrrnIiere, il n'n (('Sse de
parfnger el d'adoucir rlOS epreuves, il nous a
soulenus el felaires dans nos difficulles, ils'esl
depense avec une sollicilude loujours palernelle
a loul cc qui pouvai! conlrihuer nu borrheur,
Ii rnvnncemenl de sa )1aroisse.

Jlu lemps ou nous hiorts qu'un groupe de
pionniers peu inslruils, peu verses dnns les
nffaires, nOilS allions a M, Ie cure, cerlains de
Irouver en lui /e meilleur des avocnls ou des
no/aires et /es consullnlions ne coQlaiml pns
cher eI son flude nous etni! ouverle en loul
lemps,

Lorsqu'it s'ngil d'alleger Ie (ardeau de ses
paroissiens lors de /a COlIslruction de 1I0ire
eglise, IIOUS nous mppelons, nous II's vieux,
les demarches, les (aligues, lousles Irnms qu'il
sesl imposes pour /'organisafion de pelerinages
ou d'aulres enlreprises ql{i Ill' lardhenf pas a
heindre noire delle,

Oal1s Ie ((15 des discordes, de n1aler1lerrdus
carnme il s'en ;Ieve par(ois mire gens d'urle
meme pnroisse, nvec quelle sagesse, tll1ec quelle
nulorile louie palernelle, il savail irrfervenir
pour ramener la paix el I'hnrmonie dans no,s
rangs,

Que d'/'n/reprises el de rHormes lil:es d In
prospt'rile malerielle de nofre pnroisse n'a-I-it
pas Inl1cees el menees a bonne (in, (ilons en
passant, ce qr/il a fl{{ompli pour fnvoriser
Em/nun d'une 'ODie (erree.

Oisons un mol de ses f,ienrnils comme pretre
colonisnleur. Qui sait foulf In peille qu'il sesl
donnre pour nider /'hn/llissemenl sur des ferres
nouvflles nf nomine de ses gms qui ne
pouvaient plus frouver sur In ferme pnlanelle
dCin morcelre, leur gagne-pnin de laboureurs,

ErI(in, depuis 42 lUIS, Embrull a-I-il connu
un apolre plus arden! el plus eclair; de
!'educafion de /105 err(e7l1Is? Tout en veillnnf
flU progrh de nos Croll'S I'rimnirfS, il nous a
oblenu les avanlnges de I'ensfignemerlf
superieur, N'esl-ce pas gn1Cf a lui si, pendnnf
Ulle dizairlf d'flnnees u/le legion de nos ieunes
onf PU se prepflrer presque grafuifemerll Ii la
carriere de pro(essff"? Noire Hnule Ecole avec
ses cirrq annees d'ffudfS secondaires, voila une
aulre de ses gmndes (l'UVres,

Cesl In un hien rnaigre aper(H de la (hollde
existence de M, Ie {II rr Forgel, 0 'a ul res se sonl
[harges d'en fai re Ie digl' e cloge, 4 4

Depuis 1946, sept pretres se sont
succedes a la cure d'Embrun. II s'agit de
MM. J. Hamelin, 1946-1948; G.A. Seguin,
1948-1951; P.E. Brunet, 1951-1956; A. Boyer,
1957-1960; A. Legault, 1961-1972; F. Carriere,
1973-1976; et Robert Huneault qui est Ie
Cure actuel de Ja paroisse d'Embrun. Durant
Ie ministere de ces pretres, I'eglise a subi
plusieurs modifications et reparations. En
1947, la famille Maheu offre a I'eglise Ie
grand crucifix qui est suspendu dans Ie

L DrUI;, 4 octobre 1937
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Les presbyteres

fabrique autorise la renovation de [a
sacristie afin d'offrir des salles de reunions
a ux differen tes associations paroissiales,
I'achat d'un orgue et, bien sur, les eternelles
reparations a I'eg!ise.

On se souviendra que lors de sa visite
pastorale de 1857, Mgr Guigues avait
deplore l'absence d'un presbytere aEmbrun.
Sept ans plus tard, a I'arrivee du premier
cure residant, la paroisse n/est toujours pas
dotee d/une maison curiale. Afin de loger
M. Mauret l'eveque ordonne donc que la
premiere chapeUe, construite en 1856, soit
amenagee en residence pour Ie pasteur- Or,
I'edifice construit « a coups de hache» est en
tres mauvais etat et ne convient pas au cure
qui demande la construction d'une nouvelle
maison. L'opinion des paroissiens est divisee
sur Ie bien-fonde de cette reque te, mais la
population finit par admettre que la cons
truction d/un nouveau presbytere est
justifiee. Les Embrunois imposent toutefois
leurs conditions avant dt' ceder aux
instances de M. Maurel. Des recoltes
desastreuses, jointes a la pc3uvrete de la
fabrique et a la confiance limitee que les
paroissiens ont dans la competence admi
nistrative du cure, font que les syndics

chceur. En 1952, on refait a neuf et au cout
de $3000. Ie systeme d'eclairage vieux de 20
ans. La fa brique au torise I'annee suivan te
I'installation d'un nouveau systeme de
chauffage dans I'eglise et la sacristie. Les
travaux effectues par M. Maxime Millaire
sont evaIues a $15 145. 45 A J'hiver de 1954,
M. Romeo Lamoureux offre des fonts
baptismaux executes par la maison Henri
D'Aoust d'Embrun. Les travaux de repara
tions se poursuivent au printemps de 1955
par la refection de la toiture et du clocher de
l'E~glise. Le 5 juin de la meme annee, M.
Horace Brisson offre a I'eglise une statue de
Saint-Jacques Ie mineur, patron de la
paroisse, pour orner la niche situee sur la
fa~ade de l'eglise et qui etait toujours
demeuree vide depuis la construction de
I'edifice en 1891. En septembre 1957, en plus
d'effectuer des reparations au plancher, Ja
fabrique fait aussi installer 80 piliers dans Ie
sous-sol de I'eglise. La meme annee on
procede a l'installation d'un systeme de
cloches fonctionnant a I'electricite, d'une
croix lumineuse, don de la famille Maheu, et
de deux benitiers en chene oHerts et
fabriques par M. Romeo Lafrance. En 1960,
dans Ia phase du renouveau liturgique, on
enleve la chaire et Ie magnifique autel
autour duquel etait construit Ie chceur, pour
les remplacer par des meubles dont Ie style
moderne contraste avec celui de l'eglise.
Finalement, au cours des annees 1960, la
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prennent ['entiere responsabilite des
travaux. Its tracent eux-memes les plans,
fixent les dimensions et approuvent les
depenses si bien que M. Maurel n'a plus
aucun pouvoir decisionnel. Les ou vriers qui
travaillent par corvees, defont une partie de
I'ancienne chapelle pour asseoir, au meme
endroit, les fondations du nouveau presby
tere. La partie qui demeure intacte sert
d'habitation temporaire au cure pendant les
travaux. II n'existe aucune description
detaillee de ce presbytere. D'apres une photo
de 1885 et une autre du debut du XXe siecle,
alors que I'edifice servait de couvent aux
S02urs Grises-de-Ia-Croix, la construction
etait en bois et avait 1'0; etage avec une
veranda a I'avant; elle mesurait 10 metres
sur 6,6. Une partie de cet edifice a ete
demenagee sur la rue Forget vers 1920.

A I'arrivee du deuxieme cure residant,
en decembre 1857, Ie presbytere n'est
toujours pas termine. Un mur de brique
s'est meme ecroule et M. Agnel doit
demeurer chez un paroissien en attendant
I'achevement des travaux. L'etat deplorable
de la residence est signale a nouveau par
Mgr Guigues 10rs de sa visite de 1871. A sa
visite de 1873, it se dit toutefois satisfait
des reparations qu'on a apportees a l'edifice.

paroisse en 1885. Celui que Ie cure Maurel
avait fait eriger en 1864 dans une partie de
I'ancienne chapelle est alors en tres mauvais
etat. Le 2 fevrier 1886, M. Philion ecrit donc
ason eveque pour lui demander la permission
d'emprunter $1000 pour les travaux
preliminaires. Le remboursement de cet
argent, dans j'intervalle d'un all. est garanti
par un fonds de souscriptions volon taires
deja consenties par les paroissiens et par les
profits d'un bazar. 46 La documentation
historique est totalemen t silencieuse sur [a
suite des negociations. Le Courrier federal
du 29 aoGt 1887 ajoute cependant que Ie
presbytere est en construction,47 tandis
qu'un rapport du cure Forget de 1898
annonce que Ie revetement de brique n'est
pas encore pose et que la maison n'est pas
terminee a l'interieur.4.8 D'apres Ie plan du
village de 1902, cette magnifique maison
curiale etait situee a mi-chemin entre
I'emplacement du pres bytere actuel et la rue
Notre-Dame. Plusieurs photographies des
annees 1930 et 1940 temoignent d'aillcurs
de ce fait. L'edifice avait deux etages et
mesurait 15 metres sur 9,6.

Le presbytere actuel da te de Ja fin des
ann.ees 1940. Des son arrivee a Embrun a

~r· AAO, l'aroJ:;.it" d'Embrun.

Le deuxieme presbytere d'Embrun est
1'02uvre de M. Philion, nomme cure de la

"
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titre de successeur du cure Forget, Ie cure
Hamelin fait demolir Ie vieux presbytere de
1887 pour reconstruire it neuf sur j'emplace
ment actuel. Durant les travaux de cons
truction, Jes pretres emmenagent dans la
maison de M. Roy situee presque en face du
couvent. Au debut de 1947, ils s'installent
dans Ie nouveau presbytere qui ne sera
termine que I'annee suivante.

La paroisse

Au sens canonique du mot, la paroisse
de Saint-Jacques d'Embrun est relativement
jeune; elle ne fut instauree qu'en 1902. De
ses debuts jusqu'en 1864, la localite
d'Embrun fut consideree comme une
mission et fu t desservie a ce ti tre par les
missionnaires des paroisses environnantes.
En 1864, avec I'arrivee du premier cure
residant, Embrun se voit decerner Ie titre
oHicieux de paroisse. II incombe aJors aux
divers pretres qui se son t succedes a cette
cure de prendre charge des missions
voisines dont celIes de Saint-Albert jusqu'en
1878, de Limoges jusqu'en 1884 et de
Casselman jusqu'en 1889.

Les demarches en vue de faire reconnaitre
la paroisse canonique d'Embrun ont debute
en 1898 quand 228 paroissiens francs
tenanciers faisaient parvenir a l'eveque, une
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lettre dans laquelle ils demandaient que la
pdroisse soit reconnue sous j'invocation de
Sain t-Jacques. Ce n'est qUE' quatre ans plus
tard, Ie 3 mars 1902, que Mgr Duhamel
emet Ie decret d'erection. A l'epoque, la
paroisse est l'une des plus considerables du
diocese. Si elle n'est pas tres peuplee, elle
couvre, par contre, un territOlre tres vaste.
Selon Ie decret, les frontiere de la paroisse
correspondent alors a toutle can ton de
Russell, moins quelques lots au nord-est
compris entre la IXe concession et la Grande
Ligne, plus une partie de Ca mbridge incluse
entre les lots 2S a 30 entre la Ve et la VIle
concession. 49 Les habitants les plus eloignes
sont a 11 kilometres de I'eglise, ce qui
represente une distMl e appreciable, surtout
lorsque vient Ie temps de « marcher au
catechisme ». C'est dans Ie but d'amener la
paroisse a des dimensions plus acceptables,
que Marionville se detache en 1903 pour
former une paroisse autonome. Le cure
Forget est d'ailleurs a l'origine de cette
nouvelle paroisse. C'est lui qui a fortement
recommande aMgr Duhamel d'y construire
une chapelle a I'epoque ou Marionville etait
situee en pays protestant. II a compris que
les Anglais desiraient vendre leurs terres et
qu'en y fondant une chapelle catholique, les
Franc;:ais viendraient occuper la place.

J-U. Forget. or (i!. p. 64



En 1919, c'est au tour des paroissiens de
Vars de se detacher d'Em brun pour former
une nouvelle paroisse. Ils sont imites par les
Catholiques Francophones de Russell qui, en
1945, erigent leur propre paroisse sous la
protection de Notre-Dame-de-la-Medaille
Miraculeuse. Le territoire de la paroisse de
Saint-Jacques d'Embrun est aujourd'hui
limite comme suit; a I'ouest par les rangs
Saint-Andre et Saint-Guillaume jusqu'au
chemin separant les lots 15 et 16; de la vers
l'est jusqu'au rang Saint-Augustin; puis
vers Ie nord jusqu'a I'autoroute 417. Cette
route borne la paroisse jusqu'au chemin qui
separe les lots 24 et 25 dans la Ve concession
de Cambridge; de la, au sud jusqu'a u Vile
chemin de concession; puis vers l'ouest
jusqu'au chemin divisant les lots 28 et 29; a
nouveau en direction sud jusqu'au VIlle
chemin de concession; puis vers I'ouest
jusqu'a la Grande Ligne. Les Iimites suivent
ensuite cette ligne vers Ie sud jusqu'a la
frontiere du canton de Russell; puis vers
I'ouest jusqu'au point de depart.

Les cimetieres

C'est au cure Maurel qu'on doit le choix
de I'emp[acement du cimetiere actuel situe
entre la rue Notre-Dame et la riviere. Le
premier cimetiere etait situe a l'endroit ou
s'eleve aujourd'hui la Caisse populaire. C'est

dans ce terrain que les pionniers avaient
inhume leurs morts entre 1845 et 1864.
Cette annee-Ia, Ie cure Maurel fait exhumer
les corps qui y reposent pour les deposer
dans une Fosse commune de 30 metres de
longueur sur 3,5 metres de largeur creusee
dans Ie nouveau cimetiere. Cette fosse se
trouve sur Ie lieu d'inhu rna tion du cure
Forget.

Le cimetiere du cote nord de la rue
Notre-Dame est ouvert par Ie cure Philion
en 1887. C'est d'ailleurs a cet endroit que
repose son pere.

En 1910, la fabrique ajoute 160 lots au
cimetiere du cote sud. EIle procede par la
meme occasion a I'installation d/une cloture
et d'une barriere de fer ainsi que d'un au tel
sur la Fosse commune que Ie cure Maurel
avait fait creuser en 1864.

Les fetes

Les gens qui on t connu la premiere
moitie du XXe siecle l savent tres bien
I'importance que prenaien ties fetes reli
gieuses et Iiturgiques dans la vie quoti
dien ne, s urtou t en milieux rura ux. Le
calendrier agricole l en particulier, obeissait
a des regles immuables concernant les
semences, les recoltes, la boucherie ..
etc. Ces gestes devaient se faire a des dates
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Ij,;d. 1'. )3.

Octa VI? Blais
Jean Millaire
Charles Tessier
Joseph Clement, pere
Joseph Clemenc fils
Toussain t Gagnon
Honore St-Amour
Mme Marie

Blanchard
Mme Calix te Clave I
Theophile Bruyere
Fabien Gauthier
Louis Robillard
Mme Emilie Brisson
Louis Sarasin
Seraphin Marion
Joseph Brisson, fils
Jean-Baptiste

Desormeaux
Jules Desormeaux S1

pn§cises qui co'incidaient generalement avec
la fete d'un saint.

En plus de ces points de reperes, la
population prenait aussi Ie temps de celebrer
les fetes it caractere purement religieux.
Noel et Paques etaient, bien sur, de grands
evenements mais on soulignait aussi
l'Ascension, J':Epiphanie( la Fete-Dieu, Ie
mois de Marie, .. etc. A Embrun, comme
dans toutes les communautes chretiennes
de I'epoque, ces fetes on t fait I'objet de
processions et de recueillemen t.

Mais en plus de ces celebrations, iI
arrivait aussi que la population marque
d'une ceremonie speciale un an niversaire
relie a I'his toire de la paroisse ou au cure.
Le 24 mai 1906, la popula tion du village
d'Embrun celebre Ie cinquantieme anniver
saire de la construction de la premiere
chapelle. Mgr Duhamel preside a cette
cen§monie, L'abbe Michel, missionnaire a
Embrun de 1855 it 1857, MM. Charles
Larose et E. Guerin ainsi que Ie cure Forget
prennent la parole. M. Forget, entre autres,
souligne l'importance pour les Canadiens
fran~ais de s'attacher au sol et it leur foi :
~ Qu'ils tiennent dans leur main gauche les
prosperites, une honnete aisance; dans la
droite, la force corporelle, la volon tel puis ce
flambeau de la foi, qui donne la vigueur
morale et religieuse, gage de la puissance et
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de la gloire. »50 Sont egalement presents a
cette fete, 36 pionniers encore vivants
accompagnes de leurs 332 enfants et de
leurs 1098 petits-enfants. Ces pionniers
sont :
Simeon Seguin
Xavier Seguin
Thomas Daze
Onesime Desrosiers
Ludger Bourgeois
Ludger Brisson
Jeremie Brisson
Benjamin Carriere
Cyprien Carriere
Edouard Gignac
Elie Gignac
Jerome Levesque
Olivier Mailhotte
Mme Edwidge

Gagnon
Charles Larose
Mme Marcelle

Lafantaisie
Charles Brisson
Joseph Germain

Brisson
La benediction du nouveau carillon,

Ie 9 octobre 1910, donne lieu a une autre
fete imposante a Embrun. Un train
special amene plus de 200 personnes dans



t- a

NOel'S d'or de la paroisse Ie 24 mai 1906

Forgfl. ).-U. cl E.}. J11/r1nir. His/Dirt' Jf 5nlrll-jr7Ci)/lr, ,fEllllmm. 1970, p. 120.
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la paroisse pour assister au bapteme des
cloches. Ces cloches on tIes sonorites du
fa, sib, do, re et fa. Elles pesent respec
tivement 135, 225, 270, 450 et 945 kilos.
Chacune porte des effigies qui lui sont
propres. Ce sont, de 1a plus petite a la
plus grosse, Ie Christ, Saint-Fran~ois

Xavier, Saint-Antoine et Sainte-Anne; Ie
Christ, la Vierge, et Saint-Joseph; Ie
Christ, Sain t-Jacques, les trois vertus
theologales et Ies armoiries du Canada;
Ie Christ, Saint-Jean, les armoiries de
l'Eglise et Ie cure Forget; Ie Christ,
Saint-Paul, Ie pape Pie X, l'eglise
d'Embrun et Ie nom des syndics qui sont
O. Gervais et A. Bourdeau. Ce carillon,
qui est I'CEuvre de 1a maison Pacard de
France, a coute $1795. Chacune des
cloches, qui ont ete gracieusement
offertes par des paroissiens d'Em brun,
vise a commemorer un personnage de
I'histoire ou un saint. La plus petite, don
du medecin Chevrier, rappelle Ie souvenir
de Fran~ois-Xavier Seguin, Theophile
Bruyere et Simon Seguin, trois colons
fondateurs; la deuxieme, don de
MM. Treffle et Gilbert Emard, comme
more l'eveque Routhier, successeur de
Mgr Duhamel; la troisieme, offerte par
M.J. Jouvent, est dediee it Saint-Jacques;
[a quatrieme, don du cure Forget, rappelle
son souvenir; la cinquieme, offerte par
les paroissiens, commemore 1es six
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premiers cures d'Embrun.

Un journaliste de La Patrie qui etait
present a [a fete ecrit dans son journal:

Ln populafiorl du village d'Embrurl peul
s'olOrguei/lir de In [ele d'hier. M.. Ie (ure
Forgel, Ie digrl/' pasleur de (1'111' paroissl', peul,
a jusle lilre, Clre (ier de la populaliorl qr/il
d/rige, 1'1 Ie diocese d'Ol/awa possede en (I' coin
du cornie de Russell, I'urle des paroisses II'S

plus il1leressarlles que 1'011 puisse Irouver t'I1

Canada. 52

A compter de ce jour, les cloches sonneront
pour les evenements gais, teis les mariages,
1es baptemes et les grandes celebrations, et
les evenements tristes comrne la mort et les
incendies. Elles sonneront aussi I'appel a la
priere com me la messe, les vepres et
l'angelus. Chaque sonorite aun sens precis;
les grandes envolees pour les fetes, les sons
monotones pour la mort, les coups vifs et
repetes pour donner l'alarme.

L'annee 1937 marque l'anniversaire des
noces d'or sacerdotales du cure Forget. Le
clerge et les fjde'des profitent de ['occasion
pour lui rendre hommage. Le 3 octobre, une
foule en hesse, de nornbreux membres du
clerge et des amis reconnaissants se
reunissent sous Ie patronage de Mgr
Guillaume Forbes, archeveque d'Ottaw3,

.; tn Pn!m. 11 OClobre 1910.



L'egllse el Ie presbylere

Cette photo fut prise a I'occa~lon de la ceremollle de la benedictIon des cloches en 1910. Le drapeau devant Ie presbytere
ressemble etrangement i; cclui de la France.
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pour celebrer l'evenemen t. D'apres I'envoye
special du journal Le Droit, Ie coquet village
d'}-.mbrun est decore a profusion et respire
un air de fete digne de cette solennite qui n'a
pas son egale dans les annales du diocese s3

n a meme construit, pour I'occasion, une
salle a l'arriere de l'ecole secondaire pour
accueillir tous les invites. Apres la messe
d'usage chantee par Ie Cure Forget, les
dignitaires procedent a la benediction de
quatre croix de chemin qui sont I'ceuvre
de M. Eugene D'Aoust et un don du cure.

es croix son t higees a la rencon tre des
rangs Saint-GuilLwme et Saint-Andre;
Sainte-Marie et Saint-Pierre ; Saint-Thomas,
Saint-Joseph et Saint-Jean; et Saint-Jacques
et Saint-Augustin, en face de l'eglise. A la
grand'messe de 10 heures, plusieurs
orateurs prennent la parole dont les peres
Edmond Lemieux et Delphis Desrosiers qui
sont originaires d'Embrun et qui ont ete
baptises par Ie cure Forget. Tous rappellent
les merites et Ie talent du jubilaire. Apres
Ie Te Deum et la lecture de ['adresse, les
dignitaires sont invites a participer a des
jeux en attendant Ie banquet oHert par les
paroissiens d'Embrun. Ce repas se termine
d'ailleurs sur une note tragi-comique. Au
menu on retrouve un jus de fruit « Forget »,

un consomme de poulet « Lemieux », de la
dinde rotie et farcie «Emard », une sauce
aux airelles « Embrunoises », des pommes de
terre du «Castor », une gelee de fruits
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« Lacasse », des patisseries aux (, Visiteurs »

des petits fours « Saint-Onge» et de la
creme glacee de Ia «. Noce d'Or ». Tous
mangent avec gout et appetit mais voila que
quelques heures plus tard, l'assemblee est
prise de severes maux de ventre On
imagine la scene. hacun croit (~tre Ie seul a
etre indispos' alors que c'est la regIe
generale. La aus de contretemps
residait dans Ie fait que la pe .3 nne charge
de preparer la nourritu e, av it fait cuire les
pommes de terre I veille u banquet.
Celles-ci avaient frmente Sll fisamment
pour rendre tout Ie monde malade. 11

devine la suite ...

'autres eel 'br'-1tions d'un ctere
plus modeste ont aussi mar ue I'hist in.'
locale au cours de nees 1 40 et 1950.
C'est d'ailleurs ors d'une fete pour
souligner I'annee mariale, qu ~ les paroi 
siens ont fait installer, en 19~4, Ia statu
de la Vierge dans la iche situee au coin des
rues Jeanne d'Arc et For'Y 't. A cette
occasion, Ja fin ,j'a u t et Ie debut de
septembre on t don ~ lieu a de no reuses
processions.



Chapitre VI

L'education

Dans Ie processus de colonisation au XIXe
siecle, l'apparition des ecoles suit

generalement de tres pres l'etablissement
des premiers colons et I'organisa tion de leur
vie religieuse. Ce fait est d'autant plus vrai a
Embrun, que la jeune colonie etait situee
dans une province officiellement anglaise
qui n'offrait pas d'enseignement en fran~ais.

Afin de minimiser les risques d'assimila
tion rapide, les pionniers on t donc dO mettre
sur pied un systeme d'enseignement propre
a leur culture. Grace en particulier au cure
Forget, a Embrun, peut-etre plus qu'ailleurs
en Ontario, l'education a joue un role
primordial dans l'histoire de la petite [ocalite.
Tres tot, les colons, qui pou r [a p[upart ne
savaient meme pas signer leurs noms, ont
compris I'importance de faire instruire leurs
enfants. Cest au prix de bien des sacrifices
qu'ils ont legue a leurs descendants, des
ecoles capables de leur donner les bienfaits

de l'instruction. Embrun a possede sa
premiere ecole elementaire des 1858, ses
premieres ecoles de rangs vers 1869, une
classe superieure en 1906, une ecole modele
en 1925 et une ecole secondaire bilingue
des 1935.

Les ecoles elementaires du village

La premiere ecole d'Embrun, construi te
a )'instigation du missionnaire Franc;ois
Xavier Michel, date de l'annee 1858. Sauf
pour ce qui est de sa localisation, la
documentation historique est muette au
sujet de cette institution. Cette ecole etait
situee a l'est du village, dans la VIIIe cone s
sion du canton de Russell, sur I'emplacement
de I'ancien moulin abardeaux, sur les lots 11
et 13 qui appartenaien tala Corporation
episcopale d'Ottawa (331 et 335 rue Notre-
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Dame). L'instruction des jeunes franco
phones catholiques dans cette ecole etait
confiee a des professeurs laYcs dont
MM. J. Blanchette, J. Larochelle, J. Deguire,
G. Dufort, P.E. Guerin, J. Jouvent, J. Boult
et MIle Anna Mooney. Cette derniere
epousera quelques annees plus tard,
M. Joseph Lalonde, un homme influent dans
I'histoire d'Embrun.

II est impossible it partir des rapports
sur les ecoles des annees 1860 et 1870, de
connaitre Ie nombre precis des enfants
d'Embrun qui ont frequente cette institu
tion. Toutefois, ces rapports permettent
tout de meme d'avoir une idee du contexte
scolaire de I'epoque. D'apres Ie document de
1869, le comte de Russell compte 1830
eleves dont 1141 gar~ons et 689 filles. Les
ecoles anglaises sont evidemment incluses
dans ces donnees. 1 Selon un autre rapport
du reverend Thomas Garette de 1872, les
ecoles du comte de Russell sont en general
tres pauvres, inadequatement meublees et
pourvues d'un choix de manuels scolaires
tres limite.2. Ces lacunes s'expliquent,
precise-t-il, par Ie fait que la ville d'Ottawa
est Ie seul endroit ou l'on peut se procurer
ces articles. Le comte ne possede, au total,
que cinq ou six bibliotheques publiques. Si
les professeurs sont un peu mieux payes,
plusieurs sont mal qualifies. Un tres grand
nombre d'entre eux proviennent du Quebec
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et detiennent des certificats speciaux. Les
jeunes qui pourraient devenir instituteurs
n'ont pas les moyens financiers de quitter
leurs foyers et d'aIIer poursuivre leurs
etudes dans les «High Schools.»J On
imagine facilement que ces remarques
s'appHquent fort bien a la region d'Embrun.
Le reverend Garette, de passage dans la
localite cette meme annee 1872, oblige les
commissaires a construire une nouvelle
ecole. La correspondance du cure Guay fait
etat d'une lettre du 8 mars 1872 qui laisse
supposer que ses ordres ont ete suivis. 4

Une etude de 1877, qui porte sur la
region d'Embrun, demontre que Jes com mis
saires n'appliquent pas la loi sur ]'education
obligatoire et qu'ils se preoccupent peu de
mettre sur pied des bibliotheques scolaires. 5

Les rapports annuels revelent qu'il existe
dans la paroisse d'Embrun, six ecoles
frequentees par 133 gan;ons et 123 filles. Le
catechisme n'est pas suffisamment enseigne
parce que les commissaires et les institu
teurs craignent d'enfreindre les lois et les
reglements des inspecteurs.

Il, ..i. 36 Vicro"a. 1872-1873. no 5.

AAO. PMol;se d'Embrun

O"Jllnv. 51.'55iOl~w~J Pnprrs, IJO VICloriJ. 1877, no 23



le can Ion de Russell lIers 1879

Dej.a acet te epoC]ue, Ie canton de Russell est divise
en d~ux secleUfS: la partie ouest est occupee par
II'S Angb.s et la pa rlie est par II'S Canadlens
fran<;ais Les matson, qUI apparalssent sur cetle
carte indiquent la presence d'ecoles.

Bdrlell, H., JIIHslmled hi,!omnl nllns of lilt' (OlIlIlirs
of 510n/lolll. Dlllllins nnd Clnlgarry: Prr,roll nnd
RH55rll, .>tll'rlf/Helil of ,he d/!lslm/ed .rUns of ,lte
Dominlt'" of (nrwrln, 1881. Pori Elgill. Ro,s
(/.I III 1II;lIg, 1972, r 74

.» •.
.tl.\. t·
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L'ecole separee numero 6

Lorsque Ie cure Philion arrive en 1885,
it trouve inadequate l'humble maison tenant
heu d'ecole et nourrit d'autres ambitions
pour l'ecole du village. II entreprend
immediatement des demarches pour que
cette institution soit erigee, avec les
formalites requises, en section d'ecole
catholique separee, ce qu'il obtient en 1887.

e plus, it engage les Sceurs Grises-de-la
Croix d'Ottawa pour dispenser ['enseigne
ment aux enfants. Desirant offrir aux eleves
une ecole plus spacieuse tout en evitant
d'autres frais aux colons deja surcharges, il
propose de demenager pres du presbytere,
du cote sud de la rue principale, la salle
municipale situee pres de I'eglise et
propriete de la fabrique.

Le 22 aoD t 1887, les deux religieuses
fondatrices des Sceurs Grises-de-Ia-Croix a
Ernbrun, les reverendes sceurs St-Raphael
et St-Dornitile, arrivent a South Indian par
train. Elles s'empressent aussit6t de se

ndre aErnbrun pour visiter Ie couvent qui
leur est destine. C'est une petite rnaison
grise qui a d'abord servi de chapelle puis de
presbytere de 1864 a1887. L'ecole est adeux
pas. D'abord salle municipale, cette humble
maison a ete dernenagee sur son nouvel
emplacement en face de I'eglise avant d'etre
transformee en ecole, selon Ie souhait du
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cure Philion. Munie d'un petit clocher place
au centre du toit, d'une cheminee et de
lucarnes, I'ecole renferme deux classes bien
propres, une au rez-de-chaussee, ['autre au
premier. Des hommes proceden t a J'insta l
lation du mobilier car, des Ie lendemain, 85
ecoliers doivent se presenter a I'ecole au son
de la cloche Le dimanche suivant, des amis
d'Ottawa viennen t donner un concert en
plein air aux paroissiens en guise de
felicitations pour I'arrivee des religieuses La
benediction de I'ecole et du couvent a lieu
apres les vepres. Le couvent es place sous Ie
vocable de Sainte-Anne et I'ecole qui n'a pas
encore de nom, porte le numero 6; on parle
a cette epoque de l'ecole du village.

Des la premiere annee de I'arrivee des
reJigieuses, les Protestants s'insurgent
contre I'usage de livres religieux et surtout
contre I'enseignement du catechisme dans
I'ecole d'Embrun ou se retrouvent des eleves
des deux langues et des deux religions, sous
un meme professeur fran~ais et catholique. 6

Les religieuses notent dans leurs chroniques
du 20 mars 1889; «. . un inconnu se
presente a nos classes et fait plusieurs ques
tions auxquelles nous fE:~pondons bien
volontiers, puis se retire sans se faire
connaitre. C'est un espion envoye par les

GloTlana J. 1\.1.1rllne.lU, Ln .s!ai:'I~'ll"ft jm/lra!,",,"' dmrs i." .::t1rHJ.;:, rtf

Prt.,.,· 1'1 i(llsstlJ, thesf' de ffi;lanse presenlee a McGilL 1947.
p 122



Le couvent et \'ecole

'., I .., photo ful prose vers lQ06. fOile monlre Ie couvenl .i gauche et I'ecole du village ~ deoile Le couvent. dont la date de
Conslrllctilln remonte A 18':;;(,. a d',lb',>rd servi d'eglise pili, dt· presbytei're Les SO'urs Grises-de-Ia-<;:ro,x I'onl occllpe acompler
de 1857. L'elOle ~t un 'Jlf,~( • i appartena,t a la fabnque et qui eta,l sltue a I'arnere de I'eglise, A )'anwee des rcligl('uses, la
ma"Iln fut deml'II,'get: a c610\ du couvent pour servlr d'ecole

147



Protestants qui en veulent aux ecoles
catholiques. Monsieur Ie cure a ete prevenu
de cette demarche. ,,7 II est tres etonnan t
que ces Protestants entreprennent ces
demarches quand on sait qu'en 1887, la
paroisse d'Embrun ne compte que deux
families protestantes et aucune en 1889. Les
inspecteurs, pour s'assurer de la quali te de
J/enseignement des deux langues fran~aise

et anglaise , font de frequentes visites dans
les ecoles. En 1890, Ie Ministere de I'educa
tion se montre tres satisfait du progres
realise par les jeunes regroupes dans deux
classes surchargees. La premiere c1asse a
enfin un ameublement complet, grace a la
bonte du cure Philion. Le nombre toujours
croissant d'etudiants oblige I/ouverture
d'une troisieme c1asse. L/annee suivante,
l/ecole est transformee en chapelle durant la
construction de la nouvelle eglise. Les cours
se donnent alors a une centaine d'eleves
rE§unis dans l'ancienne ecole qui n'est certes
pas un palais.

La premiere ecole Saint-Jean

En 1906, les eleves les plus avances sont
regroupes en une quatrieme classe installee
dans la salle municipale sur la rue Saint
Augustin. Une nouvelle ecole s'impose.
C'est avec une fierte bien legitime que les
gens du village voient s'elever, la meme
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annee, un bel edifice de deux etages, en
brique rouge, con tenant cinq classes. Les
en trepreneurs sont MM. Gilbert et Ernest
Emard ainsi que M. Charles Lussier. Erigee
en face de I/eglise, sur I'emplacemen t actuel
de la Caisse populaire, cette maison
d'education voit Ie jour grace a la collabora
tion financiere de tous les Embrunois. Le 31
octobre 1907, Mgr Routhier du diocese
d/Ottawa benit la nouvelle ecole appelee
Saint-Jean en I'honneur de M. Ie cure Jean
Urge! Forget. Plusieurs dignitaires assistent
a la fete et prononcent d'eloquents discours
dans lesquels ils h§liciten ties gens d'Embrun
d'avoir compris I'importance de I'ecole et les
encouragent a faire instruire leurs enfants.
Un thceur d'enfants de 200 voix cloture la
fete par les chants « 0 Canada, terre de nos
a'ieux » et « Vive la Canadienne ». Une idee
originale est Iancee a cette occasion pour
aider a defrayer les fortes depenses
occasionnees par la construction des
nouveaux locaux : il s'agit de vendre a Ia
loterie la vieille ecole. Le tirage rapporte la
somme de $900. Le gagnan t, M. Aristide
Leduc, la revend immediatemen t au cure au
prix de $100. M. Forget redonne ensuite
l'ecole a Ia paroisse qui enregistre ainsi un
beau profit.

Devant l'interet toujours croissant que
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les parents portent it I'education, les profes
seurs pn§parent dorenavant les eleves aux
examens « d'entrance » qui leur permettent
d'acceder au «High School ». Le Ministere
de I'education accorde de plus, la permission
d'ouvrir une ({ Continuation Class ». Cette
cIasse superieure, qui correspond it la ge et it
la 10e annees, prepare Jes e]eves it I'ecole
modele ou normale. Les paroissiens qui
n'appartiennent pas a la circonscription
scola ire du village posent toutefois comme
condition it leur cooperation, que chaque
enfant juge digne par M. Ie cure et les
reJigieuses, soit admis gratuitement it la
« classe de continuation ». Par ailleurs, Ie
cure Forget s'engage a defrayer lui-meme,
tous les coOts pour les enfants des familles
trop pauvres.

Le 4 novembre 1907, I'ecole Saint-Jean
ouvre ses portes a 210 enfants. Pendant la
premiere decennie de fonctionnement,
plusieurs etudiants sont admis a I'ecole
modele d'Ottawa tandis que d'autres reussis
sent avec succes leurs examens « d'entrance ».

Deux classes sont fermees lors de la Premiere
Guerre mondiale. Un seul cote de I'ecole est
alors chauffe, au bois, faute de charbon.
Vers cette epoque, Ie couvent, dont la cons
truction remonte a 1856, est en pitoyable
etat et les religieuses menacent de se retirer
si elles ne sont pas mieux logees.

En 1918, la grippe espagnole force Jes
autorites it fermer I'ecole du 10 octobre au
21 novembre. La classe des petits n'ouvrira
qu'en janvier 1919. Malgre tout, I'inspecteur
Walsh ecrit dans son rapport de 1918 : « II
me fait plaisir de constater, que, comme de
coutume, un grand nom bre d'eleves ont
reussi aux exam ens d'entree aux ecoles
superieures et aux ecoles modeles. A cet
egard, votre ecole occupe le plus haut rang
parmi toutes Ies ecoles de mon inspectoral. »8

De fait, depuis son ouverture,la classe de
« continuation » a produit une centaine de
professeurs. Mais ce sont des annees
difficiles, en raison surtout du reglement
XVII alors en vigueur. Les professeurs
suivent la ligne de conduite tracee par la
Commission scolaire et ]'Association
d'education catholique des Canadiens
fran~ais etl comme dans bien des localites de
l'Ontario, cette situation engendre des
conflits dans la collectivite. Les enseignantes,
deja aux prises avec Jes probJemes que cause
I'enseignement, doivent, en plus, voir it la
proprete de I'ecole qu'eJles nettoient avec
]'aide des etudian tes les pi us agees et
quelques femmes.

Durant Ies annees 1920, pour inciter les
enfants a Ja lecture, les professeurs
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L'ecole SainI-Jean

La constructIon de cettE' ecolE', sur Ie sliE' au bureau dE' poste, fut tenninee en 1907. Elle fut dpmolie ell 1963

Mmr RfgIJ11l Mllhfll
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abonnent recole au journal Le Droit. Cest
avec les profi ts realises par la yen te de roses
a l'occasion de la fete de Dollard, qu'on
parvient, chaque annee, a payer l'abonne
ment. En 1932, a ]'occasion d'une seance
litteraire, les eleves du deuxieme cours
inventent une television qu'ils nommen t
« radio-vision ». En 1938, Ie conseil scola ire
dote la cour et la salle amanger de I'ecole, de
bancs et de chaises; elle accorde en plus une
salle de bibliotheque. Un bazar organise
pour aider a defrayer Ie cout de la renova
tion de cette salle rapporte la somme de
$125. Ce montant amasse uniquement
aupres des parents et des enfants, permet
meme d'acheter une radio pour l'ecole.
M. J.E. Ma rcil, professeur a l'ecole normale
Jacques Cartier de Montreal, envoie 15
volumes pour encourager les enfants qui ont
eux-memes nettoye et peinture la piece
transformee en bibliotheque. En septembre
1940, l'ecole subit d'autres ameliorations.
Elle est pourvue de toilettes des plus
modernes, de six balan~oires qui son t
instaHees sur Ie terrain de l'ecole dans la
cour de recreation des fiJles et d'un « pas de
geant » dans la cour des gar~ons. A compter
de 1949, on commence a servir du choco
tat chaud aux dineurs, grace a l'initiative
du presiden t de la Commission scolaire,
M. E. Lemieux.

La deuxieme ecole Saint-Jean

En 1950, l'ecole ne repond plus aux
besoins de la population estudiantine. Une
sixieme c1asse vient d'etre amenagee dans
I'ancien refectoire de l'ecole. La population
profite de la visite de l'inspecteur, M. A. Gas
con, pour faire avancer Ie projet d'une
nouvelle ecole. Ce n'est qu'en avril 1951
que Ie choix definitif du terrain est fixe par
les commissa ires. Le nouvel edifice sera
erige a l'est de I'eglise, sur Ie cote nord de la
rue Notre-Dame. II comprendra six classesJ
un auditorium et une bibliotheque scolaire.
C'est aux entrepreneurs Eugene D'Aoust
& fils que la Commission scolaire confie Ie
soin d'eriger cet edifice. Le 8 decembre 1952,
les enfants entrent dans leurs nouveaux
locaux. L'ecole, qui garde Ie nom de Saint
Jean, est benit Ie 8 novembre 1953 par
Mgr J,H. Chartrand. Jusqu'en 1960, l'inscrip
tion ne depassera guere 250 eleves. Cette
annee-la, la television fait son apparition
dans l'ecole. En 1963, la vieille ecole Sain t
JeanJ qui sert depuis plusieurs an nees de
bibliotheque publique et de centre commu
nautaire, est demolie.

A la Fin de 1964, I'inspecteur Horace
Dubois convoque les commissaires dJecole et
les contribuables pour discuter de centrali
sation. II est entendu qu'eventuellement,
tous les eleves de la campagne frequente-
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ront I'ecole Saint-Jean. A partir de 1965, les
enfants des rangs se joignent graduellement
a ceux du village. En septembre de cette
meme annee, la directrice, Sr Germaine
Despatie, qui pour la premiere fois n'a pas
charge d'une cIa sse, accueille 362 eleves et
11 professeurs. Fau te de local, Ie jardin
d'enfan ts occupe une partie de la grande
salle. Malgre I'opposition de certains parents
it voir leurs enfants parcourir, chaque jour,
plusieurs kilometres en autobus, I'ecole du
village re.;oit 395 eleves en septembre 1966.
Un agrandissement s'impose. En mars 1967,
six salles de dasse, une bibliotheque, un
gymnase, ainsi qu'une salle pour les
professeurs sont ajoutes aux locaux deja
existants. L'annee suivante, I'inscription
passe a 442 eleves avec 16 professeurs et
une bibliothecaire. En 1968, I'ecole ne peut
con tenir ses 501 etudian ts et ses 21
professeurs. On se voit deja dans I'obliga
yion d'installer une c1asse prefabriquee dans
la cour, pres du gymnase. L'annee 1969 bat
tous les records: 662 eleves se presentent a
['inscription. Les derniers arrives doivent
rester debout, faute de place. Au mois de
septembre 1971, I'ecole perd une centaine
d'eleves qui sont recuperes par l'ecole Saint
Joseph de Russell. Confiee aux religieuses
depuis 1887, la direction de I'institution est
remise a un laic, M. Pierre Marcil, en
octobre 1974. II a charge de 530 enfants et
de 27 professeurs.
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Aujourd'hui, I'ecole connal!: une baisse
importan te de ses effectifs. On compte 449
eleves et 24 professeurs dont deux
religieuses. L'ecole actuelle comprend 20
classes dont quatre portatives. Un projet qui
vise a ameliorer sensiblement ]'ecole est
a I'etude et devrait se concretiser d'ici
quelques annees. Ce projet n'est pas sans
causer quelques inquietudes. Un comite de
parents fait des pressions constantes aupres
du conseil scolaire pour que I'agrandisse
ment promis soit convenable et corresponde
aux besoins reels de la population estudian
tine. En septembre 1980, l'ecole accueille
pour la premiere fois les tout-petits qui,
jusqu'alors, frequentaient la maternelJe dela
Municipalite.

Les ecoles de rangs

L'eco[e du village n'a pas ete la seule
ecole elementaire de la paroisse. Peu a peu,
les colons dissemines dans 1<1 campagne
s'organisent en corporations scoJaires et
dotent leurs rangs d'une ecole. Toutes
publiques a I'origine en raison de la loi qui
l'oblige, elles apparaissent d'abord, comme
en temoignent des cartes de 1875 et 1879,
dans les rangs Saint-Guillaume, Saint
Joseph, Sainte-Marie et a Longtinvi!le. Ne
portant pas de nom, elles sont identifiees a
l'aide de numeros. Ces numeros ont ete



attribues par les arpenteurs gouvernemen
taux qui, a ['origine de la province, ont divise
les cantons en sections scolaires numero
tees. Ainsi, l'ecole porte toujours Ie meme
numero que celui de la section scolaire dans
laquelle elle est sise : a titre d'exemple, la
premiere ecole d'Embrun porte Ie numero 6
parce qu'elle est situee dans la section
publique numero 6. Lorsque les ecoles
publiques acquierent Je statut d'ecoles
separees, elles conserven t Ie meme numero.
En theorie, a partir de ces donnees, on
devrait donc pouvoir situer toutes les ecoles
publiques de la paroisse. A Embrun,
cependant, toutes les ecoles ne se confor
ment pas a cette fl2g1e. Certaines d'entre
elles, en devenant separees, prennent un
nouveau numero. C'est Ie cas notamment de
l'ecole publique numero 4 du rang Saint
Guillaume qui devient l'ecole separee
numero 13. Cette exception a la regie est
peut-etre due au fait qu'il existait deja une
ecole numero 4 dans Ie rang Saint
Guilla ume a I'epoque d u change men t.
L'origine de Ia numerotation 13 est toutefois
inconnue. Les rapports des ecotes prepares
par [es cures et conserves a l'archeveche
auraient pu etre d'un precieux secours, mais
ces rapports contiennent tellement d'in
constances dans l'identification et la
localisation des ecoles pu bliques, qu'il est
impossible d'en dresser une liste complete. 9

Les ecoles publiques deviennen t separees
sous les pressions repetees de I'eveque,
Mgr Duhamel. Etonnamment, tres peu de
gens se souviennent ou ont entendu parler
des problemes que ce transfert a suscites a
Embrun. Pourtant, comme dans bien des
endroits en Ontario, la transition de I'ecole
publique a I'ecole separee ne s'est pas faite
sans heurLlO A la fin du XIXe siecle, isolee
geographiquement et constituee de Cana
diens franc;ais catholiques, Ia paroisse
d'Embrun ne se sent guere menacee dans sa
langue et dans sa foi. Le cou t du support aux
ecoles separees etant beaucoup plus eleve
que celui aux ecoles publiques, plusieurs
residents sont reticents a se soumettre a Ia
directive de Mgr Duhamel qui exige que
tous les Catholiques, dans les limites du
possible, frequentent les ecoles separees.
Dans une longue lettre, un colon d'Embrun
explique a son eveque ce qu'il en coute de
soutenir les ecoles separees. Dans son cas,
il devrait debourser cinq fois plus d'argent,
ce qu'il ne peut se permettre sans nuire au
bien-etre de sa famille. Cette estimation
semble quelque peu exageree. Selon les
chiffres de l'archeveche, sur une evaluation
de $6000., il en coute $39. pour soutenir les

AAO, r.JoJsse d'Embrun Rapports des ecole,

'" II ,,'cst p,s d,lns noire but de f"Lf~ Ie prOf';s de, dJffercnlS ,ystemcs
scoLHr€'5 Jl ("XI5lf' pour ceux qUE" Ie sUJ€l inlerE"SSe de~ Oll\'r'~ht-':-.

eCfJls par Godbout, Choqu~lte, PI.nle
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ecoles publiques et $67,80 pour les ecoles
sepan§es, soit un peu moins que Ja moitie. ll

L'opposition au transfert vient surtout
des contribuables des rangs Saint-Guillaume,
Sainte-Marie et Saint-Andre. Durant les
annees 1892 et 1893, plusieurs requetes
sont envoyees a I'eveque pour lui demander
de permettre, comme par Ie passe, Ie fonc
tionnement des ecoles publiques aEmbrun 12

De son cote, Ie cure Philion, qui partage
les vues de Mgr Duhamel, plaide toutefois
aupres de son superieur pour qu'i1 retarde
d'un an ou deux le transfert d'un systeme a
I'autre. Le 28 decembre 1892, it ecrit a son
eveque :

Je "ous erns dl' 1l0UVI'ilU rl propos dl' la niffirile
demion dl' I'hole rJUmero 4 nl' Russell. Les
gens du rallg Sainl-GuilinioHe qui 0/11 /fur
erole publique depuis pful eire 20 nilS, rOll
sl'lllen! dilfirill'lnnil n!'eloigtler elu Sitf nrlMfl,

lIujonrd'lwi, jour df l'nssemhlee nnnuelle
de lo~lIes II's eroles. il !! l'ul nu numfro 4, erole
puillique, IHII' forle resistallre nI'omonnnll' nl'
VoirI' Grnr/lfeur, on wIIsenl Ii laissn eriger
une frail' mlholique Sepnref, 10'15 !! sOusuiVfnt
sons desobhssanu m,w 11 condition que
I'anrifllrle maisorl d'erol/' rle sera pas deplncee,
eloignCe.

Cel apres-mini, II's gros mfro/lIenls sonlpenus
I'll delegalion au presbylhe pour me faire
cOllnnllre /fur gTilv/, drcisiorl. IIpres hien des
pourpnrlers, Monseigneur, j'ni Irouve, ie erois
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In solution dl' In difficulle. Deux des nncil'ns
vonl nemnill nupres rtf VoirI' Grnndl'ur pour
ohlellir In prrllJission dl' (Onlinuer Ifur fcoll'
publique dpux al1S encore apres Il'qul'lll'mps ils
s'pffnreronl coll1plfiemenl eI arupferonl
I'nrrangemert! raomlllnnde 1'1 ordollne pnr
VoirI' Gmtldeur. Vu leur espril Ifhoslilile,
premier senlimenl, VII aussi I'immense incon
venienl eI derallgemfll! quI' IIf[('ssill' Ie rhange
menl propose, vu sl-lTtoul leur ullnnllnife n
pernre de I'argenl proleslanl et d obhr au
mannelnl'nl episcopnl, flnnl cOllsinere quI' ces
gens sonl II'S plus ii/lrietls d'Embrun el forle
menl aI/aches a une ecole qunsi hisloriquf, ie
demande rl VoirI' GrallderlT de permrflre nu
nUll1eTO 4, ,hole puhlique, de rOlllil1l.1er aillsi
pour deut nns encore 1'l'tlseigl1fl11f11l !! flnnl
l'J.clusivemenl cnlholique. Ln rlouvelle frail'
sepa reI' ouvri rn 51'5 paries, Ie 3 ill nvia
pror/win. Rien ne sem derange. Voiri Mgr III
pnrlie de celie Idlre que je ferai cannn/ire
demnin malit! nux deux messieurs delegues,
nupre5 de VoirI' Gmndeur,

Voir; la pari if ronfidenlielle. Ces MM. del1nnl
vous dfrt/n nder un su rsis de dnlx ,i I rois nns,
pour Ie plus grand bien, rela S!'Taif desimble
vu !'l;fnf d'excilnlion des esprils fr1nis que VoirI'
Grandeur dnigne m'ecouler, Qu'elle ptrsuade
res MM. MrT/arn 1'/ Seguin que pous
1I'llcrordez ql/une 11 nlief, Ie chnngemerll
devennni de plus erl plus prfssnnl, que vous
rompll'z sur res deln MM, (qui cOrf/}nnnnenl n

AAO. olCO""" d'Embrun



tous le.s lIutres) pour ee [/rangemenl desimble.
A celie condition, loul sem gagne, ceux-ei
auronl gagne pour un nn, quelle vic/oire. 1'1

eeux de I'fcole separee palien/eronl 1m all
encore, loul en lenonl de suile leur ecole. De
(['III' {neon, /0141 ira iJien, O'ailleurs, In nouvelle
rnaison IUcole ne sern balle que dans Uri nn, II'S
commissaires louenl unl' mnison en n/lendanl.

Diles S.V.p. Monsfigrreur, aces MM. que vous
allez m'ecrire pour nimnnche, n((ordez.. In
{npellr demnndee, mn;s pour un orl seulemenl.

£1 soixnrlle {amilles bien honnes mnis
lourmerrlees sfronl dnns la pnix. Je me charge
de lout npres alii. La e!rose 1'51 grave,
Monseigneur, quasi nt/lalll que de bdlir une
I;g lis t' 517115 pnmission 1'1 .5nns nrgnll.

Celli' a{{nire reglfi', {Jeu npres, ie vierzrlrai Ii
170141 n'une aulre .-eetion plus difficile n/core. D

Mgr Duhamet qui desire que Ie changement
se fasse Ie plus rapidement possible, ne
semble pas avoir suivi Ie conseil de
M. Philion. En decembre de la meme annee,
il ecrit au sujet de I'ecole pubIique n umero
4 : "Ie me persuade aisement qu'il nly aura
personne qui voudra rester a l'ecole publique.
Pour obvier a toute eventualite, je rappeUe
a ceux qui refuseraient de soutenir I'ecole
separee qu'ils sont indignes des sacrements
et j'ordonne a to_~s d~emplir les formalites
legales pour=appartenir au groupe de l'une
ou l'autre des ecoles separees, »14 Malgre les
menaces, plusieurs groupes de parents

refusent de se soumettre a leur eveque. La
correspondance entre la cure d'Embrun et
I'archeveche a ce sujet est volumineuse_ En
decembre 1893, la question de l'ecole
publique numero 4 n'est pas encore reglee.
Le cure Philion revient ala charge aupres de
Mgr Duhamel:

Le devoir de c!rnnger I10S kales pl/hliques crl
realI's sepnrees [oUie bien des sollieiludes. Ie
renconlre peu d'esprils re!ielles, mnis (['rlaines
sec/ions peuvenl difficilemelll senger ;mme
dinlemenl en ecoles sepnrees. Les deux
MM. que j'erlvoie Ii VoIrI' Gmnrleur vous
exposeronl In si!unlion. IIs {onl parlie de I'reole
pul)1 ique n(./In fro 4 de Russel/. Celfe anciem/e
secliarl s'e/end sur une longueur de cinq milles
1'1 /'ecole neluelle 51' Irouve aIrois milles eJ demi
de quelques families. Aynnl de fa forme une
nouvelle ecole numero 7 aUl1 mille 1'1 demi du
nUn/fro 4, je desire Irnnsporla celle-n' plus
loin nfill de procurer Ii lous II'S enfnnls Ie
moyen ne sins/ru/re. Les suppor/ellrs du
numera 4 /te veulenl pns en enlendre pnrler. 115
ueulelll bien shiger en ecole sepnde mais nu
meme endroi/. Ces MM. qui se renden/ nupres
de VoirI' Grnnnl'ur vous dironl que j'ni ftnbli
une seclion separee pour leurs fnmjlles, lI1ais
i/s ne pourronl lenir !'ecole profelee qu'avec Ie
wneours de leurs voisins II'S pl/./s rapprochcs;
or ceux-ci III' veulenl pas laisser tar/rienne
ecole quo; qu'eloignt;e para que la nouvelle
cMllem rlus cher, surlou! pour commencer. Je

J -U Forget. or "t, p. 95-96
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vais Mgr, sur /a page suivanle lracer un pelil
diagrrrmme qui vous {era aisemenl comprl'rldre
louie /a silualion.

5i 11'5 gens rill numero 4 ecoll' publique
poulaienl, lous les enfanls pourraienl avoir
une ecole aaessible 1'1 erl re ((15, il n'y aHrni!
au lieu de Irois que deux ecoles IrfS faries,
rnpables de 51' 11117infl'nir parfailerrlenl. 5; Ii
((IUSI' de /'ffah/is5ell1enl deja Irfs prosperedI'
{'ecole mlholique l1umho 7, II's gens du numfro
4 (puh/iqueJ rerevaienl de Volre Grandeur
l'ordre de 51' rapprorher elu numero 4 (ecole
separre), lou! serail parfai!. Ces braves gens III'
voudronl pas m'fIIlenrire, landis qu'ils devronl
ecoufer VoirI' Grandeur 1'1 lui ohhr. II II aura
que/que deplaisir Inais pour peu de fe~lps. IS

Bon nombre d'Embrunois se voient refuser
Ies sacrements en relation avec cette affaire.
Le 21 decembre 1893, Mgr Duhamel
constate de nouveau au sujet des ecoles
d'Embrun : « Ie do is dire que je suis surpris
que des catholiques ne veuillent pas se
soumettre aux decisions de l'autorite eccle
siastique, d'ailleurs conformes aux decrets
des Conciles approuves par Ie Saint Siege.
Ils n'ont pas reflechi suffisamment sans
doute. Lorsqu'ils auront ete avertis de
nou yea u, je suis persuade qu'i1s se mon tre
ront plus obeissants. l)16 Lorsque Ie cure
Forget arrive en 1896, il prend les choses en
mains et decide de regler la question une fois
pour tou teo « A son arrivee, ses yeux de
pre tre devoue a la gloire de Dieu, s'offus-
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quaien t de ne voir que des ecoles publiques
au milieu d'une population catholique et
tout de suite, iI se mit a j'ceuvre. Le succes
couronna ses efforts, »17

Au debut du XXe siecle, les ecoles des
rangs Saint-Guillaume et Sainte-Marie se
joignent finalement au systeme separe.
L'ecole numero 15 du rang Saint-Theophile,
dans Ie canton de Cambridge, devient
separee a son tour en 1906. L'ecole numero
22, construite en 1919, est d'abord fondee
publique mais a la suite de pJusieurs
reunions, elJe devient separee Ie jour de son
ouverture. Un journaliste de La Patrie en
conclut : « Sait-on que certains centres de la
province d'Ontario et des plus prosperes
n'ont que des ecoles separees? It semble que
ce soit une heresie commise contre Ie gou
vernement d'Ontario et cependant ce
schisme s'est produit pacifiquement it.
Embrun. »18 Malgre quelques desagrements,
il semble juste d'affirmer avec ce journaliste
que, dans l'ensemble, le transfert s'est fait
relativement bien, Le cure Forget avait
d'ailleurs main mise sur ces ecoles, Ainsi, a
I'epoque de I'application du reglement XVII,
i! faisait souvent evacuer les ecoles lors des
visites de l'inspecteur Summerby.
" AAU, P.roisse d'Embrlln.

" I.-U forget, vr ,,/. P 96
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Chacune de ces petites ecoles a son
histoire qu'il est malheureusement impos
sible de retracer en details. Disparues dans
les annees 1960, ces ecoles de rangs etaient
construites en bois ou en brique. La plupart
n'avait qu'une seule salle de c1asse qui
accueillait parfois une soixantaine d'eleves.
files ne connaissaient pas Ie confort des
ecoles modernes. Une fournaise a bois en
Fonte placee au milieu de la piece et dont Ie
feu etait entretenu par 1a majtresse ou un
eleve pendant la journee, rechauffait la
c1asse. Ce poele a bois etait allume quelques
minutes avant l'arrivee des eleves quand la
tache n'incombait pas au premier arrive. Les
toilettes etaient situees a I'exterieur, ense
velies sous la neige en hiver.

Plusieurs eJeves, pour se rendre en
cIa sse, devaient marcher, beau temps
mauvais temps, jusqu'a 5 kilometres. En
hiveI', i1s marchaient sur la croute et, quand
les chemins etaient vraiment impraticables
ou que Ie froid mordait trop, il arrivait a
I'occasion, mais ce n'etait pas chose
courante, que les parents aillent conduire
leurs jeunes en « cutter i> ou en a sleigh i>.

Certaines de ces ecoles avaient un
clocheI' pour indiquer I'heure d'entree, du
diner et des recreations. Les professeu rs
etaient tres severes acette epoque. II n'etait
pas rare de recevoir Ie martinet ou d'etre
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garde en retenue apn2s la classe. Les eleves
avaient beaucoup de devoirs et surtout
beaucoup de matieres aapprendre par cceur.
Malgre tout, les anciens et les anciennes
nous parlent de leur petite ecole avec un
plaisir evident. I1s se rappellent les tableaux
en carton, les cartes geographiqu 5 qui
tapissaient les murs, !es cours de fran~ais, de
geographie, d'histoire, du chapelet apres
I'heure du dIner et dt's inoubliables debats de
<c spelling » des ve dredis apres-midi. La
plupart de ces ecoles existent encore dans les
rangs de la paroisse. Transformees en
residences, elles ne son t tou tefois pas faciles
a reperer pour ceux qui ne les on t pas
connues.

L'ecole modele

Vers la fin du siecle dernier, les eleves
de Prescott et de Russell qui desiraien t
poursuivre leurs etudes en vue de I'obten
tion d'un brevet d'enseignemen t, devaien t
subir des examens aupres d'un Bureau
d'examinateurs qui siegeait dans les comtes
et, plus tard, aupres des inspecteurs qui
octroyaient ces diplomes.

Les ecoles modeles bilingues apparais
sent dans I'Est ontarien en 1890 a
Plantagenet, puis en 1912 a Vankleek Hill.
D'autres ecoles modeles bilingues existent



egalement en Ontario a cette epoque, soit a
Sturgeon Falls et a Ottawa.19 Plusieurs
jeunes d'Embrun poursuivent leurs etudes a
l'ecole modele situee dans la maison mere
des Sceurs Grises sur la rue Bruyere a
Ottawa, mais, pour une raison qui est
difficile a evaluer, certains pn?ferent se
rendre a Sturgeon Falls. Lorsque I'ecole de
Vankleek Hill ferme ses portes, Ie cure
Forget insiste aupres du gouvernement
ontarien pour qu'une nouvelle ecole modele
bilingue soit construite a Embrun,

Le hesoin d'une pareille ecole d'entrnrnfllTl'rJl
pour 1'1'51 d'Onlario, 6111il fl'idenl 1'1 s'imposail.
Pour allTer/1'r a Urole de Sfurgeon Falls, lous
It's a17S, nos en/nl1ls des romlts d'Offawa, df
Prescolf 1'1 de Russell, volre gouverrI/'lnerll
devail enfOlmr des frnis imporlanls. De /a
seule paroisse d'Enrhrun, nONS el1l'ov,iOIlS la,
(Haqlle IlHnee, depuis quinZl' nIlS, dr' 10 Ii 15
all 7.'1 Neves el, sariS doule, 110S (nt/res paraissE's,
110mhreuses el prosl'fres, occasionl1aienf, pour
les mhnes fins, au dtparl1'11Ieni de 1'6dumfion
des depenses en proporlion. 2O

Encore une fois, le cure Forget a gain de
cause, Au printemps de 1925, du cote sud de
la riviere, sur Ie terrain actuel de ['ecole
secondaire, s'eleve la nouvelle ecole
d'entrainement pour les professeurs. Son
premier principal M, F. Bechard et son
assistante Mile A. Fortier, accueilJent, Ie 21
septembre 1925, des etudiants venus
principalement des Comtes unis mais

egalemen t d'a ussi loin que Field. Le cure
Forget aurait prefere que les Seeurs Grises
de-la-Croix en prennent la direction, mais il
leur etait impossible d'assumer cette
responsabilite en raison d'un reglement
interne qui leur interdisait d'enseigner aux
jeunes gan;ons. M. Ie cure obtien t nean
moins qu'elles prennent la direction du
pensionna t pour jeunes biles qui est erige en
1929, en face de I'ecole modele, l'actuel foyer
Lapalme.

L'inauguration officielle de la nouvelle
ecole donne lieu it des celebrations qui
debutent a loh30 par une messe solennelle
chantee en l'eglise Saint-Jacques, Ie 13 mai
1926. Les assistants, precedes de la fanfare
de Rockland, se rendent a l'ecole au sortir
de la messe. Le cure Forget benit l'edifice,
apres quoi une reception est offerte aux
representants de I'lnstruction publique de
l'Ontario, M. A,J. Doucet, representant du
Premier ministre H. Ferguson, M. V.K.
Greer, inspecteur en chef des ecoles
d'Ontario, et M. J.E. Gratton, inspecteur des
ecoles bilingues du Nord-ontarien ainsi
qu'aux deputes federal et provincial du
comte de Russell, MM. A. Goulet et A.
Belanger. Dans leurs discours, les inter
venants expriment I'espoir que Ie gouverne-

l' L. Brault, 01'. 01., p. 158.
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remercie Ie
de tous les

ment fasse justice aux reclamations des
Ontarois. Le cure Forget
Premier ministre au nom
Ca nadiens fran<;ais :

... de nous apoir donm? ici, ri Em/nun, dnns
1'1'51 d'Onfnrio, une ecole d'enlraillemerll pour
nos insliluleurs 1'1 nos inslitulrices, doni rrous
nporlS lieu d'esperer pour I'inslruclion 1'1 l'edu
cnlion franco-nnglnise de nos ieutles gens 1'1 de
'lOS jeunes filiI's de reels ef sirieux (wrrnlnges.

Le plus prnliq/./e de ces avnnlages consisle en
ce fnil que seuls II'S diplDmes ({'une pareille
Ecole du gouvernemelll sonl officiellement
admis nenseigYler dans noire province 1'1 ql/il
nous imporle nu plus hnul poinl Ii l10US Can(/
diens frnrlrais, ({'aIloir des fils 1'1 des filiI's
nU"1 is de ces diplames.

Je me permels d'aiouler. ef je Ie fa is apec fierle,
que noire progressif vil/nge d'Embrun merilnil
d'elre choisi pour devenir ce cenlre scolnire.

Des 1914 dans son mpporl d'inspeclion
officiel, M Ie Dr Mnrchnrll, que ie suis
hfHreux de (lair iei, rmdnil a noire ecole du
vil/nge d'Embrun un bel hom mage, en
signalnnl II'S sucres de ses Cleves pour /'ferilure,
la conversnfion ella composilion 1'1 if rt'com
mnndnil. erl 1925 In {Onslruc/ion chez nailS,
,fune reole ,{enlrninemenl pour II'S ins/ilu/eurs
1'1 inslilu/rices anglo-franraises.

Nnlurellemenf pour avoir n((es Ii ce/le ecole
d'enlrnillemenl, que voirI' gouverr/fmenl a
cDrlslruife spacieuse, hygienique ef fori vel/I', il
fnul juslifier de cerlnines condilions. Ces/ Ii
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dire que seuls II'S cleves nynnl subi Clver s/I[(es
II'S examerls d'enlran{/' 1'1 nynnl prol7lis de
s'erlgager dnns I'enseignemerlf serolll ndmis.

Ces conditions nous pnraissenl rnisonrlnbles 1'1
offrenl pour l'avenir de solidi's gnrnlllies. Nous
n()011S confiance que nOs f1Zfnnt~ de I'esl
d'Onlnrio Yf!pondronl Ii ce que I'on demnnde 1'1
n ce que /'on n/lend d'eux.

Dnns nos reoles d'enlrnll1emenl ({,EmIJrl~n Oil
nouS nuons pu campier, des In premiere nnnee,
pas moillS de 110 cleves irl5crils, IIOUS MUS
plnisons a Ie reconnnilre 1'1 vous comprendrez
que ce nous esl un sujel de sillisfne{ion profonde,
Ie franrnis est enseigrle nussi bien que I'nnglnis.

VoirI' gouvernemenl d'Ol11nrio rrous envoie
meme des jeunes filiI'S de langue anslaise pour
q//elles etudienf Ie frar/(nis, 1'1 elles Ie forti nvec
benucoup de sucees. Je suis heureux el .fier de
vous sigl1nler ce fnil qui conslilue UtiI' le(on de
chases doni on 1J0urrcrii s'illspirer 1'1 hene[icier
ail/eurs.

E/1fin, ie liens aussi Ii Ie noler, In lIomifinlion,
comme IJrincipal d'un Cllnndien frnn(ais,
M. Joseph Richnrd (sic), 1.111 pedagogue au resle
pnrfnilemenl qunlifie dal1S II'S deux larlgues.
Ceci nous a fie. Ii nous qui sommes de rnce
fran(aise, un motif de haule sali~;fndioll. II en
esl ains; de son nssislnnle, Mile /1. Fortier.

Dans In fOrldn/ion de noire Ecole, doni la place
qu'on y fait au franrais el dans In 110minalion
de SOli prineipnl, nous tlOUS plaisons Ii voir des
gages de celie vienveillnnce el cel espril de
juslice, 1'1 nous com pions, pour ravenir, sur Ie



« fl1ir play» que VOU5 aurez ti cc£ur, nous en
I1VOtlS 111 confiance, de loujours nous aaorder,
dans aile primordia Ie el vilale queslion de la
formalion de nos enfanls. 21

Le 14 mai 1926, M. Charles Gauthier
ex prime une opinion fort differente en ce
qui a trait a la fondation de cette nouvelle
ecole modele a Embrun :

L'fcole d'Embrun, louie ben ill' qu'elle soil, quels
que soiet11 ses parrains, ma/gri son principal
francais el les enfanls de Il1ngu(' fr{///(l1ise qui
la frequenlenl, conslilue, si Ie programme
Ii 'h udes aclul'! demeu re, Ie plus 11 udacieux
projel d'anglicisalion qu 'on ail etlCore cor/ru.

En effel, eel enseignemenl que Ie gouverr/emenl
donne ':/a/ls celie hole d'Embrun, ('51

presqu'exclusiuemenf anglais el les enfanls,
avaril de Ie reavoir, doivenl pass('r {'examen
« d'enlranee. qui se fail non seulemenl en
anglais, mais pour la preparafion duqul'! les
e/lfanls doivenl complelemenl abandonner
/'hude du francais des /'age de 11 au 12 ans.

Si encore Ie gouvern('menf voulail comhler unc
lacurle, ila//rl1il une erwse. Mais celIe lacune
Il'exisle pas, puisque des cinquihne.<; cours SNII

deja itahlis Ii HawkeslJury, Sainf-Eugene,
Bourgel, Rockland, !llfred, Clam/ce Creek,
Orleans, Soulh India/l, Casselman.

Ces cinquiemes cours ani cui de dif{erenl avec
celui d'Emlmfn, qu'ils sonf bilingues el parois
sia/H. Ils liennenl (omple de In langue maler
nelle de /'enfanl, rlU geni(' de sa race el de ses
Irndilions nalior/ales, landis qu'a ncole "

d'Embrun /'enseignemerJl de loules les mnlieres
se fail en anglais. L'l1tlgll1is y esl la langue de
communicnlion enlre Ie mallre el I'eleve, el Ie
francais n'y lienl pas une place plus imporlanle
que I'hisloire ella geographie.

Les cinquiemes cours paroissiaux ani de plus
/'avanlage de ne pas deraciner les enfl1nls;
ceux-ci conlinuenl leurs etudes en reslanl dans
leurs pl1roisses. L'ecole d'Embrun, au conlmire,
('sl une ecole cenlralisalrice deslinee a recueillir
fous les enfanls de lous il's cenlres frar/cais de
/'Esl de /'Onlario, dans Ie bul evidenl de les
sousfrl1ire a I'enseignemenl essenlieJlemol1
bilingue rlnbli, malgre les reglemenls sco/aires
dans les cinquiemes CMlrs paroissiaux. ..

Malgre ,oules les ceremonies qui ani
aaompagnr son inaugurafion, celie ecole esl
un defi ti la populaliorl ca/ladienne-franraise
de /'Esl de l'Onlario, une nouvelle len lahue,
plus audacieuse que la precedenle de
denal ionalimlion.

L(' gouvernemenl pail' les depmses de voyage el
d'enlrelien des eleves qu'i1 re(oil darls celie ecole.
Mais (fUX el (flies qui veulenl y avoir aafs
rloivenl passer un eramen lolalemenf nl1glais.
Beau courorrnemenl d'un cours primaire
pendanl lequel Ie gouvernemerrl ne perml'! pas
qu'on fnsfigne plus d'urle Jreure de francais
pnr jour el par classe-'

EI quel esf Ie progrl1mme de celie ecole
d'Embrurr? Cinq heures de grammnire el de

Jri,'rrl
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Iil/halure fra1JCllisf'5, par semnirl£', dislribuees
invnriablemenl au de/JIll 11(' I'opres-rnidi, e'£,s/
(I-d,re au nJ 0111 ( III Ie pi:: defavornhle dl' la
journee, Toull's les Inaliere;, !Il grammaire el
In lilleralure arlglnises, 1"1rilhmelique, It's
seien(es physlqu 5 I nnlurell,·s, {I gl't1grnf'hie,
I'lll'sloire du Cnnndn ellt'-mhm.', ~'t'II.~i.'i 'U'ltll'II

nnglnis dans des manuels anglais.U.

L'en thousiasme du cure Forget au sujet de
son ecole n'est donc pas partage par tous les
milieux frallco-ontariens. Sa vie ser
d'ailleurs relativement courte, soit it peine
10 ans. En 1932, I'ecole compte 118 etudiants
mais deux ans plus ard, iI n'en reste plus
qu'une cinquantaine. n 1935, Ie gouverne
ment coupe definitivement les subsides et
les 64 eleves de ['ecole modele d'Embrun
sont transferes a]'ecole normale del'univer
site d'Ottawa. 'ecole modele est alors
traosforrnee en ecole secondaire bilingue.
D'apres l'historien Lucien Brau[t, « la
fermeture de rEcole modele d'Embrun fut
en soi J1 veritable bien pour nos ecol
sepan§e bilingues de f'Ontario puisque les
qualifications inferieures depuis longtemps
desuetes pour les Anglais, se trouvaient
enfin abolies pour les Canadiens fran~ais. l)23

Pour sa part, M. Charles Gauthier corrobore
ce jugement en demontrant quels prejudices
ces ecoles causaient aux professeurs
ontarois:

b! dfe/, regardons nve( Uri peu plus Ii'alfenliorl.
Supposons fmr exemple, ql~e deux jeunes {iiles se

162

21

presmlenl nune des ecoles offi[ielles d'enlrni'lIe
menl pcdagogique ou sonl formcr's 110S instilu
frires. L'une vienl, disOlls, de I'frole d'Emurun
d'ou elle est sorlie Iwec Ie urlifiml " English
French Model Enlrana ~ .. l'aulre d'une Conli
IHiatiorl School ou ,furl High School anglnis,
ori elle aurn obfenu un "Model Enlran(e
Crrlifirole ". Qu'adviendrn-I-i1 lorsque (es
deux ieunes filiI's nuronl lermine leur cours
professionne!? Ur premirre rerevrn un diplome
111'/,1'1(; " Ellglish-Fren(h Tencher's Cerlifimle,
Grnde C », vnlide pour Irois arlS" la deuxieme
alan Ie meme diplorne, mais grnde B, el/lalide
pour cinq ans.

Par wnsequenl, I'allan/age sera donne nrelle
qui, bim que destinee n /'enseiglJernerrl dans
nos fiOles iJilingues, aura pnsse par une frole
n6so1 umen f angla ise. Le gouller l1ell1enl Mcorde
doriC une prime n /'ignornlJu du francais.

Au/re' detnil : res diplomes (orrespondelJl ades
(n/ifiml,s de Iroisiel1le clnsse, rerlifimls qui ne
sonl prnliqul'l7lenl plus ac(epf,;, ,Ians les Croll'S
{lnglnises rle la prOVIII(e ou ne sOill engagees
ma;rllelJalll que des i".'ililllirices pO.'isMnnl rles
(frlifirals de deuxierne el de premiere r!nsses.
Ei que nos i/1sfifulrias Ie veuilleni ou non elles
rre peuvenl oillenir, en passanl par les ecoles
d'erlfralnemenl pedagogique l,ilingues, de
meilleurs [erli{ienfs. Si dies FeulN11 des
cerlifi(Cft.'i de deuxieme el de prenllere da.'ises,
iI fnlll qu'elles .slIiverrl II'S (Ours des holes
rrormales, exrlusipemerlf anglaises.

L V,'ol/. 14 rt 18 mal 1920.

L BriluJt. (J/' (r;, p. 318



Le colas primaire bilingul', les " Con/inua/iorr
Schools -, la forma/ioll refue par Irs il1sli/u
friers, lou/ es/ destine Ii faire dispamlfre la
larlgue francaisf, 1'/ rierl It'a encore fte modlfie
de (I' sys/hne d'oppression. 01,) snio/1s-nOlls
si nous n'nvions pas f/ahli, fn marge du
sysferJle officil'l, tllle organisation l'erilabll'men/
bilingue de riDS reoles, dl' nos programmes, de
/a forma/ion pedagogiqul' dl' nos ins/ilulric('s.l24

Le pensionnat

Le pension nat connalt un sort a peine
different de celui de ['ecole modele; lui aussi
n'existera qu'une dizaine d'annees. Construit
au COLI t de $27600. et dirige par les Seeurs
Grises-de-Ia-Croix, il ouvre ses portes en
fevrier 1929 pour accueillir les jeunes filles
des villages environnants qui ffE?quentent
I'ecole modele. Les e[eves restent pendant
toute la duree de leurs etudes so us [a depen
dance de ces religieuses qui habitent egale
ment Ie pensionnat. Avant la construction
de cet edifice, les seeurs etaient logees par
la Corporation scolaire numero 6 dans
I'ancien presbytere. Acompter de 192'9, elles
emmenagent toutes, y compris les institu
trices de I'ecole Saint-Jean, au pensionnat,
La Corporation scolaire numero 6 etant
dechargee de loger les religieuses, celles-ci
re~ojvent donc une a ugmen ta tion de salaire
de $500. par annee.

Le pensionnat, dedie a Sainte-Therese
de-I'Enfant-Jesus, re~oit, durant ses premieres
annees de fonctionnement, une quarantaine
d'etudian tes. En septembre 1933, [e gou
vernement ayant discontinue de payer la
pension pour les premieres annees du
« Lower School », il s'ensuit une diminution
du nombre des pensionnaires qui tombe a
35 seu[ement. L'annee 1934 etant la
derniere de l'ecole modele, il ne reste plus
alors que 10 eleves de ge et 10e annees
Cette grande maison, propriete de la Corpo
ration episcopale d'Ottawa, devient, en aout
1940, un juvena t sous la direction des Clercs
de Saint-Viateur qui accueillent des eleves
francophones venus des quatre coins de 1a
province, poursuivre leurs etudes a I'ecole
secondaire. Suite a ce changement, res
religieuses enseignantes de I'ecole Saint
Jean doivent se trouver un nouveau toit.
M. Ie cure leur cede alors un terrain pres de
I'ancienne ecole Saint-Jean. La communaute
fait demolir la maison qui s'y trouve et se
charge de la construction d'un nouveau
couvent. L'actue[ couvent des seeurs, dedie
a Sainte-Therese en souvenir du pension
nat, est inaugure en janvier 1941. En 1955,
Ie pensionnat change une fois de plus de
proprietaire. Les Freres du Sacre-Cceur en
font un scolasticat. Cette jeune communaute
ne restera qu'une dizaine d'annees aEmbrun

~~ V [lrorl, 18 m.al lQ26.
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Vue du rang Saint-Jacques

Cette photo, pnse du c10cher de l'egJise vers1930, montre une partie du rang Sajnt-Jacques, I'ernl" secondaire el Ie penslonnal.
L'ecole fut detrutte par Ie ft'u en 1949 et Ie pensionnal est maintenanl un foyer pour persannes agees.
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ou elle aura une vingtaine de membres. En
1965, la propriete est a nouveau vendue et
transformee en foyer pour personnes agees.

L'ecole secondaire

A la demande des autorites, du cure
Forget, du prefet Adrien Leriger et du sous
prefet Victor Bourbonnais, l'ecole modele,
qui avait ferme ses portes en juin 1935, est
transformee en un « High School» bilingue.
Des Ie mois de septembre suivant, cette
nouvelle maison d'education, sous la direc
tion de M. Maurice Brunet, aide des profes
seurs MIle C. Blanchard et M. Henri
Clement, accuei1Je 85 eleves. II s'agit d'une
importan te victoire pour les gens d'Embrun
puisqu'il existe tres peu d'ecoles secondaires
bilingues a cette epoque dans Prescott
Russell. Comme en temoignen t ses efforts
constants pour doter la paroisse d/Embrun
d/ecoles adequates, Ie cure Forget a toujours
ete l'ap6tre arden t d'une instruction solide
pour ses paroissiens. Desle depart, it entend
bien faire reconnaltre Ie caractere fran~ais

de cette ecole secondaire et tient asouligner
Ie fait qu'elle est frequentee par des
Ca tholiques. En 1937, un nouveau cours
commercial est ajoute au programme
scolaire. La meme annee, Ie cure Forget
fonde une bourse d'etudes de $5000. pour
aider les enfants pauvres de la paroisse qui

desiren t poursuivre leurs etudes 25

Le nombre des etudiants n'augmente
guere dans les annees 1940 alors que
M. Henri Clement est Ie principal. D'apres
les statistiques de cette decennie, des 50000
eleves qui frequen ten tIes ecoles bilingues
de l'Ontario, 3750 sont au niveau secon
daire, dont plus de 3400 dans les deux
premieres annees. 26 Il est impossible de
fournir des donnees precises pour I/ecol e
secondaire d'Embrun, tous les documen ts
ayant peri, mais il est certain que Ie me me
phenomene se retrouve ici. Les Clercs de
Saint-Viateur qui ont pris possession de
J/ancien pensionnat des sceurs, fournissent
cependant un nombre supplementaire
d'eleves. Ces jeunes pensionnaires, recrutes
dans les villages environ nan ts ainsi que dans
Jes localites francophones du Nord et du
Sud de l'Ontario, demeurent au college tout
en poursuivant leurs etudes a l'ecole secon
daire. Plusieurs d'en tre eux venus de I'ex te
rieur pensionnent aussi dans les familIes du
village. Cette coutume, inauguree en 1925
avec I'ecole modele, contribue aameliorer la
situation financiere de plusieurs habitants
d/Embrun durant les annees de depression
economique et les annees 1940. Ce sont ces
pensionnaires qui viennen t de I'ex terieur

"pc ('.,piers SI-I.lCqu('> d·En1brun. b"blI1e M-Jl2Q
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qui sont a1'origine de 1a disparite qui existe
en 1949 entre Ie nombre de gar~ons et de
filies de 11 a 18 ans qui beneficient d'un
enseignement secondaire a Embrun. Cette
proportion est de 70 gar~ons pour 35 filles.

Le dimanche 23 janvier 1949, un
incendie d'origine inconnue detruit compIe
tement I'ecole secondaire, causant des pertes
evaluees a $50 000. dont Ie tiers seu1ement,
soit $16 000., est couvert par les assurances.
Les flammes son t apen;:ues pour la premiere
fois par les Clercs de Saint-Viateur qui
habitent en face. La brigade des pompiers
volontaires, sous la direction du chef
M. Gerard Bourgie, transporte immediate
ment deux pompes a incendie sur les lieux
du sinistre. Ces porn pes sont reliees a la
riviere Castor situee a quelques centaines
de metres de l'ecole. Le travail des 20
pompiers est toutefois grandement retarde
lorsque ['un des boyaux se brise. Environ
deux heures apres Ie debut de I'incendie, Ie
toit s'effondre et il ne reste que trois murs
debout.

Le directeur, M. Royal Com tois, d resse
immediatement un plan pour reloger les 105
eleves. Grace a la collaboration des Clercs
de Sain t- Via teur et du cure, Mgr Brunet,
les etudiants sont temporairement regroupes
au juvenat et a 1a sacristie de j'eglise. De
toute evidence, une nouvelle construction
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s'impose, mais la controverse au sujet du site
de I'ecole retarde I'erection du nouvel
edifice La transaction du terrain donne en
1925 par M. A. Bourdeau, depuis decede,
n'ayant pas ete enregistree, Ie Ministere
de I'education refuse que I'ecole soit erigee
au meme endroit. De plus, les autorites
gouvernementales sont reticentes a recons
truire. Elles proposent plut6t de transferer
les eJeves dfEmbrun a jlecole secondaire de
Casselman. Pour contourner Ie probleme,
Ie conseil scolaire achete une bande de terre
tout autour du terrain en question et I'inclut
dans Ie contrat. Le gouvernement maintient
toutefois sa position. Le president du conseil
scolaire, M. Guillaume Emard, s'abouche
alors avec M. Co rad Loisellp, un entrf;'
preneur d'Embrun, qui depeche sur les lieux
des camions et tout Ie materiel necessaire a
la construction. Le president telegraphie
alors au Ministre de l'education pour I'aviser
que la construction debu tera Ie lendemain.
Devant la determination des Embrunois a
conserver leur ecole et leur volonte de voir
ce probleme solu tionne, Ie Mini:itere accorde
finalement Ie permis de construction.
M. Rene Richard, architecte, et M. Conrad
Loiselle, en trepreneur, sont respectivemen t
charges de tracer les plans et e construire
l'ecole. La construction est terminee a I'ete
de 1952. A I'automne suivant, 119 eleves
font leur entree dans leurs nouveaux locaux.
Trois ans plus tard, en raison de I'accroisse-



L'incendie de I'ecole second. ire

En IJnvler 1949, k teu detru;sit compli>ternenl )'ecole secol',LJil'" d'[mbrul1, C n nlll en IO~, 1,~dltJ.'e n fut r"nlJ'la. > qu'en
1952
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ment constant du nombre des e]eves, on doit
ajouter deux classes. En 1960, alors que
M. Fernand Lortie est Ie directeur, Ie conseil
scolaire permet Ie rajout de deux nouvelles
classes et la construction d'un gymnase. Le
mouvement de croissance se maintenant
tout au cours des annees 1960, ]a fin de
cette decennie voit l'apparition des premieres
portatives. En 1969, Ie conseil scolaire local
est amalgame au nouveau Conseil scolaire
regional de Prescott-Russell. Vers la meme
epoque, Ie nouveau conseil scolaire convoque
tous les contribuables d'Embrun a une
discussion portant sur Ie sort de leur ecole
secondaire. Une fois de plus, Embrun est
menacee de perdre cette institution que Ie
Conseil regional voudrait faire demenager
entre Embrun et Casselman. Devant l'oppo
sition energique des parents, Ie conseil
scolaire decide de maintenir I'ecole a
Embrun, de meme que les cours academi
ques et commerciaux. L'inscription en
septembre 1970 est de 311 eleves don t 233
sont transportes par autobus. En 1972, alors
que M. Robert Patenaude est Ie directeur,
I'ecole est dotee d'ateliers, d'un centre de
recherches, d'un la boratoire et de nouveaux
bureaux administratifs. Bien que franc;aise
dans les faits depuis son ouverture, ce n'est
qu'en fevrier 1979 que l'ecole secondaire est
enfin reconnue officieHement fran\=aise it la
demande de la population d'Embrun.
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En 1980, l'ecole ne repond plus aux
besoins de sa clientele. Environ 50% des
filles et des garc;ons qui frequentent l'ecole
doivent assister a leurs cours dans les huit
classes prefabriquees qui se sont ajoutees
depuis une dizaine d'annees. Une cinquan
taine d'etudiants sont transportes quoti
diennement a I'ecole secondaire de Cassel
man pour y suivre leur 13e annee ou des
cours techniques. L'ecole secondaire d'Em
brun, sous la direction de M. Richard
Rancourt, compte main tenant 298 eleves et
18 professeurs. Elle connalt un tres faible
taux d'abandons, soit 1%. Appelee asubir de
nouvelles modifica tions, Ie Ministere de
l'education ayant approuve un€' somme de
$1911000. affectee a la renovation et J la
construction, un comite de parents a ete mis
sur pied pour s'assurer que I'ecole reponde
veritablement aux besoins de la population
d'Embrun. Les parents n'ont jamais ete
indifferents a la· question scolaire, surtout
au niveau secondaire. Depuis sa fondation,
c'est au prix de bien des sacrifIces que les
gens d'Embrun ont reussi a 1a conserver.
Conscients de I'importance de cette ecole
dans Ie village, c/est avec beaucoup
d'acharnement qu'i1s sont PrE~ts a la
defendre.



Le corps de cadets et les Compagnons

Affilie au regiment de Hult Ie corps de
cadets a fait la renommee de I'ecole secon
daire d'Embrun en gag nan t regulierement
les trophees de la region de l'Est de l'Ontario.

Oepuis 1944, I'ecole secondaire d'Embrun
possedait son corps de c1airons. Toutefois,
en 1965, Ie directeur M. Fernand Lortie reve
d'un corps pouvant offrir un repertoire plus
varie grace a des instruments plus com
plexes. II fonde alors, avec la collaboration
de M. Paul Bourgie et de M. Maurice
Legault, un corps de trompettes et tambours
qu'il appelle Les Compagnons. Les deux etes
suivants, les Compagnons participent a
plusieurs parades et concerts. En 1968, ils
ajoutent a leur spectacle des marches et des
manceuvres militaires. Deux ans plus tard,
Je corps de trompettes et tambours
rem porte les honneurs de la competition du
circuit central canadien junior B. En 1971,
il se c1asse en premiere place lors des compe
titions des corps du calibre junior A. Cette
annee-la, les Compagnons d'Embrun repre
sentent l'Est ontarien au defile d'inaugura
tion et au spectacle qui marque ['ouverture
oHicielle de Place Ontario a Toronto. Ces
40 filles et 38 gan;ons qui composent Jes
Compagnons font, pendant Jes annees 1970,
la renommee de I'ecole secondaire et la fierte
des gens d'Embrun. Oissous en 1976, les

Compagnons ont permis a plusieurs jeunes
d'Embrun de mettre it profit leurs talents
musicaux et de vivre des experiences
enrichissantes lors des competitions et des
voyages.
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Chapitre VII

Les communications

A.... Embrun comme ailleurs, les premiers
habitants ont cherche, des Ie debut de la

colonie, a communiquer avec leurs sembla
bles. Ce besoin d'echanger avec I'ex terieur
pour s'approvisionner, pour accomplir leurs

voirs religieux et civils ou tout simple
ent pour se recreer, les a incites a trouver

des moyens pour vaincre l'isolement. lIs ont
delaisse tres tOt les voies d'eau ,ILl profit des
routes qui etaient plus rapides. Avec Ie
developpement de I'economie, ces rr:oyens
sont toutefois devenus insuffisants. A la fin
du XIXe siecle, I'avenement du chemin de
fer et des telecommunications « modernes ))
ont ameliore les echanges en rendant Ie
monde exterieur plus accessible.

La riviere Castor

La riviere Castor, qui traverse Ie village

170

d'Embrun et Ie canton de Russell, fut,
pendant un bon nombre d'annees la seule
route de communica bons. file servit d'abord
de voie de penetration aux Indiens et aux
coureurs de bois des compagniE's de la Baie
d'Hudson et du Nord-Ouest qui venaient
chasser Ie gibier dans la region. Apres avoir
ete le chemin des trappeurs, elle fut celIe des
bo.cherons. Avant l'arrivee des premiers
colons anglais en 1826, les rives de la riviere
Castor, bordees de chenes, se transfor
merent en chantiers de la coupe du bois. Le
geographe Belden decrit !a riviere com me
etant suFfisamment importante pour qu/0n
Ja prefere, a plusieurs egards, a Ja riviere
Rideau. 1

Vinrent ensuite les colons qui emprun-

H. Je Jen. ]J{;,:::1r'o/,) h:sl,)rrrai i1t({l-; (\'( ":(1 ell/titl,' v[ Cnr/d(!/t, lip cd r
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b~rent cette route, seule voie d'acces aux
terres de colonisation. Les colons anglais qui
se rendaien t dans Ie can ton d'Osgoode
Fu ren ties prem iers a remon ter la riviere
durant l'hiver de 1826-1827. lis redescen
dront n§gulierement la Castor pour aller
Faire moudre leur ble aux moulins deja
etablis Ie long de 1a Petite-Nation-du-Sud. A
partir de 1845, ce sont les immigrants
Francophones qui u tilisen t presque exclusi
vement cette riviere. M. Charles Larose l un
des premiers arrivants a Embrun, raconte
qu/au debut de la colonisation, la riviere etait
la seule route pour aller chercher les provi
sions l hiver comme ete. Il existait bien un
sentier qui Jongeait la riviere des 1858, mais
Ie sol submerge une partie de l'annee rendait
extremement difficile I'utilisation de cette
route a travers la Foret dense. Pour I'appro
visionnement qui venait surtout de RusselL
la riviere restait done la voie de communica
tion la plus rapide a cette epoque. Ce trajet
se faisait sur la glace en hiver et en canot
I'ete. La riviere servait aussi au transport
local du bois que les colons acheminaient
vers les scieries et les centres urbains. On
raconte que pendant de nombreuses annees,
Ie bois etant la principale exploitation locale,
il « etait soit transporte en tratneau pendant
I'hiver, soit remonte sur la Castor au
printemps pour alimenter les enormes
Fournaises du ParJement et les poeles des
residents d'Ottawa. »2

5i la riviere assure la survie de [a jeune
colonie, elle permet aussi de reprendre
contact avec la « civilisation ». En hiver l la
riviere devien t Ie chemin tou t designe pour
aller visiter la parente. Contrairement a ce
que I'on pourrait imaginer l cette saison est
propice aux reunions de Familles l aux plaisirs
et aux amusements. Aussi voit-on venir
['hiver avec joie.

Les colons elah/is dans /a regior! profilClienl
genfrillemeni de eefle sClison marie pour visiler
leurs parents ef amis iloigrlfs demeuranl au
Bas-Cm1fida. Itprcs de longs prepnralifs, des
families en/ihes, au risque d'crffrorller Ie froid
ella tempelI', pnrillienl en Irilineau aftele de
deux chevilux run en nrrihe de l'a~r1re pour des
voyages de deux 1'1 de Iroi.s semaines. J

Bien protegees contre la poudrerie et les
banes de neige l la Castor et la Petite-Nation
du-Sud etaient particulierement Favorables
a cet egard. Des cabanes bien chauffees l

avec tenanciers, ou les voyageurs s'arre
taient nuit et jour pour se rechauffer
« I'in terieur et I'exterieur ')1 etaient disposees
a des intervalles de 15 a 25 kilometres.
Plusieurs de ces tenanciers deviendront les
aubergistes ou les hoteliers de nos villages.

Avec Ie developpemen t de la colonisa
tion l la riviere perd graduelJement de son

Ontario, Miolslere des rE'ssourrt's naturelles. f(lrh lr/"i.'~t

L Broult. "r (II. P 83-84.
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importance. Les rou tes ]a su pplan ten_t
bient6t comme moyen de communication. A
cause du drainage des terres et du deboise
ment des fOrE~ts, la riviere, jadis aux eaux
volumineuses, est aujourd'hui devenue une
petite riviere paisib]e qui fait la joie des
canoteurs en ete et des skieurs, des
patineurs et des motoneigistes en hiver.

Les chemins

Les arpenteurs qui font Ie reIeve du
territoire vers 1820 notent j'absence
complete de route dans Ie canton de Russell.
En fait, Ie canton est encore inhabite. Un
seul colon y reside en permanence; iI s'agit
d'un M. Loucks qui demeure Ie long de la
riviere Castor. 4 En 1840, Ie vil!age de
Russell, qui s'est developpe avant Embrun,
possede son chemin. En raison de I'accrois
sement constant de la population, Ie 12 aout
1845, Ie Conseil des com tes propose de
continuer cette route a partir de la conces
sion III du canton de Russel" au nord de la
Castor et en direction est jusqu'a I'inter
section du chemin projete entre les
concessions Vet VI du canton de Cambridge.

Lorsque les premiers colons fran<;:ais
arrivent a l'endroit qui deviendra Embrun
cette meme annee 1845, ils n'y trouvent
qu'une Foret vierge et dense. La route n'est
evidemment pas encore construite. Pendant
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quelques annees, ces gens resteron t donc
completement isoles du monde exterieur.
Sans chemin, ils n'auront que la Castor pour
aller se procurer leurs provisions. Une carte
de 1858 montre cependant que Ie chemin
projete en 1845 en tre Ie village de Russell
et le canton de Cambridge, est termine. Cet
humble sentier part de Duncanville,
traverse Embrun en suivant Ie trace qui
deviendra la rue Notre-Dame et se rend
jusqu'a une bifurcation dans Ie canton de
Cambridge, a la hau teur du lot 28 dans fa
Ve concession. De la, une voie remonte vers
Ie nord et va rejoindre Ie ruisseau South
Indian qui se deverse dans Bear Brook. II
est interessant de noter qu'il existe encore
aujourd'hui, a quelques centaines de metres
de ce trace original, un sentier sauvage.
Situe sur Ie terrain de pique-nique appele
Ie Castor, il s'enfonce dans la foret Larose
jusqu/a un petit ruisseau qui se iette dans Ie
ruisseau South Indian. Parcourir ce sentier,
c'est refaire Ie trajet des pionniers de 1858
qui se rendaien t a Sou th Indian (Limoges)
ou au Brook (Bourget). L'autre voie qui relie
Embrun a High Falls est egalement
terminee. C'est I'actuelle route de Cassel
man. En etudiant la carte de pres, on
constate aussi que des routes separent les
concessions V - VII et VII - VIII. Ce sont
main tenant les rangs Saint-Andre, Saint
Guillaume et Saint-Jacques.

John G.\lt. Tlrr C",,..!n,. London. E Wdson. p 142-14J



Ces chemins sont encore bien primitifs.
Construire des routes dans la region
d'Embrun n'est pas chose facile en raison
de la foret dense et des terres submergees
une partie de l'anneE'. Toutefois, Ie drainage
des terres provoque J'arrivee d'un plus
grand nombre de colons et l'ouverture de
routes plus carrossables devient la preoc
cupation premiere du Conseil. Sous la
surveillance de M. David Rochon, qui est
responsable de la voirie en tre Russell et Ie
canton de Cambridge,les nouveaux chemins
ne tarden t pas it s'ouvrir. A la demande des
colons, Ie gouvernement fait meme des
allocations a cet effet. Ceux-ci desirent
ardemment sortir de leur isolement et voir
leur petite colonie reliee aux grands centres.
Avec les routes, les terres prennent de la
valeur et les colons trouvent plus facilement
des debouches pour leur bois et les produits
de la ferme. C'est avec grande satisfaction
qu'i1s assistent, en 1861, a I'ouverture du
chemin de la malle. s Cette route longe la
riviere Castor et se dirige vers Casselman
puis, a travers les terres, jusqu'a L'Orignal.
Sur une carte de 1862, on remarque que Ie
petit sentier qui mene a South Indian est
main tenant quelque peu modifie; sur celie
de 1874, il est disparu. On I'a probablement
delaisse au profit de la nouvelle route de
L'Orignal.

Une voie directe relie egalemen t la

mission d'Embrun a Ottawa en 1862. Selon
Mgr Guigues, cette nouvelle route n~duit

a 27 kilometres seulement la distance
separant Jes deux centres. 6 Pourtant, Ie cure
Franc~ur qui arrive a Embrun par ce
chemin en 1868, raconte ce qu'd en coute de
miseres pour faire ce voyage. Parti d'Ott<lwa
a 7 heures du ma tin, il arrive aEmbrun vers
15 heures! Aujourd'hui, nous mettons
moins de 30 minutes a parcourir ce trajet.

A la fin du siecle demier, bien qu'il soit
plus ela bore, Ie systeme rou tier est encore
inefficace. Les chemins sont construits et
entretenus aux frais du ConseiJ de comte.
En hiver, « on herse et on roule » les chemins
pour abaisser la neige et permettre aux
carrioles de circuler. Ces techniques
demeureront d'ailleurs en usage jusqu'a
I'apparition des premieres charrues vers
1915. Le gouvernement provincial n'octroie
encore a ucun subside pour la construction
des routes. Mme A. Gagne raconte qu'au
debu t du siecle, pour aller a Ottawa via
Vars, iI fallait payer un droit de passage a
Carlsbad Spring. Les colons profi ten t
generalement de la saison morte pour aller

A Embrw', corn me lln peu pcHhwl.lU Candda francal:;, on con fond
sou\-pnl Ie m<)t m,llie el te mot cuurrlcr Bien qu'..., prlm~ hord, on a

I'lmpreS51()n q~a' CI?' 50lt lin calque du mot .;lnglllrs. mJ11 ", :. n'en est
1"11'n Le mol malh .l des nrlglnes becl'i,lllllp plus: pl(lor'l..'·...quf>~.

AlltrefQls, Ie UlllI J I("f parven.ut e-n vOlture d,ll\'j de:. m,llle .. P.JT
rnetonymJf", It:' mot €'!i( p,lsse dans Ie Llngdge popul<lIre

A df> BMbf>lIf>lIx. "1' oJ. p. 347
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vendre leurs produits a Ottawa. La route
qu'i1s suivent passe par Ie rang Saint
Guil1aume, qui est ponte a certains endroits,
Ie chemin de Russell puis Carlsbad Spring
ou ils s'arreten t pour faire reposer les
chevaux et se rechauffer. Partis de nuit pour
s'assurer une bonne place au ma rche, ils
a tteignent la basse-ville d'Ottawa quelque
huit heures plus tard.

Ce sont les hommes de 18 a 60 ans qui
doivent construire, reparer et entretenir les
chemins en faisant ce qu'ils appelaient du
« temps de chemin». Ce prix est souvent
exorbitant pour les pauvres habitants et,
peu a peu, Ie gouvernement provincial
assume Ie cout de I'entretien des routes
principales, laissant les chemins secondaires
aux Conseils de comte et de canton. Avec les
annees, les chemins s'ameliorent mais ils
restent, malgre tout, impassables abien des
endroits. Le 24 decembre 1895, Ia messe de
minuit est meme annulee en raison de l'etat
des routes. Au mois de decembre 1907, Ie
Conseil municipal doit egalement accorder
un mois de sursis aux payeurs de taxes,
toujours a cause des mauvais chemins.

A cette epoque, les chemins de
concessions sont deja construits comme en
temoigne I'existence de cinq bureaux de
poste dans la paroisse. Bien que legalement
ces routes portent des numeros de conces-
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sions, les Embrunois t ala suggestion du cure
Philion et selon la coutume du Bas-Canada,
leur donnent Ie nom de rangs qu'ils baptisent
de noms de saints. Cest a.insi qu'on
retrouve, des cette epoque, les rangs Saint
And re, Sai n t-G u illa u me, Sa in te-Ma rie,
Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Augustin,
Saint-Joseph, Saint-Thomas, Saint-Edouard,
Saint-Jean et Saint-Theophile.

Le XXe siecle inaugure une ere nouvelle
dans les moyens de transport. La voirie doit
alors faire face ade nouveaux problemes qui
sont causes par l'apparition des vehicules
motorises. La premiere automobile a
traverser Embrun est celIe de M. Coupal
de Casselman en 1902. M. Gilbert Ema rd est
Ie premier resident d'Embrun a posseder un
tel « engin » en 1905. Peu apeu, les machines
aratoires actionnees a la vapeur remplacent
egalement les chevaux, si bien que des 1909,
un reglement municipal interdit, sous peine
de $50. d'amende, l'acces aux ponts et aux
ponceaux aces vehicules trop lourds. II faut
maintenant pn?voir des structures plus
solides pour les ponts, elargir et ameliorer
les routes et en modifier les traces. En 1912,
d'apres un article de La Patrie, Ie chemin
public suit les capricieux meandres de la
riviere? Vers 1915, un nouveau trace a]'est
du village s'eloigne quelque peu de la

Ln I I",. I,.' decembre 1912



nvtere et separe plusieurs maisons des
ba timents de ferme. Cest ala meme epoque
qu'on voit aussi apparaitre des routes a
surface plus dure. Mais Ie progres est lent.
Dans les annees 1920, les chemins demeu
rent toujours impraticab~es une partie de
I'annee. Tous les printemps, les voitures
s'enlisent dans la rue principale. Plusieurs
routes sont alors en construction ou en
reparation. Ces travaux s'effectuen t a I'aide
d'une cinquantaine d'attelages de chevaux
qui transportent, en tombereaux, 1,5 metre
de pierre par voyage. C'est a cette epoque
que la population d'Embrun assiste a la
naissance des clubs de neige. Ces clubs ont
pour but d'amasser l'argent necessaire a
]'entretien des chemins. De son cote, Ie
Conseil des com tes offre un mon tan t
equivalent a ]'argent souscrit par la
population.

Les annees 1940 apportent une nette
amelioration au systeme routier principal
mais les routes de campagne restent encore
ensevelies sous la neige une bonne partie de
I'hiver. n faut attendre les annees 1950
avant de pouvoir rouler sur de belles routes
pavees et jouir d'un systeme de voirie plus
efficace. En 1956, la Municipalite refait Ie
trace du chemin qui mene a Russell et pave
les rues du village d'Embrun. Durant tou tes
ces annees, la grande voie commerciaIe vers
Ottawa traverse les viJ1ages de Russell et de

Metcalfe avant d'emprunter la route 31
jusqu'a Gloucester et Ottawa. Certains
continuent a utiliser la route des anciens qui
mene a la basse ville d'Ottawa via Carlsbad
Spring. A la fin des annees 1960, les
Embrunois delaissent la route 31 au profit
du rang Saint-Guillaume maintenant pave.
D'au tres s'y renden t par Russell et Edwards.
A partir de 1975, tous se rallient ala 417, la
nouvelle autoroute Ottawa-Montreal qui
passe a proximite du village.

Les ponls

La riviere Castor divise Ie village et la
paroisse d'Embrun en deux parties. Si la
section situee du cote nord du cours d'eau a
probablemen tete la premiere a se develop
per, la partie sud est egalement tres
ancienne. Deja sur une carte de 1862, on
distingue des habitations qui s'echelonnent
Ie long du rang Saint-Jacques et sur la rive
sud de la riviere. La tres grande majori te
des commerces et des services etan t situee
du cote nord, il a donc fallu tres tot relier
les deux rives de la Castor afin d'offrir un
service equi ta ble a tou te la popula tion de la
paroisse.

Le pont du rang Saint-Jacques, que tout
Ie monde appelle Ie pont du village, est Ie
plus ancien de la paroisse. 11 est toutefois
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impossible de retracer son origine. En 1896,
un pont est deja construit a cet endroit mais
ce n'est certes pas Ie premier. Des 1876,
[orsqu'il est question de reconstruire !'eglise,
on envisage la possibilite de la batir sur Ie
cote sud de la riviere. II est donc logique de
croire que, des cette epoque, il existait un
moyen de communiquer entre les deux
rives. De plus, une photographie, dont la
date precise est inconnue mais qui fut
certainement prise entre 1891 et 1896,
montre un vieux pont de bois acet endroit.
D'apres Ie plan du village de 1902, un pont
de bois enjambe alors la riviere. Vers 1907,
il est remplace par un pont de fer qui a
peut-etre existe jusqu'au printemps de 1946
alors que la debacle emporte Ie pont du
village. Le nouveau pont qui est erige suite a
ce desastre, dessert les gens du village
jusqu'en 1976 alors qu'il est rem place par Ie
pon tact ue I.

Quatre autres ponts relient actuelle
ment les rives nord et sud de la Castor dans
les Ii mites de la paroisse. Le pont du rang
Saint-Joseph peut dater de 1915. Avant
cette date, les colons habitant la rive sud
devaient emprunter des « chemins de neu f
milles »8 ou les chemins de ferme des
families Nadeau et Grignon, aujourd'hui !e
parc des Mousquetaires et la terre de la
famille Lanois, pour venir traverser au pont
du village. II est aussi possible qu'il ait existe

176

a cet endroit, un pont flottant en ete et un
pont de glace en hiver. Chose certaine, a
partir de 1928, Ie rang Saint-Joseph possede
son pont. Ce pont en acier a fait place a un
pont plus moderne en 1979.

Le pont du rang Sainte-Marie a la
particularite d'etre situe precisement au
confluent des rivieres Castor et Castor de
J'Est. Du cote ouest du pont, on aper~oit

deux rivieres alors que du cote est il n'y en a
plus qu'une seule. Un nouveau pont portant
Ie nom du rna ire Gaston Patenaude a He
construit en 1979 pour remplacer rancien
que les gens nommaient Ie pont de
Saint-Onge.

Le pont actuel du rang Sain t-Andre
date de 1937. Massif et construit en acier,
il est Ie dernier exemple de ce genre de
constructions qui surplornbaient autrefois la
rIviere.

Le pont de la Grande Ligne date de
1975. II est construit sur la riviere a Ia
frontiere des cantons de Russell et de
Cambridge. Le premier pont bah a cet
endroit rernonte a une epoque lointaine
puisque deja en 1884, un pont menait a
Longtinville. Ernporte par les glaces en 1938,
il est reconstruit la rnerne annee.

C'~gt dlnsi que tUllS I.. Embrunois appellent le5 chemms de lots qUI

trayer5(>nt Ie C(1nton de I'esl il f'ouest.



A I'ouest de la paroisse, sur I'ancien
chemin qui menait a Russell, un autre pont
traversait autrefois la riviere entre les
concessions IV et V. Abandonne depuis tres
longtemps, il a ete demoli vers 1960. II ne
reste plus que les approches en bois qui
temoignent encore d'un temps ou Ie peuple
ment s'echelonnait, a cet endroit j sur les
deux rives de la Castor.

Le chemin de fer

A la fin du XIXe siecle, j'avenement du
chemin de fer dans Prescott-Russell vient
modifier la vie sociale et economique des
petites paroisses echelonnees Ie long de son
parcours. La popula tion d'Embrun, com ple
tement isolee des grands centres, comprend
tn~s tot ]'importance de voir passer a
proximite du village, une nouvelle voie de
communication qui apparajt comme un
signe de prosperite. Deja en 1879, on
retrouve dans la correspondance du cure
Guillaume, une lettre adressee a Mgr
Duhamel et dans laquelle Ie pasteur
demontre que I'idee d'un chemin de fer a
Embrun a commence agermer dans l'esprit
des gens. La population est meme eventuel
lement prete a voter un bonus pour voir se
realiser ce dessein. Le projet reste toutefois
sans echo.

La fin de 1881 demeure cependant
memorable pour les gens d'Embrun. Pour la
premiere fois, un train passe dans les limites
de leur paroisse. Le Canada Atlantique, qui
s'appellera plus tard Ie Grand Tronc puis Ie
Canadien Na tional et qui relie Mon treal a
Ottawa, traverse Ies villages de Casselman,
Limoges et Vars. Ce chemin de fer, bien qu'il
passe a quelques kilometres d'Embrun, va
tout de meme contribuer au progres et au
bien-etre de tou te la region. Les voyageurs
peuvent maintenant se rendre plus facile
men t et plus rapidement a Ottawa ou
Montreal. Ainsi, les premieres Sceurs Grises
a venir s'etablir aEmbrun en 1887, arrivent
a Sou th Indian par Ie train. Certains com
men;ants, voyant la un signe de progres,
font aussi venir des produits des grands
centres. Mais cette initiative suppose des
deplacements. fI faut aller chercher les
marchandises en voiture a la gare 1a plus
pres Tres souvent, l'etat deplorable des
routes empeche les commen;:ants de faire Ie
trajet, si bien que plusieurs se remettent
a rever a un chemin de fer qui passerait a
I'interieur du village et qui, a ['instar de
Casselman, donnerait a Embrun un essor
considerable.

A cette epoque, Ie village d'Embrun
compte une centaine de maisons echelon
nees Ie long de la riviere et l'activite
commerciale fonctionne au ralenti. Les
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Acciden t ferroviaire

DeraJllemen! d'un tr~in du New York Central pres de la gare d'Embrun en 1927.

1'v/1I1(- C/llirr OiSOrml'lIlIT
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fermiers vendent les produits de leurs
fermes aux chantiers de la coupe du bois ou
les portent en voiture a South Indian et
Ottawa. Un chemin de fer permettrait de
trouver de nouvea ux debouches pour Ies
produits de la ferme. Lorsqu'en 1897, Ja
compagnie Ottawa-New York parle de
construire un chemin de fer reliant Ottawa
et New York, la population d'Embrun
s'emballe et croit pouvoir realiser un vieux
reve. Malgre leur pauvrete relative, Ies gens
votent un bonus de $10 000. aIa compagnie
ferroviaire pour que Ie trace passe pres du
village. Le projet est accepte, en partie grace
au cure Forget qui represente les interets
des Embrunois. La compagnie consent a
accorder de $4. a$6. l'arpent pour Ie terrain
concede pour Ie passage du chemin de fer.
La construction de la nouvelle voie requiert
1'embauche de plusieurs travailleurs locaux.
Tout Ie travail s'execute a I'aide d'attelages
de mules et de chevaux. ne fois completee,
la nouvelle voie ferree traverse la paroisse
entre St-Onge et Embrun. Elle dessert, a
partir d'Ottawa, Hawthorn, RamsayvilIe,
Piperville, Edwards, Pana, Russell, Embrun,
Cambridge, Crysler, Berwick, Finch, New
ington, Northfield, Harrison, Black River,
Cornwall Junction et Cornwall. Embrun
devient un point d'arret important sur la
ligne de chemin de fer qui s'appellera bient6t
Ie New York Central.

Le 5 septem bre 1898, Mgr Duhamel, a
la demande du president de la compagnie
Ottawa-New York M. C.B. Hibbard, vient
benir le nouveau chemin de fer a la gare
d'Embrun. L'inauguration de la voie ferree
fait l'objet d'une manifestation importante;
c'est un evenement heureux pour Ie village
d'Em bruno Plusieurs digni taires assisten t a
la ceremonie. En pI us de Mgr Duhamel et
de M. Hibbard, on retrouve MM . .f.E. Hebert
du Canadien Pacifique, O. Guibord depute
provincial de RusselL O. Durocher maire
d'Ottawa, Ie pere Alexis de Barbezieux
historien, Ie cure Forget et plusieurs pretres
des paroisses avoisinantes et, bien sur, toute
Ia population d'Embrun. L'allocution de
circonstance est prononcee par Ie pere
Alexis de Barbezieux a qui nous devons de
precieux renseignements sur la colonisation
de la region. Une fete champetre marquee
d'un concours de popularite couronne cette
journee.

Le premier agent de la gare est
M. Alfred Larocque. Des la premiere annee
de service, un acciden t ferroviaire a
proximite d'Embrun cause la mort des deux
ingenieurs du train.

Avec I'avenement du train, la paroisse
est dotee d'un moyen de transport efficace,
d'un systeme de telegraphie et d'une recep
tion reguliere de son courrier. Au debut, les
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commerc;ants utilisent Ie train pour expedier
des animaux et des produits agricoles mais,
peu a peu, ils se mettent a importer des
denrees. Deux grands hangars sont cons
truits a cette fin pres de la voie ferree des
1902. Pendant la Deuxieme Guerre mondiale,
les cultivateurs achetent collectivement et
en grande q uantite, certains produits tels Ie
ble de l'Ouest et le sucre qu'ils dechargent
eux-memes des convois. C'est Ie debut du
mouvement cooperatif a Embrun. Vers la
meme epoque M. Noel Desrosiers remplace
M. Emile Blais a titre d'agent de la gare.

Si Ie train contribue largement au
progres economique de la paroisse, il
conditionne tout aussi etroitement la vie
sociale. On peut maintenant recevoir ou
visiter des parents et des amis dans Ies
'illes les plus eloignees, ou tout simplement

se permettre une petite balade en train. On
monte a bord du train a Embrun et on en
descend quelques villages plus loin; puis on
reprend un train qui passe en sens inverse
pou r Ie retour. Quand on ne peut se
permettre une telle extravagance, on
s'amuse a regarder passer Ie train.

Elle serait longue la liste des evenements
heureux et malheureux qui se rattachent
au New York Central. Pendant plusieurs
annees, Ie chemin de fer sera Ie fidele temoin
de l'evolution et du progres du village. Qu'iI
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suffise de mentionner qu'il a inaugure, a
Embrun, une ere de prosperite; c'est cette
prosperite qui causera d'ailleurs la perte du
chemin de fer. Durant les annees 1920, la
compagnie rencontre deja des difficultes en
raison de la pourriture hative des traverses.
En 1922, les ouvriers remplacent Ie bois de
cedre par de ]'epinette blanche mais sans
succes puisqu'en 1924 ils doiven t poser de
nou veUes traverses en erable et en chene
trempees dans de la creosote. Ces couts
s'averent exorbitants pour Ie New York
Central. Le deraillement de 1927 s'ajoute
a la situation difficile. Les annees 1940
laissen t presager un sombre avenir. Depuis
1898, Ie train assure une liaison reguliere
en tre Embrun et les grands centres mais
1'utilisation de plus en plus frequente de
I'automobile, I'instauration d'un service
d'autobus vers Ottawa et surtout Ie recours
aux camions pour Ie transport des mar
chandises, opposent une si vive concurrence
au chemin de fer, qu'en 1939, la compagnie
se voit dans l'obligation de retirer deux
trains de son horaire. En 1951, elle aban
donne son service pour la premiere fois du
16 aout au 22 septembre. Al'ete de 1952, les
trains sont de nouveau arretes du mois
d'avril jusqu'a I'automne. La poste est alors
acheminee par camion. Deux ans plus tard,
la compagnie suspend son service de
voyageurs. Finalement, Ie 14 fevrier 1957,
Ie dernier train du New York Central quitte



La gaTe d'Embrun

En 1Q 61, cette gare flit demenagee dU 24 de 1.1 rue Bourassa pOUT eire l'onvertie en residence pnvee Sa construction d,\te de
1897 et elle a dessen,! 1.1 populalion d'Embrun jusqu'en 1957
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Ottawa a 15h30. Ce convoi de marchandise,
tire par une locomotive de 1600 chevaux
vapeur, fait escale a chaque petite gare,
main tenant desaffectee, ou une foule
melancolique est venue lui faire ses adieux.
A chaque arret, Ie chef de gare remet au
conducteur du train les papiers officiels. II
fait nuit lorsque Ie train atteint finalement
Cornwall ou il est accueilli par des curieux
et des journalistes venus immortaliser la
fin d'une epoque. Le lendemain, la compagnie
remet sa charte et discontinue definitive
ment toute operation. Cette meme annee
1957, Ie Canadien Nationat qui a fait
l'acquisi tion du New York Cen tral, enleve
les rails et demolit les ponts. La gare, dernier
vestige de I'existence du New York Central
a Embrun, est demenagee en 1961 au 24
de la rue Bourassa pour etre convertie en
residence.

La ligne de chemin de fer New York
Central n'aura fonctionne qu'une soixan
taine d'annees; pourtan tIes plus ages en
parlent encore avec nostalgie, presqu'avec
tendresse. C'est une histoire bien singuliere
que Ie passage de ce chemin de fer aEmbrun.
De ce passage, il ne reste plus gu'un sen tier
borde d'arbres qui traverse la paroisse. Ce
trace, ancienne propriete du Canadien
National et de la compagnie Bell Telephone,
a ete acquis par la Municipalite du canton
de Russell et transforme en piste de ski de
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fond en hiver et en circuit pour bicycJette
en ete. A cette heureuse initiative, s'ajoute
l'acquisition de la plus ancienne gare du
New York Central en sol canadien. La vieille
gare de Berwick a ete transportee a Embrun
ou elle sera restauree et installee Ie long de
l'ancienne voie Ferree. Elle sera amenagee
en musee ferroviaire, temoin d'une epoque
que les moins de 25 ans n'ont pas connue.

La poste

C'est surement dans la plus grande joie
que les colons d'Embrun re<;oivent du
courrier pour la premiere foist Ie 1er
novembre 1858. La peti te colonie, eloignee
de tout, n'a guere d'autres communications
avec I'exterieur que ces lettres qui provien
nent de parents et d'amis du Bas-Canada.
On imagine Ie bonheur de ces braves gens
d'avoir de leurs nouvelles.

On connalt assez mal Ie parcours que
suit la poste pour se rendre jw;qu'a Embrun
acette epoque. Elle parvient, on Ie suppose,
par la riviere et par les humbles sen tiers
qui traversent la foret. II semble que de!O
contrats etaient alloues a des particuliers
pour transporter Ie courrier d'un village a
I'autre. Ainsi, on a pu retracer Ie contrat de
M. Charles Larose, un pionnier d'Embrun.
Du 1er novembre 1858 au 31 octobre 1862,



Le bureau de poste

eel edifICe serVa,t de bure,)u de poste et de centrallelephonique aV,1n1 1932. A la drOile de la photo, on remarque Ie magaSln
Maheu et ,\ la gauche, rhotel de M. Debonville.
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M. Larose porte la malle a cneval jusqu'a
Russell une fois par semaine. Le trajet prend
une heure et lui rapporte $26. par annee. 9

M. Lachapelle, qui Ie remplace en 1862
eHectue Ie parcours deux fois par semaine a
raison de $0.36 du voyage. En 1863,
M. Larochelle, Ie premier maitre de poste
d'Embrun, cede son poste a M. Joseph
Lalonde, un homme influent de la place.
Celui-ci conserve son emploi jusqu'a sa mort
en 1893. II sera remplace par M. S. Goulet
jusqu'en 1895.

Avec l'avenement du Grand Tronc en
1881, la poste arrive quotidiennemen t a
Limoges par Ie chemin de fer. A cette
epoque, iI en coute $0.09 pour expedier
une Jettre d'une demi-once a moins de
100 kilometres. Au-dela de cette distance,
il faut payer a nouveau. La poste se paye
alors sur reception du courrier. Les
journaux, qui sont tres rares et tres
apprecies puisqu'ils sont passes de voisins
en voisins, sont toutefois expedies gratuite
ment. 10 De Limoges, des postil1ons, dont
M. Cyprien La tremouille, acheminen t Ie
courrier a cheval jusqu'aux diHerents
bureaux de poste de la paroisse. A partir
de 1898, Ie New York Central permet une
reception quotidienne et reguliere du
courrier a Embrun. Avec ce chemin de fer,
Ie service de la poste s'ameliore sensible
ment. Le courrier est amene quatre fois par
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jour par les trains 60, 61, 62 et 63 qui
entrent en gare a 8h51, 10h14, 17h25 et
18h22. A bord du train, un maitre de poste
trie immediatement les lettn's qui sont
distribuees tou t Ie long du parcours. Des
con trats son t aussi donnes ades Em brunois
qui sont charges d'aller chercher Ie courrier
a la gare et de I'acneminer aux diHerents
bureaux de poste de la paroisse. Ainsi, au
debut du siecle, Mme Albina Bourgie
apporte la malle en charette aux succursales
de la region.

Ces succursales sont reparties dans les
principaux rangs de la paroisse. Deja en
1910, Ie secteur d'Embrun en compte cinq :
Longtinville, dans la Grande Ligne qui
separe les cantons de Russell et de
Cambridge, ouvre ses portes Ie 1er octobre
1884; St-Onge, a I'ouest du village, Ie 1er
juillet 1886; Cambridge, dans Ie rang Saint
Edouard, Ie 1er juin 1903; Forget, dans Ie
rang Sainte-Marie, Ie 1er mai 1904 et
Brisson, dans Je rang Saint-Guillaume, Ie 1er
septem bre 1907. Tou tefois, un service
mieux organise de distribution du courrier
dans la campagne entralnera bien tot la
fermeture de la plupart de ces succursales.
L'apparition des bOltes rura!es a domicile,

Ontario. 5l'S~IOIIIJAJ P.lllnS, 1859 Returll of illl new contracts
entered Into In the Kingston Division
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en particulier, force la fermeture du bureau
de Cambridge Ie 24 mai 1915, de Forget Ie
15 janvier 1916, de Longtinville Ie 9 avril
1917 et de Brisson Ie 31 janvier 1918.

De 1895 a 1956, M. Joseph Bruyere et
son fils Pierre seront les deux seuls mal:tres
de poste. Cette demiere annee marque
d'ailleurs un tournant dans I'histoire des
postes a Embrun. Le chemin de fer ayant
cesse toute activite, le courrier arrive
dorenavant par camion, deux fois par jour,
de Cornwall et d'Ottawa. Mme Solan e
Ga ne devient alors !a premiere mal:tresse
deposte.

Le 24 JUJn 1964, apres avoir connu
plusieurs domiciles et subi deux incendies
en 1932 et en 1963, un nouveau bureau de
poste ouvre ses portes dans un edifice neuf
situe en face de l'eglise. Des bureaux ruraux,
seul celui de St-Onge reste encore ouvert.
II continuera a desservir la population
habitant la section ouest du village jusqu'en
1970. A partir de cette date, tous les
residen ts du village son t desservis par Ie
bureau central. Les gens de St-Onge qui Ie
desirent peuvent toutefois recevoir leur
courrier grace a des bOltes-groupes et ceux
de la campagne par I'intermediaire d'un
service de distribution a domicile. II semble
bien loin Ie temps ou la poste arrivait en
voiture de L'Orignal deux fois par semaine.

Aujourd'hui, elle parvient d'Ottawa en
camion, deux fois par jour. Le village
d'Embrun possede un bureau de poste semi
urbain en plein essor qui dessert 700 clients
dans Ie village et 334 autres repartis sur
deux routes rurales.

Le telephone

La compagnie de telephone Bell du
Canada fut juridiquement constituee Ie
29 avril 1880. A la fin de I'annee, la jeune
entreprise avait deja ouvert 32 centraux et
agences et installe plus de 5000 kilometres
de fil telephonique en Ontario et au
Quebec. L'histoire du telephone dans
Prescott-Russell commence a Hawkesbury
en 1887. En raison de sa position strategique
a mi-chemin entre Montreal et Ottawa, ce
cen tre etai t deven u un pos te de veri fica tion
relatif au depistage des difficultes de trans
mission de la Jigne reliant ces deux grandes
villes. Trois ans plus tard, M. Costello, un
marchand general, devenait I'agent local. Un
tableau comportant 47 commutateurs pour
lignes interurbaines etait installe dans son
magasin. Le public pouvait utiJiser cet outil
lage une heure par jour, soit de 7h a 8h du
matin. l1

La premiere ligne telephonique a

" L. llrJuh. "I'. cd . P 103·104
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Embrun date de 1902. La pose de cette ligne,
qui relie Ie viJlage d'Embrun a celui de
Russell, donne, une fois de plus, l'occasion
aux Embrunois de se montrer genereux en
assumant eux-memes les depenses qu'en
tralne l'installation des poteaux. L'outillage
est compose de leviers de fee de pelles, de
pioches, de grappins a billes et de perches.
Chaque homme a un seau contenant son
repas quid prend en bordure de la route.
Selon la politique de la compagnie, Ie contre
maItre n'a ni de commis ni de contremaltres
adjoints si bien qu'il doit Jui-meme inscrire
les heures de travait payer les hommes et
voir au transport des poteaux. Cette Jigne
comprend 10 kilometres de poteaux et 11
kilometres de fil de fer no 9. Une fois les
travaux termines, Embrun devient une
succursale de RusselL un appareil tele
phonique est instaJle au village, mais Jes
appels interurbains doivent etre achemines
via Je central de Russell. Le poste telephoni
que public d'Embrun est ouvert de 6h a 21h
tous les jours, y compris les jours feries.

L'annuaire du mois de mars 1903 de la
region de l'Est de l'Ontario mentionne deux
postes publics a Embrun qui sont operes
par O. Dufort a la gare et J. Bruyere au
bureau de poste. En 1906, en plus de ces
deux postes publics, Ie village compte aussi
cinq abonnes desservis par Ie central de
Russell. Ce sont MM. Joseph Bruyere
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marchand, Jerry Brisson proprietaire d'un
four a chaux, Emile Guerin, Antoine
Paquette transporteur et Cyprien St-Onge
marchand.

Le premier central d'Embrun est
inaugure en decembre 1909. L'annuaire de
mars 1910 pour la region de l'Est de
liOn tario comprend les abonnes suivants :
C.H. Brisson boucher et vendeur de foin,
J. Brisson bureau, T.R. Bruyere cordonnier
et epicier, A. Chevrier medecin, H.A. Dupuis
ferblantier et quincaillier, T. Emard hoteliee
J.-U. Forget cure, P.E. Guerin agent
F.J. Larocque marchand it St-Onge, Legault
et Liboiron tail leur et barbiee J.N. Levesque
fromager, L. Maheu marchand, L. Menard
fromager, la gare d'Embrun, A. Paquette
agent d'assurance et la Traders Bank du
Canada.

Le 22 janvJer 1912, M. Pierre C. Bruyere
remplace M. Emile J. Menard au poste de
gerant du central telephonique. Il occupera
ce poste jusqu'a sa retraite en 1951. En 1920,
Embrun compte 145 abonnes. Le 200e
appareil est installe en 1924.

Bien que la crise economique provoque
une baisse du nombre des appareils teJe
phoniques, la pire epreuve est encore a
venir. En septembre 1932, un incendie qui
debute it l'hotel Debonville, situe a cote du



central, rase entierement celui-ci. Toutefois,
l'interruption du service ne dure que
quelques heures. Un reportage paru dans la
revue Blue Bell, publiee par Bell Canada en
novembre 1932, raconte les demarches
entreprises par la compagnie pour retablir
Ie service. Voici la traduction de ce compte
rendu :

Le feu a (tabord ele aperpt par M. Gerald
Bruyere qui dormaif da/1s une ehambre
aliena nil' aU cenfrallelephonique, M, Bruyere
reveilla immedialemenl son perl' M. Pierre
Bruyere 1'1 louie la famille qui habilaiJ dans
Ie meme immeuble. 11 lelephol1a ensuile aux
pompiers volonlaires d'Embrun. Ceux-ei, avec
/'aide de M. Pierre Bruyere, ne perdirenl pas
de temps ef lranspor/henf aussi/ol /ous 11'5

dossiers du Bell Telephone ef du bureau de
posle rl la banque, de I'aufre e8fe de la rue.
Le feu faisail eclaler 11'5 vilres lorsque
M, Pierre Bruyere fil un dernier appel pour
aver/ir M. Davidson, Ie s~lrinlendanl du
dis/ricl, qu'it n'y avail plus aucune chance de
Sfluver I'edif'ice, Ce dernier avisa quelques
hommes qui revenaienf de chez M. Simpson.
MM. Davidson 1'/ Wood arriverenJ Ii Embrun
a4h30 du malin pour eonsJafer la deslruc/ion
du een/ral felepllOnique, de deux magasills,
deux residences ainsi que de I'enfrepal de la
compagnie Bel/. Lorsque M. Richardson, Ie
surinlendan/ de la conslruc/ion fUI informe de
la silualion, il depecha sur II'S lieux tine equipe
d'hommes ef foul Ie ma/eriel necessalre aux
reparations d·urgerlce.

A 8h du malin, 11'5 lignes etaien/ reJablies e!
en operalion a parlir d'un edifice /emporaire.
A 17 h, /ous 11'5 po/en ux 1'1 les fils aeriens
etaien/ en place. A 8h Ie lendemain malin, Ie
lableau !emporaire arrivail de Man/real 1'1
elai! inslalle. Puis, avec une rapidile
incroyable, 11'5 employes eompleterelll 11'5

ra((o rdemenls si bien qu 'n 1 7h, 75% des
lignes haien! en service, Le lundi suivalll, loul
fondionnai! normflJemenl a Embrllrl. 12

En 1945, Ie se rvice te lephoniq ue
entreprend une remontee mais ce n'est
qu'en 1950 que Ie nombre des abonnes
atteint a nouveau Ie nombre de 200. En
janvier 1960, la compagnie de telephone Bell
du Canada fait l'acquisition d'un terrain au
18 de la rue Saint-lean-Baptiste afin d'y
construire un central entierement auto
matique. La composition «tous chiffres»
est introduite it compter du 16 aout 1964.
Le 1000e appareil de telephone est installe a
Embrun en 1972 et Ie 2000e en 1977, Le 21
octobre 1978, les abonnes d'Embrun sont les
premiers residents du Canada it etre
desservis par Ie central it autocommutateur
numerique OMS-10. En decembre 1979, i1
y avait 2391 appareils relies au central
telephonique d'Embrun.l J

Il BI\) Bell. nov~mbre 1932 D'opr;,; I'Mllele du DrOll du 17 ;eplembre
1932 Mi.; cite au chapllre IV. M. Pierre Bruy;,re ;,tail ab;enl lor; de
I'incendll'

U Service hi;torique de Bell Can.da. Monlr;,.1
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Chapitre VIII

L'industrie et Ie commerce

Comme bien d'autres villages qui gravitent
autour d'un grand centre de peuple

ment l 1'age d'or de I'industrie et du
commerce aEmbrun n/est pas dans l'avenir
mais bien dans Ie passe. La comparaison des
donnees de 1902 et de 1980 revEde que
I'activite industrielle dans la localite etait
beaucoup plus developpee au debut du siecle
qu'elle ne I'est main tenant. Bien sur,
beaucoup de ces petites industries qui
existaient a I'epoque n/auraient plus leur
raison d/etre de nos jours. C'est Ie cas
notamment des voituriers et des selliers. II
n l en demeure pas moins que d'a u tres
entreprises comme les carrieres de pierre,
Ies fromageries et les briqueteries qui
engendraient beaucoup d'emplois au debut
du siecle et qui repondent encore a un
besoin, sont maintenant disparues. Les
grandes voies de communication qui relient
Embrun a Ottawa et I'absence de quelques
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services essen tiers a I'im plan ta tion des
grandes industries ont certainement joue un
role determinant dans ce declin.

Les fourrures

Comme en temoigne Ie nom de Ja
riviere et celui que portaient les habitants
du village ava nt 1857, la premiere activite
commerciale de la region fut celie de la
fourrure au XVIIJe siecle. Les coureurs de
bois de la compagnie de la Baie d'Hudson et
de la compagnie du Nord-Ouest parcourent
alors les rives de la riviere Castor a Ja
recherche des precieuses pelleteries qu'ils
apportent aux postes de la compagnie. A
l'epoque ou ce commerce atteint un sommet,
la region n'est pas encore peuplee de fa~on

permanente. On peut cependant soup~on

ner ces trafiquants d/avoir revele aux futurs



colons les ressources du territoire. A
l'arrivee des premiers habitants, au debut du
XIXe siecle, Ie commerce des fourrures
n'est deja plus qu'un souvenir. Les chasseurs
et les trappeurs ont depeuple de fac;on
intensive Ie territoire de ces precieux
animaux. Le recensement de 1871 rapporte
d'ailleurs que Ie canton de Russell n'a
produit aucune peau de castor. 1 Selon
certains temoignages, depuis quelques
annees, les castors sont toutefois revenus
habiter leur ancien domaine.

Le bois

Tous les arpenteurs qui ont fait Ie
reJeve de la region d'Embrun vers 1820,
s'entendent pour denigrer la valeur agricole
des terres. Trop basses, elles sont mal
drainees et forment de nombreux marecages
impropres a Ja culture. Cependant, Jorsque
Ie colonel Archibald McDonell de Cornwall
remonte la Castor pour s/etablir a Metcalfe
en 18271 il note la quantite importante de
beaux chenes d'excellente qualite qui
bordent la riviere. II n'en faut pas plus pour
donner naissance a la premiere veritable
industrie d'Embrun, Ie bois.

Cette ind ustrie a connu un essor
considerable au Canada dans la premiere
moitie du XIXe siecle. Privee de ses

ressources en bois par Ie blocus continental
etabli par Napoleon, l'Angleterre exige de
ses.. colonies qu'elles pourvoient a ses
besoins. En raison de la situation politique
europeenne, le Canada, ce vaste pays
pratiquement couvert de forets, devient
done rapidement une source d/approvision
nement pour la metropole. La riviere Castor
a joue un role important dans la naissance de
cette industrie dans la region. Arepoque ou
la demande en bois equarri est encore tres
faible l les colons coupent Ie bois en billes
qu'i1s jettent a la riviere. II ya apeine 50 ans,
M. Parfait Brisson enlevait encore de ces
billes restees prises dans la riviere. Via cette
route fluviale l Ie bois atteint la Petite
Nation-du-Sud l la riviere Outaouais, puis
Montreal et Quebec. De la, il est charge a
bord des navires pour etre expedie en
Angleterre. Au debut, l'expJoitation se fait
surtout vers 1(\ tete des nombreux embran
chements de la riviere. Ces ramifications
s'approchent a quelques kilometres seule
ment de la riviere Rideau. Pourtant, pendant
plusieurs annees, les commerc;ants ont
preferE? acheminer leur bois destine a
l'exportation via la riviere Castor plut6t que
la Rideau (oupee de nombreux rapides qui
rendaient Ie f10ttage difficile. Ce role de Ja
riviere Castor au tout debut de I/exploitation
forestiere dans l'Outaouais est encore mat

APC, Receo,emeol du Caoada. 1871
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connu et merite certainement une etude
plus approfondie.

L'exploitation forestiere commerciale
sur une haute echelle est de courte duree
dans la region d'Embrun. Apres quelques
annees, la reserve d'arbres propres a la
production de bois equarri, qui est de plus
en plus en demande, s'epuise rapidement
Mieux pourvues et mieux organisees, les
regions au-dela de Hull et d'Ottawa
prennent l'initiative de ce commerce. Vers
1850, a !'arrivee des premiers colons
canadiens-fran<;ais dans la region, I'industrie
forestiere n'a plus qu'un caractere local.
Bien sur, Ie bois fIotte toujours sur la
Castor, mais il est maintenant destine aux
scieries situees sur la Petite-Nation-du-Sud.
A mesure que la reserve de bois recule a
I'interieur des terres et que de nouveaux
centres comme Embrun se developpent, les
scieries remontent le cours des rivieres. On
en rencontre d'abord a Hawkesbury,
Plantagenet, Jessop's Falls et Casselman
puis a Embrun sur la Castor. Le drainage
des terres par les habitants et par Ie gou
vernement provincial a surement contribue
a la construction de nou velles scieries dans
la region. Si on en croit une petition de
1812, Ie sol etait tellement plat et les rives
de la Castor si peu elevees a cette epoque,
que les barrages des moulins inondaient du
me me coup une tres grande superficie d u
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territoire. 2 Dans les annees 1370, grace aux
correctifs apportes a cette situation, la
region d'Embrun compte deja deux moulins
a farine et quatre scieries dont celle de
M. Antoine Carriere situee sur Ie lot 4,
concession X et celle de M. Joseph Lalonde.
Cette derniere entreprise est si prospere,
que son proprietaire possede la moitie du
village. J L'explosion de la chaudiere de ce
moulin fait trois morts Ie 28 septembre
1892.

L'industrie du bois, a l'epoque, a aussi
des effets second aires sur Ja population
d'Embrun Les chantiers voisins sont une
source d'emplois importante pour les jeunes
qui s'engagent Ou com me bucherons ou
comme draveurs. lis partent a I'automne et
ne reviennent qu'au printemps suivant. Les
salaires varient entre $10. et $30. par mois,
loge, nourri et transporte. De plus, les
fermiers comptent sur les besoins de ces
chantiers pour ecouler leurs surplus de
production agricole.

Lorsque les chan tiers ferment ou qu'ils
deviennent trop eloignes pour que les
agricul teurs puissen t y ex pedier leu rs
surplus, !a ville d'Ottawa prend la releve.

Til,. jr':lnw/ of 11:, Lt·g.~!a'll'(> II~Sf'It:l,.!: t" IlpJI.r Calurl/ri. vol J,
On lariO Archives. Toronto. 1912. p 46.
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Alors en pleine croissance, la capitale a un
besoin pressant de bois et de nourriture
pour sa population et de fourrage pour ses
animaux. Des quan tites importantes de
denn~es et de bois de chauffage prennen t
alars Ia direction de la ville. Ce commerce
prendra fin vers 1885 avec I'apparition du
charbon. Un evenement peu commun et qui
est tout a I'nonneur des Embrunois est
d'ailleurs relie a l'industrie du bois. A la fin
de janvier 1878, les classes pauvres
d'Ottawa sont aux prises avec la faim et Ie
froid. Le cure Guillaume d'Embrun decide
alors d'organiser une expedition pour porter
secours a ces gens dans Ie besoin. Le 31
janvier, les fermiers d'Embrun partent avec
leurs traineaux charges de 80 cordes de
bois destine aux pauvres de la capitale. Le
geste charitable de ces colons souleve la joie
de la population de la ville. En temoignage
de leur gratitude, i1s invitent les gens
d'Embrun a dIner et a assister a une
representation theatrale. 4

La potasse

Une industrie qui fut tres populaire a
Embrun est celie de la potasse. Cette
industrie est generalernent associee a la
periode de defrichement d'une region
puisque, les routes permettant la vente et
I'exportation du bois n'existant pas encore,

ce bois n'a aucune valeur. Pendant plusieurs
annees, la potasse sera la seule ressource
negociabIe du colon. Si sa fabrication est peu
compliquee, elle exige toutefois beaucoup
d'energie. Le colon doit transporter ou tirer
d'enormes billes d'orme ou de frene qu'it
dispose en forme de bucher. Apres les a voir
fait bruler t il met les cendres a bouillir dans
d'immenses chaudieres pour obtenir une
premiere lessive. Quelques-unes de ces
chaudieres existent toujours a Embrun. En
s'evaporant, cette lessive donne le salin ou
gros se! noir. La derniere etape consiste a
faire cuire ce salin a pIusieurs reprises pour
obtenir la potasse. Le produit fini sert, entre
autres et principalement, a la fabrication de
sa von doux. De 15 arpents de defrichement,
Ie colon tire environ 7 barils de potasse pour
une valeur totaIe de $150. Ce produit est
generalement echange contre les provisions
les plus necessaires aIa survie. Au debut du
XXe siecle, cette industrie est completement
disparue d'Embrun.

Les fromageries

Au debu t des annees 1880, Embrun a
atteint un niveau de developpement
respectable. AJors que 20 ans plus tot le
village ne possedai t que trois commerces,

.} Bon ...~, T/ i .' O!/r1U.lil CC1j{lrl1,' a ir:,J,··n".: y:"d( II' U:t .~'ll!:(""I/ (.'"pll,l!.
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soit la forge de M. Luc Ducharme et les
magasins de tissus de Mesdames Delima
Gagnon et Marguerite Sabourin, en 1881, la
localite compte quatre marchands qui sont
MM. Theophile Lachapelle, Louis Goulet et
Joseph et Augustin Lalonde, deux cordon
niers (0. Pitre et Charles Bodin), trois
forgerons (Louis Poupart, Luc Ducharme et
Calixte Gravellet un boucher (Narcisse
LatremouilleL deux selliers (Ulrick Lemieux
et Seigfroid LapalmeL un boulanger
(Cesaire Pelletier) et un meunier (An toine
Carriere). Les annees 1880 sont toutefois
cruciales pour 1a population embrunoise en
raison de l'evolution de la situation
economique.

Vers 1885, l'industrie forestiere est
encore en pleine activite dans 1'0utaouais
mais l'exploitation intensive des reserves
a fait que les chantiers sont desormais
tellement eloignes, qu'ils ne servent plus
de debouches a la production agricole
d'Embrun. A la recherche de nouvelles
sources de revenus, les agriculteurs locaux
se Iancent alors dans l'industrie laitiere.
Cette innovation coincide d'ailleurs avec
I'apparition du chemin de fer dans la region.
Toutefois, malgre ce nouveau mode de
transport qui facilite la mise en marche des
produits, il est encore impossible d'exporter
Ie lait frais vers les grands centres. Les
producteurs locaux doivent done trouver
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sur place, un derive du lait qui soit expor
table tout en conservant sa qualite. On
assiste alors a la naissance des fromageries
qui deviendront I'une des industries les
plus pros peres d'Embrun et qui permettront
au village de se developper pendant plus
d'un demi-siecle.

Nous ne connaissons pas }'annee
d'ouverture de la premiere fromagerie
d'Embrun. Selon Ie recensement de 1871,
Ies fromageries n'existent pas encore acette
epoque puisque la population entiere du
canton de RusseH ne produit que 54 kilos de
from age cette annee-Ia. s ]1 s'agit evidem
ment d'une production artisanale qui ne
repond qu'aux besoins domestiques. Le
recensement nominatif de 1881 ne fait etat,
non plus, d'aucun fromager dans la
paroisse6 . Par contre, une liste de Ja popula
tion d'Embrun de 1895 indique deux
fromageries a St-Onge tandis qu'un plan du
village de 1902 en montre une autre situee a
]'actueJ numero 341 de la rue Notre-Dame.
Ces « factries", comme on les appelait,
auraient done fait leur apparition dans les
annees 1880. D'apres Ie cure Forget, qui a
redige son histoire d'Embrun en 1909, la
paroisse compte alors 11 fromageries. M.
Louis Menard en possede trois et M. Noe
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Levesque deux. Les autres sont la propriete
de MM. Parfait Brisson, Cyprien St-Onge,
Orner Maheu, W. Eager, D. Racine et
W. Fraser. Au total, ces entreprises
rapportent aEmbrun la somme de $12 000.7

A cette epoque, chaque producteur doit
livrer quotidiennemen t sauf Ie dimanche,
son lait a la fromagerie la plus pres 8 Les
moyens de transport etant encore tres lents,
il est importan t que cette livraison s'effectue
rapidemen t, sans perte de temps pour Ie
cultivateur. C'est la raison pour laquelle on
assiste a I'ouvertu re de fromageries dans
tous les coins de la paroisse. En 1925,
Embrun compte huit de ces entreprises
situees dans les rangs Saint-Guillaume,
Saint-Andre, Saint-Augustin, Saint-Joseph,
Saint-Thomas et a Longtinville, Forget et
St-Onge. Generalement, on retrouve pres
de ces entreprises une ecole rurale et un
magasin generaL Les fromageries sont en
operation du mois d'avril au mois de
novembre, I'hiver etant reserve a faire de la
mouture pour les animaux.

Avant Ies annees 1920, it n'existait
aucun controle sur la qualite du lait que les
cultivateurs acheminaient a la fromagerie.
Cest Ie produit fini, Ie fromage, qui faisait
alors l'objet d'une verification de Ja part des
inspecteurs gouvernementaux. M. Guillaume
Emard, un ancien fromager d'Embrun,

raconte qu'on trouvait meme des chats
noyes dans les bidons. Vers 1925 toutefois,
Ie gouvernement impose Ie test de tubercu
lose pour toutes les vaches laitieres. En
principe, les producteurs laitiers acceptent
bien cette nouvelle loi mais plusieurs
craignent de perdre des revenus importants
si Ie test est administre au printemps. II faut
se rappeJer, quia l'epoque, les cultivateurs
ne trayaient pas leurs vaches en hiver a
l'exception de une ou deux pour la consom
mation domestique. Diverses raisons sont a
I'origine de cette pratique. Entre autres, il
faut noter que Ies vaches velaient generale
ment au printemps parce qu'i] etait moins
risque d'elever un veau en ete au grand aie
a la chaleur et avec de la nourriture fralche;
de plus, la quantite et la qualite du lait
d'hiver etaient inferieures a celles du lait
d'ete; finalement, parce que plusieurs culti
vateurs profitaient de l'accalmie hivernale
pour s'engager dans les chan tiers forestiers
voisins ou pour pratiquer un metier pouvant
rapporter un revenu supplementaire, on
tentait de reduire au minimum les travaux
de la ferme durant cette saison. Ainsi, en
faisant subir Ie test de tubercuIose au
printemps, les agriculteurs couraient donc Ie
risque de nourrir inutilement une ou
p[usieurs vaches durant tout I'hiver pour

) -Il fmgel. l'p uf. P 1]2
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les faire tuer au printemps si elles etaient
atteintes de la maladie. Grace a I'influence
du cure Forget, les cultivateurs d'Embrun
obtiennen t finalemen t que I'analyse soit
faite a I'automne, apres Ia saison de produc
tion laitiere.

Chaque fromager possede aJors son
propre vendeur qui est habituellemen t un
cultivateur des environs. Ce representant
veille a la mise en marche des produits qui
sont exportes par Ie train vers Jes grands
centres comme Montreal et me me jusqu'en
Angleterre. Ce sont d'ailleurs Jes Anglais
qui auraien t appris aux gens d'Embrun a
faire murir Ie fromage.

Au milieu du XXe siecle, Ie comte de
Russell se classe au premier rang des
producteurs de fromage de tout l'Ontario.
Selon un temoignage du depute Gour,
l'industrie semble toutefois en difficulte
en raison de la hausse des cou ts de produc
tion et de la baisse du prix de vente des
produits. A un ami citadin dont Ie salaire
horaire etait de $1.50 et qui se plaignait des
prix du lait et du beurre, Ie depute fit I'offre
suivante: «si tu peux traire, dans une
heure, assez de lait pour rapporter une
valeur de $1.50 de beurre, je te donne la
vache, la chaudiere et la grange avec.,,9
M. Gour ne precise pas qui de lui ou de son
ami a remporte la gageure! C'est vers la
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meme epoque que l'Union des cultivateurs
franco-ontariens participe a Ia creation
d'encheres publiques de fromage. Ces
encans on t pour effet de conserver Ie
monopole de ce commerce entre les mains
des cultivateurs tout en evitant Jes inter
mediaires couteux. Malgre tout, pJusieurs
petites entreprises ferment alors leurs
portes.

Aujourd'hui, au regret de plusieurs, les
petites fromageries de type familial son t
completement disparues d'Embrun. Elles
ont ete absorbees ou simpJement fermees
par les grosses compagnies qui concen tren t
la production aUleurs. La disparition du
chemin de fer en 1957 et !'amelioration du
reseau rou tier ont joue un role importan t
dans Ie dec!in de cette industrie qui a
caracterise Embrun pendant plus d'un demi
siecJe. La production laitiere est aujourd'hui
acheminee directemen t vers les industries
de transformation situees dans Ies grands
centres. Cette production est d'ailleurs a Ia
baisse depuis quelques annees : en 1971, Ie
comte de Russell venait au sixieme rang de
tous les comtes ontariens pour Ia production
laitiere avec un total de 778.55 kilolitres;
en 1978, il etait tombe en seizieme place
avec 53651 kilolitres. 1o



L'hotel Burel

eet hOtel, qUI est "u)ourd'hul I'Hotel du Village, est "un des plus vit'ux commerces d'Embrun Sa fondation est antc<;rieure a
1895

Mml' I/nwldll Blllis
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Cage d'or

La fin du XIXe siecle et Ie debut du XXe
marquent un sommet dans !'histoire de
I'industrie et du commerce a Embrun. Le
village atteint alors un niveau d'auto
suffisance jamais egale par la suite. II est
donc importa n t de s'a ttarder quelques
instants a cette periode pour donner une
description de la vie economique, Certains
des commerces de cette epoque on t survecu
pendant plusieurs annees et meme jusqu'a
nos jours sous un autre proprietaire.

En 1888, Embrun compte 500 habitan ts.
Le village possede alors cinq magasins
generaux qui sont la propriete de Samuel
Goulet (388 Notre-Dame), A. Lalonde (372
Notre-Dame), A. Langlois, Cyprien St-Onge
et Joseph-Didas Sigouin (356 Notre-Dame).
Selon Ie cure Forget, en 1896, ce marchand
est Ie plus prospere du village. Son magasin
occupe alors la moitie de sa residence et il
demande a la fabrique de lui vendre un
terrain de 9 metres de largeur pour eriger
un nouveau magasin (360 Notre-Dame).l1
Le village compte aussi deux forgerons
(J.B. Archambault et Luc Ducharme), trois
cordonniers (c. Baudin/ Joseph Gagne et
H. Robert), trois hoteliers (Simon Breton,
Theophile Lachapelle et N. Lalonde), un
ebeniste (I.S. Lalonde), deux voituriers
(F. Sauriol et Napoleon Fillion) et un
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boulanger (A. Vachon). Le village possede
aussi Ie moulin a moudre et a carder de
Joseph Vezina et la scierie de Joseph
Lalonde.

En 1895 Embrun compte 300 habitants
et St-Onge 160,12 J.B, Archambault/
C. Ba ud in, S. Bre ton, L. Ducha rme/
]. Lalonde, ].S. Lalonde, N. Lalonde/
A. Langlois, H. Robert, C. St-Onge,
A. Vachon et J. Vezina ont alors cesse leurs
activites. Aux noms deja mentionnes il faut
toutefois ajouter ceux des marchands
Treffle Bruyere (349 Notre-Dame), Henri
A. Dupuis (326 Notre-Dame) et Lalonde et
Freres (372 Notre-Dame), ceux des hoteliers
Pierre Burel (399 Notre-Dame), C yprien
St-Onge (Hotel Commercial) et Joseph
St-Onge, du cordonnier D. Pitre, des
bouchers F. Emard et J. Cliche (556 Notre
Dame), du boulanger Isidore Cuerin/ des
forgerons Louis Poupart (404 Notre-Dame)
et Napoleon Deschambault (571 Notre
Dame), du fromager W. Eager, de la
marchande F. Lalonde et de I'entrepreneur
de pompes funebres Urgel Bourgie (10
Sain te-Marie).

En 1897, Ie magasin general de Lalonde
et Freres disparait mais iI est remplace par

AAO. ParOls," d'Embrun

" Union Publishing Cy .• "I' (/1.. 18'15.



Le magasin J.D. Sigouin
Ce magasin e"ista,t deja en 1895 dans une moitie de la "iejlle maison situee au 356 de la rue Notre-Dame. Vers Ja fin du
XIX. siecle, d fUI transfere dans Ie bailment voisin i\U 360 de la rue Notre-Dame. La famille Sigouin a gere I'entreprise
Jusqu·en 1978.
M lMqurs SlgMlin
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celui de Joseph Bruyere (394 Notre-Dame).
Aux noms deja mentionnes pour I'annee
1895, il faut maintenant ajouter ceux du
boucher Mo'ise Menard, du forgeron
Hormidas Marleaux, des charpentiers
Gilbert Emard et Exias Amyot, des hoteliers
Ovila Goulet et Alfred Lafrance, du mac;:on
Ferdinand Dupuis, du journaliste Napoleon
Paul, du fromager Pierre Farrell et du
ferblantier William Dupuis (385 Notre
Dame) d'Embrun et celui du boucher
H. Lemieux de St-Onge.

Deux ans plus tard, en 1899, la
population du village d'Embrun s'eleve a 350
habitants et ceJle de St-Onge a 200. 13

MM. Treffle Bruyere, Mo'ise Menard,
H. Lemieux, F. Lalonde et Urge I Bourgie ont
alors ferme ou vendu leurs entreprises. Par
contre, de nouveaux commerces et de
nouvelles industries ont vu Ie jour. J) s'agit
du magasin general d'Ovila Dufort, du
moulin a farine de Placide Gosselin, du
sellier Joseph Leblanc (405 Notre-Dame),
du boucher Hormidas Gosselin, du fromager
G.N. Marquette, de I'entrepreneur de
pompes funebres Exias Amyot, des marchands
Napoleon Labrosse et Adelard Coulet, du
cordonnier Antoine Lefebvre et de la scierie
de Samuel Seguin (457 Notre-Dame) a
Embrun. St-Onge compte main tenant un
epicier, M. Joseph Leblanc.
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L'annee 1902 est Ie temoin de I'appari
tion de plusieurs nouveaux metiers et
commerces A Embrun, aux noms prece
demment cites, s'ajoutent ceux de 1a
manufacture de planches des freres Amyot
(491 Notre-Dame), de I'hotel de Treffle
Emard (demenage en 1979 sur la rue Blais),
de la meunerie de Marc Goulet, du magasin
de mode de Mme Augustin Lalonde (372
Notre-Dame), de la bijou terie Henri Lapin,
de la forge de Leon Lamaire (500 Notre
Dame), de I'entrepreneur de pompes
funebres Arthur Paquette, du fromager
Joseph Noe Levesques, du moulin a moudre
de Dosithe Rivet (3 l'arriere de chez Henri
D'Aoust), du cordonnier Cleophas Hebert
et du charpentier Ernest Emard. D'apres Ie
plan du village de 1902, il faut ajouter a
cette liste un moulin a bardeaux (331
Notre-Dame) et un vendeu r de machines
aratoires (400 Notre-Dame). A St-Onge, les
magasins generaux de Cyprien La tremouille
(a I'intersection des rangs Sain t-And re et
Saint-Guillaume) et de Joseph St-Onge (5
Sainte-Marie) et la briqueterie Seguin et
Gagnon (pres de l'ancien depotoir) ouvrent
leurs portes. II faut toutefois soustraire de
ce nombre les noms de Joseph Gagne,
Isidore Guerin, D. Pitre, Franc;:ois Sauriol,
Placide Gosselin et Joseph Leblanc d'Embrun
et William Eager et Joseph St-Onge de
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St-Onge qui ont ferme ou vendu leur
commerce.

En 1904, Ie magasin Henri A. Dupuis
devient une quincaillerie, celui de I.-D. Sigouin
passe aux freres du meme nom, Marleau et
Martel (404 Notre-Dame) s'associent dans
I'exploitation d'une forge, Joseph Emard et
Eusebe Amyot son t charpentiers, Joseph
Lavictoire est fromager, Olivier Mailhotte
est marchand, Gedeon Legault est barbier et
J,ean Dubois gere une boutique de forge.
A St-Onge, Jean-Baptiste Bourgie (entre Ie
550 et Ie 556 Notre-Dame) est Ie nouvel
entrepreneur de pompes funebres, C. Hebert
est cordonnier, Eugene Langevin est
marchand alors que Emard et Menard
ouvrent une nouvelle briqueterie (pres du
pont du chemin de fer). La bijou terie Henri
Lapin, Ie moulin a moudre de Dosithe Rivet
et la forge de Louis Poupart cessent d'exister
aEmbrun de meme que [a fromagerie Craig
a St-Onge.

D'apres une lettre de M. Joseph Bruyere
ecrite en 1905, Ie village, qui se compose
alors d'une centaine de mais0l1s, compte
quatre bons magasins, trois boutiques de
forge, un voiturier, un sellier, un barbier et
deux briqueteries. M. Bruyere conclut sa
lettre en disant: «Les temps sont bien
changes, dire que vers cette epoque reculee
nous allions vendre notre grain et foin a

Ottawa et a present nous vendons [e tout
par ici nous avons beaucoup de fromageries
dans cette place et c'est par la manufacture
du fromage que nous faisons en quantite qui
faitla richesse de cette place.• 14

D'apres un annuaire de 1908, Embrun
possede, entre autres, sept magasins, quatre
hOtels, une scierie et deux manufactures de
portes et fenetres. 15

L'annee 1910 marque la fin de l'age d'or
del'industrie et du commerce it Embrun.
Pour des raisons qui ont deja ete mention
nees, Ie village entre alors dans une periode
de difficultes economiques et demographi
ques qui dureront un demi-siecle. L'ceuvre
du cu re Forget arrive donc au bon moment
pour nous donner un dernier apen;u de cette
periode si prospere. Selon Ie cure, les
hommes d'affaires sont alors nombreux
dans la localite. II cite, entre autres,
MM. J.-D. Sigouin, Augustin Lalonde,
Samuel Goulet, Romuald Fillion (394 Notre
Dame) d'Em brun; Leandre Maheu (deme
nage sur la rue Blais en 1979) de la station;
Albert Latn§mouille (561 Notre-Dame) et
A. Larocque (5 Sainte-Marie) de St-Onge;
Omer Maheu et A. Lafrance de Longtinville

(,)().1dd EnL·r~~w!'. Mmes et Rt~:550lJll,.l~S Noms;~ 'n~;"ilrhj"plt'~" :'1('.

,"ll
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John Lovell & Slm. 1908. p 455
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La scierie d'Alphonse Larocque
Cette sciefle elait exploitee au debut du xx. slede. Elle etait si tuee pres de 1,1 f1viere, it rarriere d u 449 de la rue Notre-Dame.
Elle a ferme ses portes vers 1920.

M. Wilfrid Blanchet
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qui tiennent magasin; MM. Treffle Emard
(pont du chemin de fer) et O. Ladouceur
(depotoir) qui sont proprietaires de deux
briqueteries; MM. Gilbert Emard (54 Blais)
et Eusebe Amyot qui sont manufacturiers
de bois; Xavier Seguin qui possede une
scierie; N. Fillion qui est voiturier et
Theophile Lachapelle (386 Notre-Dame),
Pierre Burel et Treffle Emard qui sont
hoteliers. L'hotel Lachapelle en particulier
est un immense edifice de trois etages
comptant 23 chambres. Construit en 1908, il
sera detruit dans Ie feu de 1919 et remplace
par l'hotel Loiselle qui bruJera avant d'etre
complete. A cette liste deja impressionnan te
pour un village de la grandeur d'Embrun, il
faut ajouter les 11 fromageries dont nous
avons deja parle, Ie cordonnier-epicier
Treffle R. Bruyere, Ie boulanger Cyprien
Laberge, Ie boucher C.H. Brisson et Jes
barbier et tailleur Legault et Liboiron. Le
village d'Embrun est de plus dote d'une
succursale de la Traders Bank (400 Notre
Dame) qui a ouvert ses portes en 1909.

Le XXe siecle

L'activite economique decline aEmbrun
acompter de 1910. Plusieurs des entreprises
deja mentionnees cessent alors leurs
operations. Toutefois, malgre ce declin, de
nouveaux commerces et de nouvelles

industries vOLent Ie jour dans les premieres
annees du XXe siecle, tandis que d'autres
vont survivre et me me prosperer jusqu'a
nos jours. Parmi les ind ustries, il faut
mentionner les carrieres de pierre. Une de
ces carrieres, qui est aujourd'h ui disparue,
etait situee pres de la riviere, derriere
I'actuel foyer Lapalme, sur I'ancienne
propriete de M. Maisonneuve. C'est a cet
endroit qu'on extrayait la pierre qui a servi
a la construction de I'eglise et a Ia fabrica
tion de monuments funeraires. Certains de
ces monuments sculptes par M. Charles
Desmarchais existent toujours dans Ie
cimetiere local. L'exploitation de la carriere
situee sur Ja rive sud de la riviere, du cote
ouest du rang Saint-Jacques, remonte au
tout debut du siecle si on en croit une carte
geologique de 1906 qui indigue une carriere
et un depot de fossiles a cet endroit. La
carriere a I'est du rang Saint-Jacques, sur
l'ancienne terre de M. Josephat Grignon, a
ete exploitee de fa~on continue, depuis Ie
debut du siecle jusque dans les annees 1950
par Jean-Baptiste et Osconio Bourgie qui
louaient Ie depot. Le loyer etait determine a
partir du nombre de verges de pierre
extraite de la carriere. Les So:>urs Grises-de
la-Croix rapporten t dans leurs chroniques,
que Ie dynamitage faisait parfois tomber Jes
statues des consoles dans Ie couvent.
Pendant plusieurs annees, cette carriere a
ete l'une des deux plus importantes indus-
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tries d'Embrun. On y employait 15 hommes
qui cassaien t Ia pierre a la main a un salaire
de $0.09 de I'heure. On raconte que durant
la crise, I'exploitant aurait decide de fermer
Ie chantier parce que Ies ouvriers mena
~aient de faire Ia greve afin d'obtenir une
augmentation de $0.01 de I'heure. Devant
une decision aussi radicale, les employes
revinrent sur leur decision et continuerent
a travailler au meme salaire. Cette carriere,
qui est encore partiellemen t en operation, a
servi, entre autres fins, a la construction
de I'autoroute 417

Une autre industrie qui a joue un role
important dans I'histoire economique
d'Embrun est celie de la manufacture de
boites a fromage. Cette entreprise a ete
fondee en 1927 par M. Guillaume Emard sur
un empIacem~nt situe pres de Ia voie ferree,
au nord de la rue Notre-Dame. En 1929,
M. Emard demenage sa manufacture dans Ie
rang Saint-Joseph. Les bOltes qui sortent de
cette usine sont livrees a tous les fromagers
d la region jusqu'a Sa int-Isidore-de-

rescott. En 1931, M. Olida Tessier acquiert
I'etablissement qu'il Ieguera quelques
annees plus tard a ses fils MM. Alcide et
Cyprien Tessier. Ce dernier la conservera
jusqu'en 1969. La manufacture, situee au
528 de la rue Notre-Da me, passe alors (lUX

mains de M. Laurin qui Ia dirigera pendant
quelques annees seu]ement avant qu'elle ne
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ferme ses portes. Sous Ia gerance de
M. Cyprien Tessier, cette usine, jumeIee a
la manufacture de bois de placage qui servait
a Ia fabrication des bo'ites a fromage et
qui etait egalement Ia propriete de M. Cyprien
Tessier, a employe jusqu'a 30 hommes. EIle
etait Ia plus importante usine du genre de
tou t ['Est du Canada. On y fabriquait jusqu'a
2000 boites pour meule de homage par jour.
Ces boites etaient expediees par train et par
camion dans tout I'est du pays et aux Etats
Un is. Lorsque I'etablissement a ferme ses
portes au debut des annees 1970, les
fromagers ont commence a produire Ie
fromage en blocs parce qu'ils ne pouvaient
plus se procurer de contenants pour Ies
meules.

Dans les annees 1920 a 1950, parmi les
industries et Ies commerces qui son t main te
nant disparus, il faut noter Ia scierie
d'Horace Brisson (55 rue Forget)! l'usine de
blocs de ciment de Rosario Emard (292
Notre-Dame), [a cour a bois de Gilbert
Emard, une briqueterie sil:uee pres de
I'ancien pont du chemin de fer, Ie commerce
d'animaux de Ludger Brisson (au coin de
Saint-Andre et Notre-Dame), Ie vendeur
d'ceufs et de volailles T. Bastien (edifice
demenage sur Ia rue Blais), Ie restaurant
Alcide Millaire (1 St-JacquesL les magasins
generaux Alfred Desormeaux (388 Notre
Dame) et Guillaume Emard (edifice demenage



Usine de boiles a from age

Pendant une quaranlalne d'annees, celte induslne a Joue lin role lmporlanl dans I'economle locale Celie us/n'" fournlssait II's
contenanls .l pluslellrs fronl.lrrnes de I'Est du Canada.

1\1. C!lpnrlJ Trssiu
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sur la rue Blais), les salons de coiffure
Gagne-Brisson (434 Notre-Dame) et Lorraine
Clement (379 Notre-Dame), l'epicier Hector
Brisson (508 Notre-Dame) Ie plombier
Maxime Millaire, Ie boucher et marchand
general Rosario Rochon (24 Forget), la
chapeliere Albertine Gagne (549 Notre
Dame) Ie marchand de couvre-plancher Paul
Latremoudle (5 Ste-Marie), Ie Forgeron
Alexandre Martel (404 Notre-Dame),
I'entrepreneur en construction Conrad
Loiselle et certains au tres commerces qui
n'auront survecu que I'espace de quelques
annees. II est a noter que la tres grande
majorite des industries de cette epoque
etaient associees a la construction.

A ces industries et ces commerces de Ja
premiere moitie du XXe siec1e, s/addition
nen t quelques tres anciennes entreprises qui
ont recemment ferme ou change de proprie
taires. II s/agit du magasin Sigouin qui
existait deja en 1895 dans une moitie de la
vieille maison situee au 356 Notre-Dame.
Vel's la fin du XIXe siecle, M. Sigouin
transfere son magasin au 360 Notre-Dame.
MM. Sigouin, pere et fils, continuent a
gerer leur entreprise jusqu/en 1978. La
maison funeraire Bourgie date egalement
d/avant 1895. Propriete successive de Urgel
Jean-Baptiste et Osconio Bourgie, Ie
commerce a ete vendu en 1977. Le restau
rant Marleau a ferme ses portes en 1978
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apres 59 annees de service au public et la
forge d/Aldoria Martel en 1975 apres 30
annees de pratique. Finalement, en 1974, Ie
garage Bourgie-Lepage met un terme a
43 annees de service a titre de concession
naire Ford. Ce garage, fonde par M. Omer
Maheu en 1931, a change de nom aplusieurs
reprises au cours de son histoire. Au debut,
on vendait les au tos « au comptoir "/ comme
un simple appareil menageI'. Ce n'est
qu'avec la fondation du garage en 1948
qu'on pourra assurer un service d'en tretien
et de reparation aux acheteurs.

Parmi les p!us anciens commerces qui
existent toujours a Embrun, on retrouve Ie
magasin Latremouille fonde en 1902 par
M. Cyprien Latremouille a la rencontre des
rangs Saint-Guillaume et Saint-Andre. En
1910, M. Albert Latremouille demenage Ie
commerce au coin du rang Sainte-Marie et
de la rue Notre-Da me. A cette epoque, la
fa.;ade du magasin general, qui abritera
egalement une epicerie jusqu'en 1960,
donnait sur Ie rang Sainte-Marie. Apres
plusieurs agrandissements 9uccessifs, Ie
magasin se specialise aujourd/hui dans Ie
vetement, les outils, les articles de sport et
la quincaillerie. L/hotel du Village et l'h6tel
Com mercial son t a ussi parmi les plus
anciens commerces du village. lis apparais
sent tous deux sur une liste de commen;ants
de la localite des 1895 mais leur fondation



Le restaurant Marleau

Ce restaur,lnt a desservi I,) populatIon d'Ernbrun de 1919 a 1978 La photo, qUI date du debl" des annees 1930, montre aU5S) la
forge de M Alexandre Martel
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est probablement anterieure acette date. Le
premier proprietaire connu de I'hotel
Commercial est M. Cyprien St-Onge; celui
de ]'hotel du VilJage est M. Pierre Burel qui a
dirige I'entreprise pendant plusieurs annees
avant de Ja leguer a son fils. La maison
Maheu fut fondee en 1896 aLongtinville par
M. Omer Maheu. Le commerce debuta
d'abord par une epicerie du coin qui se trans
forma bientot en magasin general auquel
M. Maheu ajouta quelques annees plus tard
la vente de voiture et de harnais. En 1919,
M. Maheu demenage son commerce sur
l'emplacement actuel. Sept ans plus tard, il
forme, avec ses fils Osias et Albert, la
compagnie connue sousle nom de O. Maheu
et Fils Ltee Rase par les flammes en 1932,
Ie magasin est reconstruit avec encore plus
d'envergure. Aujourd'hui, il compte des
succursales a Ottawa et se specialise dans
la vente des meubles, des tapis et des
produits alimentaires. La compagnie Henri
D'Aoust fut fondee en 1927 par M. Eugene
D'Aoust. A cette epoque, en plus d'operer
une sci erie, la compagnie vendait egaleme.nt
des appareils menagers. Les employes qui
travaillaient 12 heures par jour avaient droit
a deux repas oHerts par la compagnie en
plus de leurs salaires. La scierie a ferme
ses portes en 1950. Quelques annees plus
tard, la compagnie, geree par M. Henri
D'Aoust, se specialisait dans la vente de
materiaux de construction. Le garage
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A.R. Gregoire a ete fonde par M. Albert
Gregoire en 1939 en face de I'emplacement
actuel. En 1957, Ie garage devenait un
concessionnaire de la compagnie General
Motors Avec ses 63 employes, Ie garage
Gregoire est toujours run es plus gros
employeurs du village d'Embrun. La forge
de M. Emery Seguin a ouvert ses portes en
1928 a St-Onge, a l'endroit OU se trouve
aujourd'hui Ie poste d'essence de M Robert
Latremouille. Vers 1945, M. Seguin
demenage son commerce au village sur
['emplacement actuel qui est 1'ancienne
propriete du voiturier Fillion. Le magasin
Bourbonnais a ouvert vers 1930, sous !a
direction de M. Lionel Bourbonnais sur
l'emplacement actuel. A I'origi.ne, l'entre
prise consistait en un abattoir-boucherie
jumele d'une remise aglace. Cette glace etait
coupee en blocs sur la rivierr Castor puis
entreposee dans une « glaciere »avant d'etre
distribuee a la population du village durant
l'ete. Cette industrie a pris fin avec l'avene
ment des refrigerateurs. En 1948, M, Lionel
Bourbonnais a ajoute une epicerie a la
boucherie deja existante. Finalement, en
1933, M. Romeo Lamoureux achete la
boulangerie de M Durocher. Bon nombre
de residentes se souviennent d'avoir utilise
l'immense four a pain pour faire cuire leurs
jambons de Paques ou pour preparer leurs
receptions. En 1939, M. Lamoureux ajoute
une meunerie puis un elevateur a grain en



Le rnagasin Latremouille

Fllnde en 1'l02, Ie mag"sln L,Hr'E'mouille fut et.,blI.i I'angle de> rues Sa,nlC'-MM,e et Notre-Dame en 1910 Sur celie photo. b
faqade de I'etl\bhssenwnt donnt' sur 11\ rue SaInte-Mane.

M. Dm,> Lnfn")//<,ulllr

207



1945. ('est une premiere dans l'Est
ontarien. (ette entreprise prend tellement
d'envergure qu'en 1951, son proprietaire
abandonne la production du pain pour se
consacrer entierement a sa graineterie.

L'activite economique d'Embrun est
aujourd'hui orientee vers la vente et les
services. Le village compte environ 120
commerces mais aucune industrie de trans
formation. Les possibilites que la situation
s'ameliore d'ici quelques annees sont assez
faibles. Meme si Ie gouvernement ontarien
vient de designer rEst de la province comme
une region devant faire l'objet d'un develop
pement industriel, il est peu probable
qu'Embrun beneficie de cette politique en
raison du cout toujours croissant des
transports qui incite les compagnies a
s'etablir plus pres de leurs marches.
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Vue de la cue Notre-Dame

Cene photo de I" flle Notre-D"t11e en direction ouest fut pnse enlre 1933 et 1938. A la drolte, on voit Ie maga~ln M"heu. Et"bH
sur l'empl.Kemenl .lCtuel des 1"19, ce comnlf'rcc lut cornpletemenl rase par Jes fl.1mmeS en 1932. Les deux premieres rnalsons ~

I" g~uche sont la b"nque Royale el Ie central lelephonique.

Mmr Orsnngrs BrJ,yhr
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Chapitre IX

L'agriculture

L a vocation economique actuelle du comte
de Russell est un exemple de paradoxe

historique. Alors que tous les inspecteurs et
les arpenteurs du debut du XIXe siecle
s'entendaient pour discrediter la valeur des
terres, Russell est aujourd'hui I'un des
com tes les plus agricoles de tou t l'On tario.
La documentation historique fournit toute
fois une explica tion ace qui semble etre une
contradiction. II est bien evident que les
conclusions des premiers agents anglo
phones des terres au sujet de la fertilite du
sol etaient trop hHives. L'erreur de
plusieurs fut d'associer l'accessibilite et la
facilite d'exploitation a la fertilite. S'il est
vrai qu'au debut, la mise en valeur des terres
de Russell fut compromise par plusieurs
facteurs, il n'en demeure pas moins que la
composition du sol, en particulier dans la
region d'Embrun, est presque identique a
celle du comte de York reconnu pour sa tres
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grande fertilite. Sur Ie plan historique, les
difficultes associees a "exploitation agricole
a Embrun ne sont done pas reliees a la
nature du sol mais plut6t a des elements
ex terieurs qui se regroupen t en quatre
categories: les terres submergees, ]'absence
de voies de communication, une saison de
croissance trop courte et I'abondance des
precipitations estivales. Si J'histoire d'Embrun
demontre que les deux premieres djfficultes
ont ete maltrisees avec succes d'ol! Ie
caractere agricole moderne de la region, la
saison de croissance et les precipitations, qui
sont deux elements incontr61ables, empe
chent toujours l'agriculture d'atteindre un
niveau de rentabilite eleve.

C'est aDuncan McDonell, un arpenteur
de la Canada Company qui possede alors
plusieurs terres dans la region, que nous
devons la premiere description des terres



dans Ie canton de Russell en 1827 : « the
lands a re gene rally indi He ren t, Ia rge
swamps in it with white sandy bottom...
there are no roads in it; it is well watered by
the Castere (sic) which forms into several
branches... I do not know of any sale of
lands in this township, and I am of opinion
that from 6s to 7s 6d per acre is a fair price
for lands in it. »1 Quelques annees plus tard,
comme en temoigne l'existence d'une societe
d'agriculture dans Russell en 1845, les
Canadiens anglais commencent a exploiter
les terres du comte. lis s'etablissent
toutefois sur les terres hautes pour
lesquelles Us marquen tune nette prefe
rence. Plus d'un demi-siede apres Duncan
McDonelL le geographe Belden formule a
peu pres les memes commentaires que ceux
de son predecesseur au sujet des terres du
canton. n ajoute toutefois : « ... but these
lands are now in process of settlemen t by
French Canadians who seem by their
persevering industry, peculiarly suited to
the task and circumstances.»2 En rea lite,
J'agriculture dans les terres basses d'Embrun
ne debute qu'avec la venue de ces Canadiens
fran~ais au milieu du XIXe siecle. Habitues
aux terres basses du Bas-Canada dont ils
connaissent bien les techniques d'exploita
tion, ils acheten t a bon prix Ies terres des
environs d'Embrun et se mettent aJa tache.

Nous ne connaissons pas Ia nature de la

production agricole de ces premiers colons.
Embrun etant encore situee a !'ecart des
grandes routes commerciales et des voies
d'acces pour les immigrants, il est probable
qu'elle consistait principalement en legumes,
en cereales et en fourrage necessaires a
I'etablissement.

D'apres Darquise Bilodeau, qui a redige
le livre-souvenir de l'Union des cultivateurs
franco-ontariens, c'est peut-etre de cette
epoque que provient l'esprit individualiste
dont les cultivateurs ont ete qualifies a
main tes reprises.

P{'ndanl ces nnnl!es de durs labeurs, culliver /a
lerre elail vraimenl une en/reprise familia/e. Le
cul/ivaleur s'occupail de sa lerre el sorlail Ires
raremenl. Les voisins flaienl floignes, /es
chemins souvenl impralicab/es. Chacun avail
sa fafOtI de faire les choses, et c'elnil nalurel
lemenl la meilleure. II n'en {aI/ail pas plus
pour que Ies paysllrls soien! corlsideres comme
une race de letus el d'independanls, dedaignanl
les conseils sous prelexle que « fa s'esl foujours
{ail comme ('Il, el je ne vermis pas pourquoi
('a devrnil changer. 0 3

Heureusement, les choses ont change.

) Gall. or (1/. p. 143

H Belden, JlIr451r.'11fli }il5IM"(l1i .1lJns (If JIlt fOIO!l1i'5 Ilf S/ormol/l 4'/1. {II,

P 58.

U!lI(J/! dl'S (1I!I/l l nlful's rt"(II/((HH/fnnl'lls, 50r (lrrtllt't'fsalrl, 5.1 ,

1979. p. 38.
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La deuxieme phase de I'histoire de
I'agriculture it Embrun debute avec I'expan
sion de la ville d'Ottawa dans les annees
1860 et Ie drainage des terres par Ie gouver
nement provincial au debut des annees
1870. Le developpement rapide de la capitale
provoque I'ouverture de plusieurs voies de
communication, dont un chemin de fer qui
la relie it Montreal et aux Etats-Unis. Les
colons profitent alors de ces nouvelles
routes pour ecoulerleurs produits vers les
nombreux marches de consommation de
l'Outaouais et de la Gatineau. 115 obtiennent
d'ailleurs, dans ces endroits, Ie double du
prix en vigueur aMontreal. Le recensemen t
de 1871 fait etat de la production agricole
des cultivateurs du canton de Russell. Elle
consiste en 7256 kilogrammes de beurre,
54 de homage, 4791 boisseaux de ble de
printemps, 18 de ble d'au tomne, 283 d'orge,
9114 d'avoine, 4441 de pois! 81 de feves!
1989 de sarasin et 7520 de patates. lis
possedent en plus, 192 chevaux, 6 bCEufs de
travail et 720 moutons. 4 Une grande partie
de cette production est ecoulee dans les
chan tiers de construction et d!exploitation
forestiere de la region. La commande de 1a
Compagnie Gillies, qui s'occupe de la coupe
du bois, donne une excellente idee de
I'importance de ces chantiers en tant que
debouches pour la production agricole. La
compagnie commande pour ses depots de
provision, 75 barils de farine, 568 de porc,
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2250 kilogrammes de pommes, 2250 de
sucre, 2250 de beurre, 10,8 tonnes de bceuf,
720 kilogrammes de the, 25 caisscs de savon,
900 kilogrammes de raisin! 675 de riz, 150
boisseaux de feves, 12765 d'avoine, 157,5
tonnes de foin et 3 tonneaux de petrole. s
On constate qu'a elle seule, la commande
de cette compagnie depasse largement la
production totale de tout Ie canton de
Russell! Pendant plusieurs annees, les
agricul teurs d'Embrun a pprovision neron t
egalement les hotels d'Ottawa en foin
necessaire aux chevaux des clients.

Le deuxieme facteur qui a contribue au
developpement de I'agriculture dans Ia
region d'Embrun au debut des annees 1870,
est Ie drainage des terres. Grace it I'aide du
gouvernement provincial qui, de 1870 a
1872, fai t creuser un canal d'egouttemen t
au nord de la riviere Castor! les colons
recuperent une superficie importante de
terrains impropres a 1'agriculture. Dans Ie
canton de Russell seulement, cette super
ficie equivaut a 3520 hectares de terre
neuve. Les travaux, realises au cout de
$11543.77, comprennent Ie creusage et
I'installation de deux drains totalisant une

Can"Ja. I ecensemenl du Can"da. 1871. Le tableau de Ja production
agrimle du recensemenl de 1881, qUI eSI I,· d"rnier dispon.ble, «
malheureusemenl ele delru,l II est donc lmp03s,ble d'elabhr une
comparMson enlre les productions agncoles de 1871 et de 1881

L Brault, or (II, P 115-116.



longueur de 12,8 kilometres. Dans un
compte rendu qu'il fait de sa visite dans la
region d'Embrun en 1869, I'ingenieur
adjoint T.N. Molesworth declare:

From Casl!eman's Mills T went 10 Embrun,
and Ihencf 10 DunrntrvilJf, whfre I rile!
Mr. Craig. M.P. P., who aaompanied me
10 several of Ihe larse swamps in the Townships
of Russell. Cambridge. Cumberland, Gloucesler
and Osgoode. The largesl of Illese is a swamp
conlaining an arrn of nearly 40,000 aafS,
and extends into Russell, Cambridge,
Cumberland and Clarence. The Caslor river
runs nenrly parallel 10 (wd about a mile from
its soulhern limi!, and Bear brook flows about
the samr distance from its norlhem side, while
the Na!ion river 001.0S in a nor!herly dir('(tion
some distance on its easlern bOla/dary.

The surface of the swamp is high above these
sfreams, arId the refpnlion of Ihe water on
its area is mused by the surface being a
depressed basin will, slightly raised pdges
between it and 11Ie streams. These elepations
mn ve cui through by main drains and
branches with capacities proporlioned to the
area !o be drained and Ihe descents which can
be attained, and thpre would be no difficulty
in draining the whole at a cos! not exceeding
$ 7.35 per acre.

The land ill this, and most of the otlter swamps.
IS of good qualify, and if drained. would be
amongst the bpst for agricultural proposes itl
the COUtlty, and J consider i/s value would be
it/creased by such works, not lE'ss than $4 an

acrE' over its prespnt worth, which is not more
than 50 cnils an aae 6

Les previsions de M. Molesworth se sont
confirmees puisqu'en 1881, grace a I'exploi
tation intensive et au drainage des terres, la
valeur d'un acre de terre dans Russell varie
main tenant de $4. a $40. selon la qualite. A
la meme epoque, Ie meme acre de terre vaut
de $20. a $80. dans Ie comte d'Oxford?

La troisieme et derniere phase de
I'histoire de I'agriculture a Embrun debute
dans les annees 1880. Pour des raisons qui
ont deja ete mentionnees, c'est a cette
epoque que les agriculteurs locaux com
mencent a orienter leur production en
fonction de I'industrie laitiere. Fondamen
talement, ce type d'agricul ture n'a pas varie
a Embrun depuis bient6t un siecle. Les
seules modifications, comme en temoigne
Ie chapitre sur l'industrie et Ie commerce,
se situent au niveau de I'utilisation que les
agriculteurs ont fait du lait, des techniques
agricoles et de Ja mise en marche des
produits. II n'y a pas de doute, qu'a ce
dernier egard, I'apparition du chemin de fer
a Embrun a la fin du XIXe siecle, a grande
men t con tribue it ameliorer Ie rendement de
I'agriculture en facilitant l'acces des produits
aux grands marches. Le nombre impres-

DC. CUlwrii\hl. or (If. " 202
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sionnant de fromageries qui ouvrent leurs
portes au debut du XXe siecle en est Ie
temoignage eloquent. Deja a cette epoque,
une tres grande partie de la production
agricole consiste en fourrage pour les
troupeaux laitiers. 6 Toutefois, it compter de
1910, cette absence de diversite dans les
revenus va s'averer nefaste pour beaucoup
de cultivateurs.

La secheresse et les fleaux de sau terelles
detruisent d'abord les recoltes de 1907 et
de 1908. Ce malheur semble cependant
minime si on Ie compare a celui des annees
1930 alors que l'agriculture est en grande
difficulte dans tout le Sud-Est ontarien. Les
annees de crise suscitent, en effet, chez les
cultivateurs, une grande inquietude au plan
financier en raison de la mevente des
produits agricoles et de la baisse de leurs
prix. D'apres Ie depu te federal de I'epoque,
M. A. Goulet, dans une des paroisses de son
comte, plusieurs families des concessions les
plus fertiles sont obligees d'abandonner
leurs fermes ne pouvant meme pas payer
les taxes et les redevances. 9 De plus, les
agriculteurs font face it un trust qui contrale
les prix a sa guise. Afin de contrebalancer
cette perte, les producteurs reclament du
gouvernement une prime sur Ie beurre et [e
fromage. Ma 19re tou t, les co nd i tions
mettent un certain temps avant de
s'ameliorer si on en juge par la baisse
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importante de la population locale a cette
epoque.

Durant la Deuxieme Guerre mondiaJe,
grace a ['Union des cultivateurs franco
ontariens, les fils de cultivateurs sont
exemptes de I'enralement obligatoire. Par
contre, Ie perfectionnement technologique,
qui fait un bond de geant durant la guerre,
a ses effets sur I'agriculture. La grande
mecanisation qui suit Ie conflit ameliore
sensiblement I'equipement des fermes mais
chasse bon nombre d'ouvriers en cn§ant un
surplus de main-d'ceuvre rurale, si bien
qu'a u milieu du XXe siecle, Ie com te de
Russell compte au-deJa de 1000 fermes qui
ont ete abandonnees par leurs proprietaires
au cours des dernieres annees. 10

Ces nombreuses difficultes ant pour
effet d'inciter les agriculteurs ase regrouper
pour defendre leurs interets collectifs. Deja
durant la Premiere Guerre mondiale, les
Embrunois avaient fait l'experience du mou
vement cooperatif. Vers 1918, M. Emile
Menard tenait un magasin cooperatif dans
I'actuelle maison de M. Bruno Brisson
(432 Notre-Dame). II vendait de la peinture
et divers autres articles. A la fin de la guerre,

Les donnees sur ceUe production pour I. seule I(~calile d'£mbrun no
sont pas d'sponibles. lous les ch,Hres so rJpportanl au <oml,;

Caoild£l Dr!J(l/5 rlr' /(1 CI'ull7Tbn flfS Cvmm.'.f/il'-:, 1932.

I() lhul, 1948



le magasin Leandre Maheu

Cette photo. qui date du debut du siCcle. monlre Ie magasin de M Leandre Maheu qui etalt s,tue en face de la !lare. Apres 1,1
PremIere Cuerre mc~ndla)e. eet ed,fICe fut occupe I'M la CooperatIve des ferrrllers unis d'OnlMlo Cest egalement Ii eet end rOll
que M. Guillaume Emud tenait magasln. L'edlflee fut Mmen,)ge sur la rue BI,1IS en 1979 .

.10m,. V"'RI,IR BIRis
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la Cooperative des fermiers unis d'Ontario,
dont Ie siege social est aToron to, ouvre une
succursale dans I'ancien magasin de
M. Leandre Maheu (demenage sur ]a rue
Blais en 1979). Cette initiative semble avoir
ete tres mal rec;ue par les marchandslocaux.
Apres quelques annees seulement, Ie
magasin qui est gere par M. Chevrier et qui
se specialise dans Ja vente des instruments
aratoires, fait failJite et tous les actionnaires
perden t leurs mises de fonds. Quelques
annees plus tard, vers 1925, M. Theophile
Champagne ouvre un nouveau magasin
cooperatif sur Ie me me emplacemen t que Ie
precedent. Connue sous Ie nom du magasin
des habitants, I'entreprise vend divers
produits agricoles. Affiliee a Ia cooperative
du Quebec, elle doit aussi fermer ses portes
a cause de la vive concurrence de quelques
commerc;ants du village. II faut attendre la
naissance du Cercle agricole, au debut des
annees 1940, avant que Ie mouvement
cooperatif ne demarre veritablement a
Embrun. C'est l'Union des cultivateurs
franco-ontariens, fondee en 1929, qui est a
I'origine de ce mouvement. Les debuts du
Cercle agricole son t un excellent exemple
de collaboration en vue d'un but commun.
Quelques residents de la paroisse, dont
MM. Lorenzo Leduc, Hector Roy, Lionel
Emard, Roland Gervais et Charles-Hubert
Bruyere, prennent d'abord ]'initiative
d'importer par train, du ble, de I'avoine, de
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I'orge et meme du bois de chauffage qu'ils
dechargent eux-memes des wagons avant de
revendre, it bon prix, ces produits aux
cultivateurs des environs. Malgre I'opposi
tion toujours presen te de cert ains marchands
locaux et grace au devouement de plusieurs,
I'entreprise connalt un tel sucres que ses
fondateurs deciden t de former officielle
ment une cooperative. Depuis sa creation Ie
17 avril 1944, la cooperative a connu quatre
gerants: MM. Joffre Lapointe, Germain
Brisson, Gilles Menard et Rene Caron. De
20 membres qu'elle regroupait au debu t, elle
en compte main tenant 1174; elle est Ia plus
grosse entreprise du genre dans I'Est de
j'Ontario. La cooperative terminera bient6t
la construction d'un immense entrep6t a
grain et d'un moulin a farine dont Ie cout
est evalue a environ $40 000. Elle possede
deja un marche d'alimentation, des eleva
teurs, une quincaillerie, un moulin et un
en trep6t d'engrais.

L'encan d'animaux de Ia famille Menard
est contemporain a I'apparition de la
cooperative. Fonde au debut des annees
1940 par M. Germain Menard, cet encan est
Ie plus ancien de la region. II permet aux
eleveurs des environs d'ecouler ou d'aug
men ter leur cheptel.

Depuis 1975, les agriculteurs beneficien t
egalement des services d'un bureau regional



du Ministere de I'agriculture et de l'alimen
tation. Ce bureau dessert ]a population du
comte de Russell et oHre les services de trois
agronomes, d'un ingenieur agricole, d'une
economiste menagere et d'une secretaire.

L'agriculture occupe, encore aujourd'hui,
une place de choix dans l'economie
d'Embrun. Les donnees pour la paroisse
n'etant pas disponibles, il faut utiJiser ceUes
du comte pour juger Ie role que joue cette
industrie dans ]'activite economique de la
localite. En raison du caractere uniforme
ment agricole du territoire, les possibilites
que ces donnees soient sensib1ement
modifiees pour [a paroisse d'Embrun son t
toutefois tres limitees. Dans RusselL [e
pourcentage des terres en culture est actuel
1ement de 78,4% et celui des paturages de
18,5%. D'apres un sondage effectue en
1979 aupres des producteurs agricoJes de 1a
Municipalite, 59A% des cultivateurs utilisent
entre 81% et 100% de leurs recoltes pour
alimenter leurs animaux. l1 Par rapport aux
produits manufactures, la production
agricole a toutefois connu un recul au cours
des 20 dernieres annees. Alors que dans
Prescott-Russellla vente des produits de la
terre se chiffrait a$12 millions en 1961, elle
passait a $21 millions en 1971, soi tune
augmentation de 74%. En comparaison, la
valeur ajoutee des produits manufactures
est passee de $6,7 millions en 1961 a $26

millions en 1971, soit un accroissement de
287%. Compte tenu de l'inflation, ces
chiHres indiquent une hausse de 50% en
produits de la ferme et presque 200% en
produits manufactures. 12 Cette diminution
ne temoigne cependant pas d'un abandon
de I'activite agricole. Elle reflete plutot un
effort d'adaptation et une meilleure utilisa
tion des ressources qui se caracterise par
une diminution des fermes commercia[es
et par un accroissement de la superficie
moyenne des terres. D'ailleurs, d'apres une
etude des Comtes unis de Prescott-Russell
effectuee en 1976, on a tout lieu de croire
que cette utilisa tion du 501 est assuree pour
plusieurs annees. L'agriculture rapporte des
recoltes et des produits d'une valeur sans
cesse accrue. 13
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Chapitre X

Les services

QUiconque parle de communaute, parle
de services aussi rudimentaires soient

ils. Ces services evoluent generalement
au me me rythme que celui de la 10caJite qui
les abrite : alors que certains disparaissent
parce qu'j[s n'ont plus leur raison d'etre,
d'autres prennent de l'ampleur ou s'ajoutent
pour repondre a de nouveaux besoins.
L'histoire des services it Embrun a suivi cette
ligne de conduite si bien que Ie village est
aujourd'hui dote d'une gamme de services
appropries a une localite de son importance.

La protection contre les incendies

Une protection adequate con tre les
incendies n'est assuree aEmbrun que depuis
quelques annees. Auparavant, lorsqu'un feu
se declarait, il fallait se fier ala collaboration
et a 1a debrouillardise de toute la population
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pour maitriser Ie sinistre Vers 1916, Ie
village fait l'acquisition d'une premiere
pompe a feu. C'est une pompe a soda d'une
capacite de 225 litres seulement. Ainsi, lors
du feu du lef juin 1919 qui detruit une partie
du village, c'est impuissante que la popula
tion regarde bruler les maisons, la pompe et
les quelques chaudieres empruntees chez Ie
ferblan tier M. Dupuis ne pouvant contenir
Ie brasier. Il n'est pas question non plus de
faire venir les pompiers d'Ottawa en raison
de la distance et du cou t trop eleve de leurs
services. !I en est de meme 10rs du feu de
1932 qui devaste tout Ie quartier commercial
d'Embrun. C'est grace au travail extra
ordinaire de tous ceux qui s'improvlsent
pompiers volontaires que Ie reste du village
est alors epargne. Lorsqu'un nouveau feu,
qui se declare chez M. Burelle dU 413 de la
rue Notre-Dame, menace a nouveau Ie
village quelque 10 ans plus tard, les



Embrunois comprennent l'urgence de
former un service de protection adequat. A
cette epoque, une equipe de benevoles, sous
Ja direction de M. Gerard Bourgie, assure
avec des moyens tres rudimentaires, une
certaine protection contre Jes incendies.
M. Denis Latremouille, avec I'aide d'un
groupe de concitoyens, met alors sur pied
une brigade plus structuree de pompiers
volontaires. II achete a bon compte un
camion et 1200 metres de boyaux. Ce
camion permet de transporter I'equipement
et de tirer les porn pes. 11 remplace aussi la
pompe a soda par des pompes rotatives tres
puissantes mais souvent inefficaces a cause
de leur fonctionnement tres complique.
C'est a I'aide de cet equipement que Jes
pompiers volontaires tentent vainement de
maitriserl'incendie de I'ecole secondaire en
1949. Les pompes rotatives sont remplacees
a leur tour par des pompes centrifuges
portatives moins puissantes mais plus
pratiques. Pour abriter tout cet equipement,
Ie vieux hangar de la cooperative est trans
forme en caserne et demenage sur Ie terrain
acquis a cet effet( au meme endroit que la
caserne actuelle. A cette epoque, la protec
tion s'avere encore tres limitee. Seules les
maisons construites pres d'un cours d'eau
re<;:oivent une certaine protection. L'acquisi
tion, durant les annees 1950, d'un camion
comprenant un reservoir de 2250 litres
d'eau est une nette amelioration. Mais c'est

pendant les annees 1960, aJors que M. Pierre
Latremouille en est Ie chef, que s'organise
vraimen tIes services de protection con tre
Jes incendies a Embrun. Les pompiers
re<;:oivent alors un entra'inement adequat et
on modernise I'equipement. Toutefois, Ie
feu a Ja ferme Gilette en 1970 demontre
encore une fois l'inefficacite du systeme. En
1971, Ja vieiJle caserne est demolie pour faire
place a u ne nouvelle. Depuis cette date, trois
autres camions sont venus s'ajouter au
« vieux 52» comme on aime encore a
I'appeler.

Aujourd'hui, c'est une brigade volontaire
d'u ne ving ta ine de pompiers, d umen t
entralnes et diriges par M. Maurice
Gregoire, qui assure la protection de la
population d'Embrun contre les incendies.
Depuis 1957, Ies pompiers sont membres de
I'Association de I'aide mutuelle des services
d'incendie des Comtes unis de Prescott
Russell qui regroupe les villages de Fournier,
Embrun, Alfred, Limoges, Plantagenet,
Rockland, Russell, St-Albert et St-lsidore.
Ce systeme offre une protection plus
efficace en cas de conflagration.

Les pompiers d'Embrun sont omni
presents dans la paroisse. En plus de
repondre aux appels d'incendie, its ont un
service d'urgence qui permet de secourir
les gens en tou tes circons tances. Leur
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service comprend l'inspection a tten tive,
plusieurs fois par annee, des edifices publics
tels que les foyers pour vieillards, I'eglise et
les biHiments les plus susceptibles de causer
des incendies. lis font aussi occasion nelle
ment ['inspection des residences et patrouil
len ties rues les jours de grands vents. Les
pom piers d'E m brun s'im pliq uen t a ussi
beaucoup aupres de la jeunesse et dans la
vie sociale de la commllnaute. I1s organisent
annuellement, avant Ies grandes vacances,
une parade de bicyclettes qui sert de
pretex te pour verifier Ie bon fonctionne
ment des vehicules et pour enseigner la
securite routiere aux jeunes. lIs visitent Ies
ecoles pour apprendre aux etudiants les
dangers du feu. lis sont egalement presents
lors des grands rassemblements. Ainsi, ils
veillent a la securite des tout-petits lors de
I'Halioween et au bon ordre durant Ie
carnaval. Ces hommes donnen t beaucoup de
leur temps pour ameliorer et embellir
l'aspect du village. lIs ne refusent jamais leur
aide s'jJ faut donner un coup de main pour
reparer quelques edifices ou pour nettoyer
les rues. En plus d'etre efficaces lors des
desastres, iIs forment un club social tres
actif qui participe a plusieurs o=uvres de
charite. TIs cherchent, de diverses manieres,
a venir en aide a leurs conci toyens.
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La protection policiere

Des 1816, le comte de Russell possedait
sa propre cour de justice. C'est donc dire
que, bien avant la fondation d'Embrun, la
region etait dotee de representants de la loi.
Ces representants n'etaient cependant pas
toujou rs immedia temen t disponibles en
raison de leur nombre limite, des distances a
parcourir et des voies de communication
tres rudimentaires. En pays de colonisa hon,
lorsque Ie besoin s'en faisait sentir, c'etait
souvent Ie pretre qui jouait Ie role de
justicier a cause de son instruction et de
l'obeissance et du respect que lui temoignait
la population. Toujours present, il tranchait
les differends entres voisins et reglait les
querelles de familles. Tou tefois, lorsque la
paroisse etait le temoin d'un crime, un
baillil etait alors charge de conduire Ie
prevenu a la prison du comte, a L'OrignaJ.
Les plus ages se souviennent de MM.
Hormidas et Alderic Marleau qui ont ete
baillis pendant plusieurs annees a Embrun.
Plusieurs se rappeJlent aussi de M. Albert
Thibeault de Casselman qui etait juge de
paix pour la region d'Embrun.

Avec I'accroissernent de la population
et un plus grand nombre d'automobiles,

B4,II, e.t un aulre mOl que Ie. Embrunols onl ddapt" pUJ>qu'un
""ntable bailh est un offlCler qUI rend la justice all nom du ro, ou
d'un seigneur. Le mot prend son ongine au Bas-Canada



cette protection devint vite inefficace. Les
annees 1940 virent I'instauration des
policiers municipaux qui etaient charges de
faire respecter l'ordre et la loi. MM. John
Cleroux, en fonction jusqu'en 1956, et
Jean-Louis Bissonnette ont joue ce role a
Embrun. Tous deux travaillaient en etroite
collaboration avec la surete provinciale de
l'Ontario dont Ie bureau a d'abord ete situe
it Rockland puis a Casselman. En 1968, la
Police provinciaJe de ]'Ontario prend charge
du territoire d'Embrun. Depuis, elle est
secondee dans ses fonctions par des officiers
provinciaux pour offenses Jegeres qui voient
it faire respecter les reglements municipaux.
MM. Gerard Gagne et Gerard Belisle sont
les deux seuls officiers qu'ait connus Ie
village.

Le service d'autobus

Embrun a long temps ete privee de
moyens de transport adequats. Pendant
plusieurs annees, seuls le train et des rou tes
en bien mauvais etat ont relie la paroisse
aux grands centres. Dans les annees 1940, la
compagnie de chemin de fer New York
Central, qui fait face it des difficultes
economiques, retire deux services de
passagers de son horaire. Afin de compenser
cet abandon et pour offrir a la population
locale un moyen supplementaire de com-

muniquer avec les grands centres, M. Arthur
Cardinal met sur pied un service d'autobus
biquotidien relian t Embrun et Cornwall. Le
depart s'effectue a la demeure de M. Cardinal
au 415 de la rue Notre-Dame.

Vers cette meme epoque, un autre
service d'autobus entre en operation. Les
autobus Colonial, en provenance dJAlexan
dria, arn~tent quotidiennement au restaurant
Marleau et transportent les voyageurs a
Ottawa, via la route 31.

L'utilisation de plus en plus frequente
de I'automobile oblige ces deux compagnies
a cesser toutes activites vers la fin des
annees 1950. Le train ayant deja connu Ie
meme sort en 1957, Embrun reste sans
transport en commun jusqu'en 1978. Un
nouveau service d'autobus, la ligne Castor,
voit alors Ie jour. Les voyageurs sont
maintenant achemines directement au
centre ville d'Ottawa via l'autoroute 417.

Le service de taxi

Dans les annees 1880, avant l'avenement
du chemin de fer, une diligence acheminait
quotidiennemen t, au cou t de $0.50 le
voyage, ceux qui desiraient prendre le
Grand Tronc a South Indian. 2

O'llllrlO a'zi'Uf'ft' (In~i B14SInf55 D,,"ulory. 1888-89, p 342.
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Vue de la rue Notre-Dame

Cette photo de la rue Notre-Dame en direction est, dale d'apres 1932. Elle montre des ouvriers qUi s'affairent a I" construction
d'un trottorr.
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Au debut du siecle, al'epoque des belles
annees du chemin de fer, MM. Eugene
Thibault et Alderic Marleau transportaient,
dans des voitures tin~es par des chevaux,
les voyageurs du New York Central qui
desiraient se rendre a u village, dans les
rangs ou dans les paroisses avoisinantes.

Vers la fin des annees 1940, alors que Ie
chemin de fer est a son declin, M. Gerard
Gagne met sur pied un service de taxi qui
ache mine les Embrunois it Ottawa ou aux
villages environnants. Le nombre toujours
croissant d'automobiles dans la paroisse
force I'interruption de ce service en 1974.

Les crieurs publics

Bien avant I'apparition des media
d'informa tion modernes, les ancetres
avaient trouve d'autres faqons de com
muniquer. Tres tot, ils ont eu recours a la
presse ecrite pour annoncer leurs bonnes et
leurs mauvaises nouvelles. Ainsi, plusieurs
journaux regionaux, tels L'Etincelle, L'lnter
prete, Le Ralliement, Le Moniteur, Le
Bonjour Chez Nous, Le Carillon et Le Droit
ont perm is aux Embrunois de faire
connaltre leurs opinions. Mais ce mode de
communication n'etait pas accessible a tous
et rejoignait une population assez limitee.
Comme dans plusieurs villages agricoles, les

gens d'ici on t trouve un moyen rapide et
efficace d'annoncer les evenements qui se
deroulaient dans la paroisse.

Le service religieux du dimanche, qui
reunissait toute la population, etait un
moyen tout designe pour atteindre Ie plus
grand nombre de personnes. Apres la messe,
la population se rassemblait sur Ie perron de
l'E~gIise pour entendre Ie crieur faire les
annonces de la semaine ; encan d'animaux,
reunions, fetes ... etc. Pendant la periode
electorale, les « cabaleurs » utilisaient aussi
cette tribune pour convaincre Ia population
du bon parti a elire. Ces prises de becs ne
manquaient pas de piquant. Les attroupe
ments se faisant souvent avant la fin de ta
messe et la bande de curieux devenant
quelque peu bruyante, une plate-forme
en ciment dut etre amenagee plus loin de
I'eglise, au coin des rues Notre-Dame et
Saint-Jacques. Quelques annees plus tard,
Ie podium fut demenage au coin des rues
Notre-Dame et Saint-Augustin ou il existait
encore dans les annees 1950. Plusieurs
crieurs se sont succedes sur cette tribune
dont MM. Philias Blanchard, Tom Lacha
pelle, Thelesphore Mena rd et Rom ulus
Clement. Toutefois, quiconque pouvait y
monter et faire ses propres annonces.
Aujourd'hui, Ie feuiHet paroissiaL tes
affiches publicitaires et les media rempla-
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cent les crieurs qui avaient un cachet bien
particulier et dont la population garde
encore un souvenir nostalgique.

LJelectricite

Le 1er mars 1926, la Corporation du
canton de Russell s'entend avec Hydro
Electric Power Commission of On tario pour
que Ie village d'Em brun soi t desservi pa r
cette societe. Au mois d'octobre de la meme
annee, l'electricite eclaire pour la premiere
fois plusieurs maisons du village. Graduel
Jement, ce mode d/eclairage rem place la
traditionnelle lampe a l'huile et la chandelle
dans tous les foyers. Grace a ce service, les
industries locales jouissent desormais d'une
source d/energie puissante et efficace.

Quelque 10 ans plus tard , en novembre
1937, la campagne environnante beneficie a
son tour des bienfaits de I'electricite. Les
rangs Saint-Andre et Sainte-Marie sont les
premiers a jouir de cette commodite. Le 30
decembre 1942, une pluie torren tielle prive
Ie village d/electricite pendant une trentaine
de jours. Durant Ie mois de fevrier suivant,
la temperature inclemente continuant a
causer des degfHs, les travailleurs de I'Hydro
accomplissent un travail inou'i pour assurer
l'electricite a Embrun.
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Du 22 au 24 aout 1950, I'Hydro
Ontario, conjointement avec Ie village
d/Embrun, procede a I'installation des
lumieres dans les rues. Avant cette date,
seuls quelques fanaux eclairaien t Ie perron
de I'eglise apres les ceremonies religieuses.

Depuis la fondation d'Embrun-Hydro,
Ie 1er novembre 1965, I'electricite est offerte
a un cout reduit dans Ie village. La campagne
continue toutefois a etre desservie par
Hydro-Ontario.

La societe des alcools

S/il semble normal de retrouver
aujourd'hui dans chacun de nos villages une
societe des alcools, il fut un temps pas si
lointain ou iI fallait souvent parcourir
plusieurs kilometres pour se procurer des
« boissons enivrantes ». Embrun a ete un des
premiers villages de la region aposseder son
magasin des alcools; il a ouvert ses portes
le 23 avril 1928 sous Ia gerance de M. Albert
Emard. Au debut, Ie magasin, qui etait situe
en face de la gare du New York Centrat
etait frequente par la population locale mais
aussi par Jes gens des villages environnants
dont les Anglais qui avaient I'habitude de
s'approvisionner a Embrun. De peur de se
faire reconnaltre, ils venaient apres les
heures d'ouverture du magasin, a l'insu de



leurs concitoyens. Le magasin des alcools
d'Embrun fut Ie 9ge a ouvrir en Ontario. II
est main tenant I'un des plus prosperes de la
region. Sis dans de nouveaux locaux au
483 Notre-Dame, il sera transforme d'ici
quelque temps en un libre-service. Les
gerants qui ont succede a M. Emard, sont
MM. Emile B. Brisson, Guillaume Emard et
Robert Brisson I'actuel titulaire du poste.

Les bibliotheques

Une bibliotheque en pays de colonisation
n'est pas chose courante. Un rapport de
1887 affirme qu'il n'existe aucune bibliothe
que dans les ecoles ou me me dans la region
d'Embrun a cette epoque. 3 C'est Ie cure
Guillaume qui Ie premier tente de susciter
l'interet des colons a la lecture en 1883.
Apres la me sse dominicale, iI prete quelques
livres et deux revues aux paroissiens. En
1908, Ie cure Forget, qui croit que l'instruc
tion peut assurer un avenir meilleur aux
gens d'Embrun, met sur pied une bibliothe
que dans la sacristie. Durant les deux
premieres decennies, une centaine de
lecteurs frequen ten t cette bi bliot heque
paroissiale qui ne contient que 133 volumes.
Le manque de livres et Ie peu d'interet
amenent sa fermeture. Yers la fin des
annees 1940, grace a la generosite de la
Societe Saint-Jean-Baptiste, une nouvelle

bibliotheque est amenagee dans un local
de la vieille ecole Saint-Jean. Un millier de
bouquins, dont plusieurs livres pour enfant,
sont pretes gratuitement a la population.
Les dames de la Federation canadienne
fran~aise s'occupent benevolement de cette
bibliotheque jusqu'en 1963. La vieilJe ecole
etant demolie cette annee-L1, faute de
nouveaux locaux, Jes livres sont donnes a la
bibliotheque de I'ecole secondaire, a la
condition d'etre accessibles a toute Ia
population.

Depuis Ie 26 octobre 1976, la bibliotheque
municipale d'Embrun est affiliee ala Federa
tion des bibliotheques de ]'Est de l'Ontario.
Situee dans Ie Centre professionnel, elle
complete bien les deux autres bibliotheques,
fort bien gamies, de l'ecole Saint-Jean et de
l'ecole secondaire.

La caisse populaire

C'est la cooperative agricole qui, en
quelque sorte, est a I'origine de la fondation
de Ia caisse populaire a Embrun. Fondee en
1944, la cooperative agricole avait en effet
demontn2 qu'on pouvait travailler ensemble
a un but commun. La population etant deja
consciente des bienfaits de la cooperation

()"fnno t;;'jlOrlfla} Papas, \877
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en rna tiere agricole, quelques personnes
convaincues font donc Ie tour de la paroisse
essayant d'etendre Ie mouvement a I'entraide
financiere. Ces pionniers reunissent les
gens, en grande majorite des cultivateurs,
en assemblees de cuisine et ils etudien t
ensemble ce qu'ils appellent Ie catechisme de
la caisse. Fi nalemen t, 25 personnes accepten t
d'investir $5. chacune pour servir de mise de
fonds au mouvement. La caisse re<;:oit sa
charte Ie 9 aoD t 1945. Elle est d'abord tenue
benevolemen t dans la maison privee de
M. Lorenzo Desrosiers, Ie premier gerant
(466 Notre-Dame). Le depart est penibIe; les
gens manjfestent peu d'interet. Lorsque
M. Hector Roy en accepte la gerance en
1949, il de menage la caisse dans sa maison
au 426 Notre-Dame. En 1955, la caisse entre
enfin dans son propre local. Il s'agit de
I'ancienne gare de Saint-Albert situee au
422 Notre-Dame, qui est demenagee et
transformee pour les besoins de la cause. La
caisse marque alors un net progres et prend
de I'ampleur. Devant Ie succes remporte
aupres de la popula tion, elle se deplace une
nouvelle fois pour emmenager dans un
edifice neuf, en face de l'eglise en 1962. En
1968, elle attein t son premier million.
Aujourd'hui, sous la gerance de M. G.
Cardinal, elle compte 9 employes et est I'une
des caisses les plus dynamiques de I'Est
on tarien. Elle accueille au-deL:l de 3000
membres et son actif depasse les $11
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millions.

Les banques

La plus ancienne banque d'Embrun est
la Traders Bank of Canada qui ouvre ses
portes Ie 7 avril 1909 dans I'ancien restau
rant Marleau. Le 2 juillet 1912, elle passe
aux mains de Ia Banque Royale du Canada
qui demenage ses bureaux au 1 de la rue
Saint-Jacques. Apres avoir subi des dom
mages dans l'incendie de 1932, la banque
emmenage dans de nouveaux locaux, au
398 Notre-Dame, en 1949. Elle y demeure
jusqu'en 1974 alors qu'elle s'installe dans
un nouvel edifice situe au 481 de la rue
Notre-Dame.

La Banque de Commerce Canadienne
Imperiale a ete inauguree a Embrun Ie
4 fevrier 1980. Situee dans Ie Pare industrieJ,
elle offre aussi ala communaute une gamme
de services bancaires.

Le centre professionnel

Le centre professionneL situe au 418
de la rue Notre-Dame, offre divers services
a la communaute d'Embrun. Ouvert en
1978, on y retrouve une bibliotheque, une
pharmacie, des bureaux de medecins, un
dentiste, un optometriste, un chiroprati
cien, une clinique de rayon-X, une associa-



hon pour les deficients mentaux et divers
bureaux d'affaires.

Les foyers d1accueil

Le foyer Saint-Jacques, Ie premier foyer
d'accueil pour personnes agees a Embrun,
fut inaugure en 1960 dans rancien magasin
general de M. Hector Brisson. La premiere
annee, la residence accueille 22 pension
naires. En 1980, Jes 36 residents sont
transferes dans un nouvel edifice situe a
I'angle des rues Notre-Dame et Blais.
L'ancien et Ie nouveau foyers Saint-Jacques
comptent 102 lits et offrent plusieurs
services dont une salle de recreation des plus
modernes. II contribue a ameliorer Ja vie
socia Ie aEmbrun en mettant a la disposition
des groupes sociaux, une salle pouvant
accueil1ir 300 personnes.

En 1965, M. Guy Lapalme achete Ie
scolasticat des Freres du Sacre-Cceur situe
au 18 de la rue Saint-Jacques et Ie trans
forme en foyer pour personnes agees. Cette
residence a deja son histoire. A I'origine, un
pensionnat pour jeunes filles qui frequen
taient j/ecole modele, il devient juvenat des
Clercs de Saint-Viateur en 1940, puis
scolasticat des Freres du Sacre-Cceur en
1955. L'edifice, completement renove et
considerablemen t agrandi, accueillait 119
residen ts en 1980.

Les services professionnels

Embru n compte aussi sur les services
de profession nels qui ceuvren t dans divers
domaines : les arpenteurs Annis & O'Sullivan;
les avocats Jim W. Baribault, Paul D. Beseau
et James D. Campbell; Ie chiropraticien
Andre Clement; Ie dentiste Jean Dignard;
I/optometriste Pierre Le Vasseur; Ie notaire
Osias Maheu; les medecins Jacques Beaudet,
Jacques Brunet et Michel Lamoureux Ces
derniers ont succede a MM. F.M. Perras,
AJbert Chevrier, Thomas Cantin, Albert
Labrosse, Ad rien Bonin, Arthur Aubin,
An thime Delisle et Camille Ladouceur qui
ont tous ete medecins it Em brun depuis
1895. Enfin, Ie village beneficie aussi des
services de deux veterinaires, MM. Lucien
Servant et Gilles Gratton. Le premier
veterinaire residant fut M. Gerry Brisson
qui semble n'avoir eu aucune formation
en medecine vete rinaire. Le premier ve teri
naire diplome fu t M. Joseph Bourdeau qui
s'etablit dans Ie village en 1912. « L'huile it
Bourdeau », comme on l'appelai t a l'epoque,
a fait la renommee de ce veterinaire qui a
pratique a Embrun jusqu'en 1951 II fut
remplace par M. Verville.
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Chapitre XI

La vie socio-culturelle

O n a l'impression que les loisirs datent
des temps modernes et qu'autrefois, les

gens ne savaient pas se n§creer. Pourtant,
dans ce domaine comme dans bien d'autres,
les ancetres se sont montres tres ingenieux.
A Embrun, comme partout ailleurs, on avait
trouve des moyens de se distraire pour
rom pre la monotonie du travail quotidien.
Au debut du siecle, un chroniqueur
americain, M. Card, en visite dans la region
d'Ottawa, decrit les Canadiens fran~ais

comme etant les gens les plus heureux de la
terre. II trouve leurs maisons simples mais
joyeuses et leur compagnie agreable. Leur
langue est, selon lui, plus pure que Ie
fran~ais de France. II remarque surtout que
les Canadiens fran~ais ne s'ennuient jamais. 1

Les fetes d'autrefois

Nous avons deja mentionne que,
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contrairement a ce que l'on peut croire, les
Canadiens d'autrefois voyaient venir ['hiver
avec joie. Cette saison representait a leurs
yeux, un repos bien merite apres les durs
la beurs d'ete et une periode plus propice aux
rassemblements et aux rejouissances.
«Le temps des fetes» etait en soi une
periode de grande celebration. Tous se
visitaient entre parents et amis pour
celebrer la Noel ou pour se souhaiter la
Bonne Annee. Chaudement habillees et
emmitouflees dans des couvertures, des
families entieres parcouraient souvent de
tres grandes distances en carriole pour aller
visiter la parente. Au matin du Jour de l'An,
et quand cela etait possible, la famille se
reunissait autour de I'a"ieul pour recevoir
sa benediction. Apres la grand'messe, c'etait

Anson i\ Card, r:rl' h,d, nJUf "'l:llkj·.~ OUaW(I O[JOdlll/, Ottj)w~ & New York.
The Emerson Press. 1904, p. 336·339



Ie diner de famille. Chacun offrait ses
V(l?UX et presentait des etrennes. L/apres
midi et la nuit etaient consacres aux chants
et it la danse. Ce n'est qu'au petit matin
qu'on rentrait chez soi, fatigue, parfois un
peu gris, mais toujours satisfait. Ces
rencontres chez les parents et amis habitant
les villages environnants donnaient lieu a
des festivites qui pouvaient s'echelonner sur
plusieurs jours. Les retrouvailles etaient
toujours accompagnees de copieux repas
genereusement arroses de boissons domes
tiques dont Ie « chien », une boisson
composee du residu du ble qu'on faisait
bouillir et auquel on ajoutait une essence
alcoolisee de son choix. Au debut d'Embrun,
les colons retournaient meme au Bas
Canada pendant la saison hivernale.

Mais les occasions de se rencontrer ne
se limitaient pas a cette seuJe periode de
l'annee. La population soulignait aussi avec
beaucoup d'enthousiasme Ie Mardi Gras.
Cette fete Hait la derniere rejouissance
avant Ie careme que l'on observait tres
severement a cette epoque. Les fetards
venaient parfois des paroisses avoisinantes
pour celebrer avec les amis d'Embrun. Le
jeu consistait a se deguiser en tenue
carnavalesque et a frapper a chaque porte
pour faire decouvrir son identite. Plusieurs
familles organisaien t alors des vei Ilees
auxquelles les COureurs participaient avant

de se rendre chez Ie voisin it travers champs
si Ja « croCtte portait ». Souvent la soiree se
terminait dans Ja derniere maison qui avait
accueilli les fetards. A minuit Ie careme
commenc;:ait, toutes les rejouissances
cessaient et chacun rentrait chez soi.

L'Halloween, que les Embrunois appe
laient aussi Ie soir des tours, etait souvent
I'occasion de regler ses comptes. Les jeunes
gens, voulant faire croire que les morts se
manifestaien t ce soir-Ia, rivalisaien t d'adresse
pour inventer des stratagemes. En cachette t

ils faisaient sortir les animaux des paturages,
enlevaient les perrons et demenageaient
balanc;:oires t voitures et instruments ara
toires chez Ie troisieme ou Ie quatrieme
voisin. Le lendemain matin, mine de rien,
ils s'amusaient a cons tater I'ampleur des
degats que tous pouvaient d'ailleurs
appreciert chemin faisant, en se rendant a
Ja messe de la Toussaint.

Les fetl:s paroissiales etaient egalement
tres appreciees et s'echelonnaient sur toute
I'annee. La Saint-Jean-Baptistet avec sa
parade et son feu d'artifice, se fetait annuel
lement dans la paroisse. En plus de celebrer
l'appartenance a la francophonie, cette fete
faisait I'objet de grandes manifestations
populaires. Les plu sages nous pa rlen t
aussi des tombolas, des bazars, des fetes
champetres, des pique-niques paroissiaux,
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des expositions, des concerts et des seances
litteraires executees par les etudiants de
l'ecole Saint-Jean et de l'ecole secondaire,
des films presen tes to us Ies samedis apres
midi et de plusieurs autres fetes aujourd'hui
oubliees, telle la Saint-Marc, qui reunis
saient toute la paroisse. Les parties de cartes
dites « bOlte sociale )) etaient appreciees des
jeunes. Les filles apportaien t des goCt ters
dans des boites qu'elles avaient jolimen t
decorees. Apres Ia soiree, les bOltes etaien t
vendues it I'enchere et J'acheteur avait Ie
privilege de reveillonner avec la jeune fille
qui avait prepare la boite. D'autres se
rappellent avec nostalgie les parties de sucre
et les epluchettes de ble d'Inde. Ces
dernieres, qUI savaient joindre ['utile it
l'agreabIe, etaient tn~s populaires aupres de
la jeunesse. Mme Jeannette Brisson decrit
de fa~on pittoresque ces soirees d'au tomne

Chnil un jeudi soil' r{aulornne 1'1 il ':J nunif
du brouha/,n dnrls 1011/1' In mnison. Can 51'

prepnrni! pour une epJuchl'ffe de ble d']ndes. Les
hOl1lmes preparmenf a la gra/lge II'S epis en 2
rangel's de 3 pieds de hauteur. On pln(nif des
bnncs pour nsseo;r 11'5 inviles. A/I renlre, dlnil
reserve pour 11'5 [eHilles, puis II'S epis separes
de leurs fN/jlles qui allaienl savir pour Ie
soignnge des vaches. Ash, lous haienl n.
I'ouvrrrge; [11 chl1/lfail, (a ria if ef (n s'llmusaif
[errne. L'on (herchail si I'on ne frouveraif
pllS un bel epi rouge qui donnerail la
permission d'ernbrnsser II'S filiI's, surlouf sn
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voisirle. A. 1017, On se rer/dn;1 a In ma/son ou on
St' Invnil 11'5 mnins 1'1 51' donnaif un coup de
peiS/le. EnsHife (hncun se Irouvail sur Ie
pln//cher de dallsl' enr In m/./siqul' se {aisaif
enlendre. Tnnlof un 51'1 carre, uriI' valse au un
poll John ef (a durrrif ninsi Jusqu'aux pelifes
herms. A. minuil, ('elail Ie reveilloll, prepare
pnr In mnTlresse de mnison nidh des [illes 1'1
des voisines. On nvnil [aim. Dieu que c'etail
17011 apres apoir hien frauaille 1'1 darlse. De
lemps 1'/1 lemps une c!1I1nson n repondre
souleVilif la jail' 1'1 (hncun y mel/nit fMiI son
cl1!ur. Les gnr[Ol1s auaienl I1pporle leur pelil
12 onces ef on (hnnlail et da11snil jusqr/nu
jour. ChnCIII1 reprenaiJ la roule du relour fres
heureHx de sa soiree en esperanf se revoir a la
prochnirle o((l1sio/1. 2

Le travail communautaire donnait aussi
lieu a des celebrations. Les corvees, la
boucherie, Ie battage, la construction de
batiments, les moissons devenaient autant
de pretextes it une fete. Meme sans pretexte
evident, les familIes donnaien t quand meme
des soirees qui se prolongeaient jusqu'au
matin. Mme Lucie Bergeron relate avec
beaucoup de verve ces soirees « du bon vieux
temps ) si souvent condamnees par les cures
de la paroisse :

A. pnrf du lemps des Fell'S, rlOU5 avions deux
sarles de soirees, II'S soirees intirnes ef II'S soirees
publiques.



A raison rle rieur par sl'maine environ, II'S
soirees inlimes complaien/ de 15 n20 invites eI
se lenail'nl ri lour de role chez II'S 15 Ii 20
families. Apres Ie /min du soir, on recevail au
on parlail en buggy (en elf! au erl culler (en
hiver! pour 51' rendre rl la soiree. Pendanl la
soiree, foul II' man de chnn/nil Ii lour de role
(fnllail que chacurl chan/e), souvenl des
chnnsons a repondre, el 10145 dansnien! elan
se relayail au piano el au violorl, nI'aceordeon
d Ii la musique n bauchI'. A minui/, charul1
errivail son nom que I'on pla(nil soil dans
Ie pial des gar(ons au des filiI'S 1'1 ensuill'
on pigeai/ un nom eI on reveillonnail avec In
personne doni on a pige II' nom. Souvenl, c'elail
ri ces soirees que I'on rencon/mil son fUlur
epour, au sa fUlure epouse.

Les soirees publiques flnienl orgnnisees par
une (nmille 1'1 lous pOHvaienl venir. Elles
f!nielll organisers en I'honneur d'un des
memlJres de In famille au ({un evenemenl au
d'ami.s pour qu'its reneonlrenl d'aulres jeunes
gms. Les gar(ons rlevnienl payer leur enlree,
mai.s pouvnienl amener aulanl de jeulies filiI'S
qu'ils voulnien/. A ces soirees, il y avail urI
homml' qui presidnil, qui designnil In place dl'
chaolrl el lJoynil Ii a que I'ordrl' regrre. A res
soirees, on dansail jusque vers rieur et meml'
qualre heures du mnli/l. Orl s'y rendail n la
meme heure 1'1 par II'S memes moyerrs que lars
dl's soirees inlimes. II y avail nussi un gouler
VeY.s 11 h3 0 - minuil. 50uvI'nl, Jars de ces
soirees, II'S bool /I'ggers vowienl, dehors, aulour
de la mnisorl, vendre leur hoisson. Les gar(o/Is
surloul 01 achelnienl d cerfains I'n buvnienl

plus qu'il en fallail. EI la, rlehors, (a chanlail
fori, 1'1, souvenl, la chicane prerln ii, pour une
(tile au aulre occasion 1'1 des bagarres nvaienl
lieu, Le presidenl de la soiree avnil pndois de
la mishe a rtfnhlir In sit un/ion. Ces soirees
nvaienl lieu Ie lundi, Ie mnrdi au Ie mfYcredi
soir,' vers deur au qw:rfre heur6 du malitl,
rhacun renlmjl chez soi, et orr se Il'vnit VfYS
5h30 014 6h (aur qui nvnienl Ie lemps dl'sl'
coucher!. Certnins (aisaienl de 10 n12 milles
erl buggy au en culler pou r rel1l rer rhez eur
pour Ie Imin du malin.3

Les sports d'autrefois

Les sports, bien qu'ils etaient organises
d'une fa~on plutot modeste, occupaient
aussi une place importante dans les loisirs
des gens. Les nombreuses patinoires a ciel
ouvert, ou les « ronds » comme on aimait a
les appeler, qui ont existe tour a tour dans
la paroisse, on fait Ja joie des patineurs et
des hockeyeurs pendant de nombreuses
annees, La premiere patinoire se trouvait
derriere l'eglise et la premiere equipe de
hockey a y evoluer remonte a 1906. Au
debut du siecle, cette patinoire etait entre
tenue par Ie cercle Saint-Jacques, ['ancetre
de l'actuel Comite des loisirs, Une au tre
patinoire situee a St-Onge, sur la rue
Lapalme, a aussi joue un grand role dans les
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loisirs d'autrefois. De joyeux souvenirs
sont relies aux mascarades organisees sur
cette patinoire a double bande dont la
deuxieme, de trois metres de hauteur,
servait a proteger les spectateurs contre
Ie froid. Pour l'arroser, il fallait transporter
en « sleigh» les tonneaux d'eau que l'on
prenait ala fromagerie de M. A. Bourbonnais,
sur la rue Sainte-Marie. L'eau etait ensuite
transvidee dans des barils troUE~S que I'on
trainait a la main sur 1a glace. Une vieille
maison, situee tout pres, permettait aux
spectateurs de se rechauffer tout en servant
de chambre des joueurs, meme si I'equipe
ment ne comportait qu'un baton et une
paire de patins. Certains se souviennent
encore des patinoires situees a l'arriere de
['ancien garage Patenaude (stationnement
du Centre professionnel) et a cote de la
vieille ecole Saint-Jean (stationnement du
bureau de poste). C'est a ce dernier endroit
que se deroulaient 1es evenements impor
tants de l'hiver comme Ie carnaval et les
jou tes de l'equipe locale contre les clubs des
rangs et ceux des villages environnants. Le
patinage y etait aussi trt2S populaire et
favorisait les rencontres. Une cabane, avec
un poele a bois, avait meme ete amenagee
pour accommoder les pa tineu rs et les
spectateurs. Ces patinoires n'etaient
pourtant pas les seules de la paroisse; «;a et
Ia dans Ie village et dans les rangs, les jeunes
improvisaient des « ronds » dans les champs,
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apres la pluie, ou plus simplement sur les
fosses ou sur la riviere. Avant I'avenement
de l'electricite, les patineurs s'executaient a
]a lueur d'un fanal a gaz accroche a un
poteau. Les patins etaient de fabrica bon
artisanale et consistaient en une lame vissee
sur de vieilles bottines de grange.

Dans bien des cas, les peres fabriquaien t
aussi des traineaux et des toboggans. A
certains endroits, on arrosait les cotes avec
de l'eau transportee dans des bidons montes
sur des traineaux. Les glissades publiques du
village, pres du pon t, faisaient ]a joie des
enfants. Quant aux adultes, c'est au clair de
lune qu'ils descendaient les pentes de la
riviere Castor. Les skis et les raquettes ne
servaient pas uniquement au plaisir de 1a
randonnee mais aussi a se rendre visite.
Les courses de chevaux, organisees par les
fermiers sur la riviere au debut du siecle,
suscitaient egalement un enthousiasme tel,
que les autorites devaient fermer I'ecole.

Si I'hiver etait tout designe pour les
amusements et les rejouissances, la popula
tion profitait aussi des beaux soirs d'ete
pour s'adonner aux sports ou pour se
rencontrer. Vers 1950, des courses sous
harnais dans Ie rang Sainte-Marie attiraient
les meilleurs chevaux de la region dont celui
de M. Guillaume Emard qui a remporte Ie
premier prix dans sa categorie a la piste



Blue Bonnet de Mon treal.

Vers 1930, les jeunes jouaient au tennis
sur les differents courts qui existaient a
St-Onge, a I'ecole secondaire et a l'arriere
de chez M. Gerard Bourgie (386 Notre
Dame). Les terrains de croquet etaient
frequentes davantage par les adultes.
Repartis dans Ie village et dans les rangs, its
etaient des lieux de rendez-vous tres recher
ches. Les voisins s'y reunissaient Ie soir,
apres I'ouvrage. Beaucoup de personnes se
souviennent de ces apres-midis passes a
jacasser en regardant evoluer les joueurs.

Les dimanches etaient tres calmes a
cette epoque car une loi ontarienne interdi
sait la pratique des sports Ie jour du
Seigneur. En 1952, a la suite d'un refe
rendum, les electeurs d'Embrun approu
vaient, par un vote de 747 voix contre 556,
la pratique des sports Ie dimanche. Toute
fois, Ie reglement pn§cisait que les jeux
devaient se derouler de fa~on convenable et
dans un bon ordre et qu'iJs ne pouvaient
commencer avant 13h30 ni se prolonger
au-dela de 18hoo. Cette ordonnance n'etait
en vigueur que dans Ie secteur Francophone
de la Municipalite, soit la region d'Embrun;
ailleurs, les sports demeuraient interdits.

D'autres sports, quoique moins popu
laires, remplissaient de fa~on agn§able les

heures de loisir. Certains jouaient aux fers,
au badmington, au billard et a la balle sur
des terrains improvises. D'autres faisaient
de la bicyclette, de I'equitation ou parcou
raient Ie village, de St-Onge au cimetiere,
en « prenan t des marches ». La riviere
Castor, n'etant pas polluee, se pretait bien
aux activites estivales, telles que les balades
en chaloupe, ]a peche et la baignade. Les
ruisseaux et la carriere accueillaient egale
ment les baigneurs. Plus recemment, Ie
terrain de jeux, a co te de la vieille ecole
Saint-Jean, rassemblait un bon nombre
d'enfants durant les vacances. Plusieurs
organismes comme la Jeunesse rurale
catholique, les Lacordaires, la Saint-Jean
Baptiste qui sont maintenant disparus,
offraient aussi des soirees recreatives.

Les organismes

Si les gens savaient se reunir dans des
buts recreatifs, ils pouvaient egalement se
rencontrer dans des buts educatifs et
religieux. II existait autrefois, a Embrun,
une gamme assez impressionnante de
groupes socia u x et de confreries. Bon
nombre de ces associations existent
toujours. Si certaines sont disparues,
d'autres sont venues s'ajouter a la Iiste si
bien, qu'aujourd'hui comme autrefois, la
paroisse jouit d'une vie communautaire tres
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active. Meme si Je progres dans Ie domaine
des communications a modifie leur fa<;on de
vivre, Ia vie sociale, culturelle et sportive
des Embrunois est toujours tres vivante.
Beaucoup de personnes s'impliguent bene
volement dans Ies organismes et offrent un
beau temoignage de salida rite et d'entraide.
Le complexe sportif est un exemple parmi
tant d'autres : de 1960 a1976, la population
d'Embrun a donne benevolement 6500
heures de travail a sa construction et son
entretien.

Ces diHeren ts organismes offren t,
comme par Ie passe, des soirees educatives
et des spectacles culturels qui s'echelonnent
sur toute I'annee. C'est avec Ie me me
entrain que les membres assistent aux
reunions et qu'ils se regroupent pour
s'amuser. Les nombreuses activites par
rainees par ces mouvements paroissiaux
visent a creer une vie culturelle, sociale et
sportive qui reponde aux aspira tions de Ia
population Francophone d'Embrun. Depuis
1949, Ie Comite des loisirs, prenant la releve
de Ia Sa in t-}ean-Baptiste, est l'ame dirigean te
de taus Ies loisirs dans ]a paroisse. Ces
hommes et ces femmes planifient, avec I'aide
des cJubs sociaux et des organismes
paroissiaux , la vie recreative de la com
munaute. Si les reunions de familIes ont
perdu de leur popularite, les soirees
organisees au Centre recreatif permetten t

234

encore aux gens de se rencontrer.

Les activih~s recreatives modernes

Embrun etan t reliee a Ottawa par un
reseau routier moderne, les divertissements
de la capitale sont main tenant accessibles a
la population locale. Toutefois, clest encore
la petite communaute paroissiale qui repond
Ie mieux ases aspirations. Mieux structurees
qu'autrefois, les activites sont maintenant
regroupees au complexe sportif de la rue
Blais. Embrun offre une gamme complete de
commodites recreatives. Depuis 1962, Ie
palais des sports remplace les patinoires a
ciel ouvert. Ses origines sont d'ailleurs
marquees d'une anecdote pour Ie mains
cocasse. Avant la construction de cet edifice,
['equipe locale, les Castors, clevait disputer
ses joutes au palais des sports de Casselman.
Lars de ces rencontres , les partisans du club
d'Embrun en venaient souvent aux prises
avec ceux de ]'equipe ad,::erse ce qui dege
nerait en echauffourees. A la suite d'une de
ces fameuses parties, un groupe de specta
teurs frustres, dont MM. Fernand Lortie et
Roland Lepage, proposerent de construire
un palais des sports aEmbrun. La construc
tion de ce centre sportif offre un bel exemple
de cooperation. Lorsqu/en 1961, il fut decide
de construire ce palais des sports, une
sou scription fut organisee dans la paroisse



dans Ie but d'amasser des fonds. Les gens
preterent, sans interet et pour un temps
indetermine, la somme de $11570. et Ie
centre sportif fut construit sans augmenta
tion notable de taxes. Lorsqu'en 1968, Ie
palais des sports fut dote de la glace artifi
cielle, la majorite des personnes firent don
du montant qu'elles avaient prete pour sa
cons truction.

Le palais des sports sert maintenant a
de multiples fins. Durant la saison hivernale,
il est continuellement occupe par les diffe
ren tes equipes de hockey, a partir des ligues
mineures, jusqu'aux equipes des anciens,
sans oublier les equipes feminines. L'equipe
des Pantheres en particulier a fait l'orgueil
des gens d'Embrun. Cette formation, fondee
en 1968 et financee par Ie Centre recreatif,
a rem porte la coupe Hardy, symbole du
championna t canadien pour la ca tegorie
Tntermediaire A, en 1975-1976. Le ballon
sur glace est egalement pratique par des
equipes d'hommes et de femmes et des cours
de patinage artistique sont offerts aux filles
et aux gar~ons. En ete, Ie palais des sports
est moins occupe mais il sert quand meme
aux expositions, aux marches aux puces et
aux grandes manifestations populaires. La
salle, qui est situee 11 j'etage, est cependant
11 la disposition des groupes sociaux durant
toute l'annee.

Attenant au paJais des sports, Ie
spacieux Centre recreatif, inaugure en 1974,
est Ie temoin de tous les grands evenements
sociaux de la paroisse. Deux courts de
ten nis, adjacen ts it ce cen tre, son t mis
gratuitement it la disposition de la popula
tion et remplacent les terrains en terre
battue qui existaient autrefois dans Ie
village. Un terrain de croquet fait egalement
Ie bonheur des adeptes de ce sport. Quant
aux enfants, ils peuvent se recreer tout pres,
dans un terrain de jeux amenage it leur
intention. Finalement, des equipes d'hommes
et de femmes pratiquent la balle-molle sur
deux des plus beaux terrains de la region.

Embrun est aussi dotee d'une piste de
ski de fond amenagee sur I'ancienne voie
ferree. Ce trace se transforme en piste
cyclable en ete. Les motoneigistes ont aussi
leur club, leurs lieux de rendez-vous et leurs
pistes. Com me autrefois, les enfants glissent
sur [a riviere en hiver et participent aux
differentes activites du terrain de jeux en
ete. S'i1s ne se baignent plus dans la riviere
Castor, ils peuvent Ie faire a la piscine des
Mousquetaires, it I'extremite est du village.

Les gymnases des ecoles sont aussi
disponibles it tous pour des activites spor
byes tandis que les ecoles offrent des cours
et des ateliers qui repondent aux besoins des
gens. Les Baladins, une chorale mixte a
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quatre voix, permet aux melomanes de
partager leur amour de la musique, de faire
connaltre la chanson canadienne et franc;:aise
et de participer a des festivals et a des
choralies. Pour les adeptes de I'aviation, it
existe, depuis 1968 dans le rang Saint
Pierre, un petit aeroport ou ils peuvent
pratiquer leur sport prefere. Cette ecole de
pilotage, qui, a l'origine comptait deux
appareils, en possede maintenant une
quinzaine. La Municipalite projette, de plus,
la construction d'un parc consacre aux
activites de plein air sur la rive sud de la
nviere.

Un interessant sondage effectue a l'ete
de 1979, revele que la majorite de Ia popula
tion consultee est satisfaite de l'organisation
des loisirs dans Ia region. Toutefois, un
grand nombre de personnes interrogees,
aimeraient qu'on accorde plus d'importance
aux activites recreatives. Le rapport
souligne que Ies sports preferes sont la
natation, la danse, Ie hockey, Ie ski de fond,
la balle-molle, les quilles, Ie cyclisme, Ie
patin, Ie ballon sur glace, Ie tennis et la
chasse. Plusieurs ont suggere qu'une
personne s'occupe en permanence des
loisirs. Dans l'ensemble, les gens d'Embrun
son t bien desservis dans ce domaine.
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Organismes parOlsSlaux
Noms Fondation Membres Buts ou devise

Femmes chretiennes

Renouveau charismatique
Cursillo
Chevaliers de Colomb

Filles d'Isa belle
Club 4-H
Richelieu

Optimiste
L'Age d'or
Chambre de commerce

Jeannette
Union des cultivateurs
franco-on tariens

Union culturelle des
franco-on ta riennes
Cen tre recreatif

1960

1974
1975
1971

1973
1965
1972

1979
1973
1978

1980
1929

1938

1949

125

50
40

285

180
40
33

43
214

46

24
60

213

43

Promouvoir Ie role de la femme dans
l'Eglise, la famille et la communaute.
Remettre la priere en vogue
Approfondir sa foi.
Aider I'Eglise. Charite, fraternite
patriotisme.
Charite, unite, travail.
Apprendre en travaillant.
Epanouissement de la personnalite. Aide
a l'enfance et a la jeunesse.
Aider la jeunesse.
Promouvoir Ie bien-etre des alnes.
Travailler au developpement et a
l'embellissemen t du village.
Faire de son mieux.
Travailler au deveoppement de la
cJasse agricole et promouvoir les ser
vices en langue fran~aise.

S'aimer, s'unir, se cultiver.

Promouvoir et encourager les loisirs
sous toutes leurs formes.
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Conclusion

L 'histoire d'Embrun se caracterise par
quatre grandes phases qui sont propres

a plusieurs villages francophones de la
region. Sans avoir etudie en profondeur
I'histoire de ces localites, on peut presumer
qu'elles ont toutes suivi d'assez pres un
rythme de croissance similaire a celui
d'Embrun puisqu'elles sont formees de
societes semblables qui ont evolue dans un
contexte identique.

La premiere de ces phases est celle de
h~tablissement qui s'e tend du milieu du XIXe
siecle jusqu'au debut des annees 1870. C'est
la periode du defrichemen t et de la mise
en valeur des terres. Vers 1870, Embrun
amorce une nouvelle etape de son develop
pement qui correspond a I'age d'or de
l'etablissement. Cette phase debute avec la
canalisation des terres et se termine avec
Ie debut de la Premiere Guerre mondiale.
Ce conflit marque Ie commencement de la
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troisieme periode de l'histoire du village.
Pendant SO ans, la population et l'economie
iront en decroissant en raison des nombreuses
difficultes d'ordres economique et social.
Finalemen t, les an nees 1960 son t Ie temoin
d'une reprise demographique. Cette derniere
phase se poursuit toujours mais il est
encore trop tot pour en cerner toutes les
consequences.

Ces quatre phases de j'histoire d'Embrun
sont encore plus evidentes si on trace un
resume de I'histoire locale dans divers
domaines it ces differentes epoques.

De 1845 a 1870

Au plan demographique, la fondation
d'Embrun se situe au cceur meme de ce vaste
mouvement d'emigration qui a touche la
province de Quebec au XIXe siecle. Pour des
raisons economiques et sociales, des milliers



de Canadiens fran<;:ais, issus des vieiJles
paroisses du Quebec, quittent alors Ie pays
de leurs ancetres pour tenter leur chance
ailleurs. Plusieurs s'etablissent aux Etats
Unis mais bon nombre, tout en s'expatriant
a I'exterieur du Quebec, demeurent
neanmoins dans des regions sises a l'in te
rieur des frontieres du Canada dont l'Est de
l'Ontario. Dans la region d'Embrun, ces
Canadiens fran<;:ais s'installent sur les terres
basses, les seules disponibles et Jes seules
qu'ils savent cultiver adequatement. Comme
dans tous les pays de colonisation, Ie travail
des premieres heures est dur et souvent
ingrat. Le peuplement se fait lentement au
debut. De deux familIes qu'elJe compte en
1845, la paroisse passe a pres de 200 a la fin
des annees 1860. Une tres forte majorite de
cette population est originaire du Bas
Canada.

Comme dans bien d'autres villages
canadiens-fran<;:ais, Ie developpement physi
que d'Embrun se fait autour de I'eglise a
cette epoque. A la fin des annees 1860, les
maisons s'echelonnent du cimetiere a I'est
jusqu'au ravin qui traverse encore Ie village
a l'ouest. Si les rues secondaires n'existent
pas encore, la partie du village situee au sud
de la riviere Castor est deja developpee si on
en juge d'apres une carte detaillee du canton
de Russell de cette epoque. Le peuplement
des rangs, en particulier Saint-Guillaume et

Sain t-]oseph, date egalemen t de cette
periode. En fait, ils pourraient me me avoir
ete colonises avant Ie village d'Embrun dont
Ie role economique et social ne prendra de
l'ampleur que durant la deuxieme phase de
I'histoire locale. D'apres les recensements, Ie
village n'offre encore que tres peu de
services a cette epoque et il sem ble etre
per<;:u par la popula tion locale comme un lieu
de refuge pour les personnes agees qui ne
peuven t plus s'occuper de leurs fermes. Le
pourcentage de cette classe de la societe est
evidemment tres faible en pays de colonisa
tion.

Nous avons deja dit dans l'introduction
de ce volume, qu'avant de mater Ie territoire,
I'homme devait d'abord Ie subir. C'est dans
I'industrie et Ie commerce que cette verite
prend tout son sens. L'industrie des pionniers
a d'abord ete axee sur la survivance. Prives
de moyens de communication adequats
durant presque toute cette premiere phase,
ces pionniers produisent surtout en fonction
de leurs besoins domestiques. Certains
parviennent toutefois a produire de la
potasse et du bois de chauffage qu'ils
echangent contre les produits les plus
essentiels a la survie de la famille. D'abord
seule voie de communication, au debut des
annees 1860, la riviere perd graduellemen t
de son importance au profit d'une nouvelle
route quilaisse entrevoir un avenir meilleur
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pour Ie commerce local.

Des Ie debut, c'est l'Eglise qui, par
l'intermediaire du clerge, dirige les destinees
de la colonie. line faut pas croire pour
autant que la population est inconditionnel
lement sou mise a ses pfl?tres. L'histoire
d'Embrun contient quelques exemples
d'affrontements entre les cures et les
paroissiens mais ces divergences d'opinion
sont normales dans une societe ou I'Eglise
est omnipresente. A l'epoque des pionniers,
cette presence se manifeste, bien sur, sur Ie
plan de la religion et des mceurs mais aussi
en education dont les debuts aEmbrun sont
contemporains a ['etablissemen t officiel de
la religion. Des 1858, soit seulemen t deux
ans apres la construction de la premiere
chapelle, Ie village possede, en effet, son
ecole eJementaire. Bientot, les principaux
rangs seront aussi dotes d'ecoles rurales.

De 1870 a 1914

Ce n'est qu'avec Ie drainage des terres,
au debut des annees 1870, qu'Embrun prend
son veritable essor. Ces travaux ont pour
effet d'attirer un grand nombre de
nouveaux colons si bien que la population
progresse, des lors, tres rapidement. Au
debut du XXe siecle, elle compte 500 familIes
et elle est comparable en nombre a celie de
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1960. Le commencement du XXe siecle
marque d'ailleurs un plafonnement au plan
dernographique. Cette population se compose
toujours d'une bonne partie d'immigrants
originaires du Bas-Canada mais de plus en
plus de residents ont vu Ie jour dans fa
regIOn.

Cet accroissernent subit du peupfemen t
a, a son tour, des effets sur Ie developpe
ment physique de la localite. Les plans du
village anterieurs a 1902 font defaut rna is
d'apres les annuaires, il semble que, des Ie
debut du XXe siecle, Ernbrun ait atteint ses
limites actuelles dans Ie sens est-ouest. A
l'epoque, la paroisse compte aussi plusieurs
petites agglomerations satellites comrne
Forget, Cambridge, Longtinville et Brisson.
Ces petits centres de peuplement sont dotes
de bureaux de poste, d'ecoles, de magasins
et rneme de fromageries. En etudiant la
repartition de la population au debut du XXe
siecle, on se rend compte que les rangs
occupent encore une place deterrninante a
I'echelle de la paroisse, meme si Ie village
commence a former une entite econornique
res pec ta ble.

Avec Ie developpement de la region et
I'accroissement de la population, les routes
puis Ie chemin de fer font leur apparition.
L'avenement de la voie ferree en particulier
contribue pour beaucoup dans Ie develop-



pement economique d'Embrun dans la
premiere decennie du XXe siecle. Elle relie
ce jeune centre au monde exterieur ouvrant
du me me coup de nouveaux marches pour
les produits locaux. Grace a un nombre
impressionnan t de commerces et d'indus
tries, Ie village offre maintenant la possibi
lite de gagner sa vie sans avoir a cultiver la
terre. En fait, au plan industriel, Embrun,
durant cette deuxieme phase de son histoire,
atteint un niveau qui ne sera jamais egale.

Durant la meme periode, grace a un
travail acharne, la production agricole
s'accrolt au point de pouvoir exporter les
surplus dans les chantiers environnants.
Lorsque dans les annees 1880 ces chantiers
deviennent trop eloignes pour servir de
debouches, Jes agriculteurs locaux doivent
trouver de nouveaux marches pour leurs
produits. Ils se lancent alors dans l'industrie
laitiere qui caracterise encore la region. Il
s'ensuit une periode de croissance qui se
poursuit jusqu'a la Premiere Guerre
mondiale.

Dans Ie domaine de I'education et de la
religion, cette deuxieme phase de I'histoire
d'Embrun co'incide avec Ie ministere du cure
Philion et une partie de celui du cure
Forget. Ces deux pretres sont tres certaine
ment les plus influents de toute l'histoire
de Ja paroisse. C'est Ie cure Philion qui fait

venir les SCEurs Grises-de-Ia-Croix en 1887.
Ces reJigieuses prennent alors charge de
I'ecole du village. A compter de cette epoque
et sous l'instigation de MM. Philion et
Forget, toutes les ecoles publiques d'Embrun
deviennent separees. Avec la venue du cure
Forget en 1896, l'Eglise s'implique davan tage
dans Je deveJoppement economique du
village. Embrun doit beaucoup a ce pretre
qui a CEUVre dans la paroisse pendant 50 ans.
Ce venerable cure, au caractere tres original,
s'est depense sans compter et a tous les
plans, pour ses fideles. II est aI'origine d'une
foule d'innovations qu'a connues Embrun
ta n t sociales, ed uca tives, com merciaJes,
agricoles qu'industrielles. La paroisse
d'Embrun, a titre de mission du comb§, est
aussi a J'origine de la plupart des paroisses
environnantes qui sont devenues autonomes
a cette epoque.

De 1914 a 1960

A compter de ]a Premiere Guerre
mondiale, la crise agricole/ les difficultes
economiques, les epidemies, les guerres et
Ie progres technologique unissent leurs
effets pour provoquer une baisse impor
tante dans Ie nombre des residents de la
paroisse. Pendant pres de 50 ans, loin de
contribuer aI'augmentation de la population
du pays, la region d'Embrun/ au contraire,
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souffre d'un exode continue!. Plusieurs
familles quittent alors Embrun pour tenter
leur chance ailleurs. Un certain nombre
s'etablit dans les grands centres industriels
alors que d'autres emigrent vers Ie Nord
de l'On tario ou ils fondent de nouvelles
paroisses.

Au niveau du developpement physique
du village, I'amelioration du reseau routier
au XXe siecle provoque la disparj tion des
hameaux en centralisant Jes services dans Ie
village. A compter de cette epoque, I'impor
tance demographique, sociale et economique
des eta blissemen ts si tue s en pe ripherie
diminue de fa~on continue. C'est Ie cas
notamment des rangs Saint-Joseph et Saint
Guillaume.

Le developpement des communications
est aussi fortement touche durant cette
periode. Les nombreuses difficultes de
tou tes sortes que connalt Ia region a
compter de 1914, resultent finalement dans
Ie retrait du service ferroviaire en 1957. A
son tour, cet abandon affecte les entreprises
locales. Faire I'histoire des communications
a Embrun, c'est faire Ie portrait du develop
pement economique du village. De fa<;:on
paradoxale, c'est l'amelioration du reseau
routier qui a provoque Ie declin de I'industrie
locale. Cet enonce se confirme plus particu
lierement dans Ie cas des fromageries. C'est
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grace a un reseau routier plus adequat, que
les agriculteurs ont pu livrer directement
leur lait aux grandes industries de trans
formation provoquant du meme coup la
fermeture des fromageries locales.

L'agriculture prise dans son ensemble
est aussi serieusement mise a I'epreuve
duran t cette troisieme phase de I'histoire
d'Embrun. Les 50 annees qui suiven t Ja
Premiere Guerre mondiale marquen tune
periode sombre dans I'histoire de cette
industrie. Des centaines de cultivateurs
quittent alors leurs fermes pour tenter
fortune ailleurs. Pour diverses raisons, don t
la mecanisation des fermes, I'agriculture
cesse d'etre une source appreciable d'em
plois. DesCEuvres, les jeunes qui auraient pu
prendre la releve de leurs peres, emigrent
vers les centres industriels.

D'autres industries existent egalement
a Embrun durant cette periode. Aux prises
avec les memes problemes economiques qui
caracU~risent cette premiere moitie du XXe
siecle, ces entreprises, qui sont presque
toutes orientees vers la construction, ne
parviennent toutefois pas a atteindre un
niveau de prosperite tres eleve et a
compenser les deboires de l'agriculture.



De 1960 a 1980

Les 20 de rn ie res an nees on tete Ie
temoin d'une reprise demographique. II faut
tres certainement faire un lien entre ce gain
de population et l'amelioration du reseau
routier et Ie developpement de la ville
d'Ottawa en tant que source d'emplois. De
plus en plus de travailleurs, originaires
d'Embrun ou qui viennent de ]'exterieur,
elisent domicile dans la paroisse tout en
travaillant a Ottawa. Meme si Ie nombre de
familles est beaucoup plus eleve, cet accrois
sement de la population permet maintenant
au village d'atteindre un niveau de peuple
ment comparable a celui du debut du siecle.

Au plan physique, cet accroissemen t a
provoque l'ouverture de nouveaux develop
pements domiciliaires, au sud et au nord de
la riviere. Si la croissance physique est-ouest
de la localite est a peu pres identique acelie
du debut du siecle, I'expansion nord-sud est
main tenant en plein essor.

La campagne, par contre, ne connait
pas un rythme de croissance aussi rapide. Ce
retard est dil au fait que I'agriculture subit
presen tement un processus de reorganisa
tion fondamentale. La reprise ne fait que
s'amorcer dans ce domaine mais deja, it est
permis de predire que cette industrie est
appelee a. subir de profondes modifica tions.

Au plan industriel, la situation vegete
depuis quelques annees. Depuis 1975,
l'autoroute 417 a remplace Ie chemin de
fer. Les effets de cette nouvelle voie sur
l'economie locale sont toutefois tres dif
feren ts. Par sa grande accessibilite a. tous et
en tout temps, elle draine la main-d'ceuvre
et les ressources locales vers les grands
centres, empechant ainsi l'implantation
d'industries propres aEmbrun. Aujourd'hui
Embrun ne compte plus aucune industrie de
transformation et toute son economie est
axee sur la vente et les services.

L'avenir

L'avenir d'Embrun est lie dans une forte
mesure a la presence de l'autoroute 417. Le
village fait presentement face a une periode
de transition qui provoque des changements
dans Ie rythme de vie de la localite. Dans Ie
domaine demographique, la ville d'Ottawa
ne pouvant absorber toute sa main-d'ceuvre,
les villages peripheriques comme Embrun
risquent de se transformer en etablisse
ments dortoirs en raison meme de l'auto
route 417 qui facilite l'acces aux banlieues.
Toutefois, cette autoroute pourrait aussi
faire benefi- cier Embrun de retombees
economiques et industrielles en ouvrant les
marches de Montreal et d'Ottawa. Les
resuhats de cette derniere hypothese
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dependent, en partie, des administrateurs
du canton qui devront tirer un profit
maximum de la situation. A 1a lumiere des
resultats obtenus entre 1961 et 1971, 1a
politique mise sur pied par ces administra
teurs semble etre la bonne puisque la main
d'ceuvre travaillant Iocalement s'est accrue
de fa~on considerable durant cette decennie
indiquant par 13 une augmentation de I'aeti
vite locale dans la region. La decision du
gouvernement ontarien de designer tou t
I'Est de l'Ontario comme devant faire I'objet
d'un developpement industriel pourrait
aussi favoriser ['installation de nouvelles
industries dans Ie secteur. 5i cette politique
reussit, elle aura tres certainement des
effets sur les traits culturels fortement
Francophones de la region et sur l'agricul
ture qui est toujours I'activite economique Ia
plus importante d'Embrun.

5i I'avenir de cette agriculture, qui est
en train de se rationa liser, n'est pas menace,
on peut cependant predire que Ie nombre de
travailleurs, Ie capital investi, Ie cout, Ie
produit total et Ie produit provenant de
I'elevage diminueront par hectares. Par
contre, Ie rendement economique, Ie taux de
rentabili tel la productivite, Ie revenu et Ie
niveau de vie des agriculteurs iront en
augmentant. 1 L'amenagement du territoire
revet ici une importance primordiale du fait
qu'il doit tendre adevelopper et 3 augmenter
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les rendemen ts. Au cours des annees qui
viennent, I'humanite toute entiere Iancera
des appels de plus en plus pressants aux pays
pourvus de grands espaces cultivables afin
de I'aider a nourrir une population sans
cesse plus nombreuse mais a ussi de plus en
plus affamee. II faudra donc tirer du sol, par
des techniques variees et ameliorees, des
rendements superieurs tout en evitant de Ie
ruiner ou de I'appauvrir dangereusement.
En somme, J'amenagement devra tendre a
donner a I'agriculture un caractere scientifi
que et rationnel qui la rende rentable et
productive. 2 L'avenir d'Embrun tient
intimement dans cette adaptation.

C Boileau, op "I .. P 64

11>,,1, P 16.
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